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DICTIONN AIRE GÉNERAL 

HABEAS CORPUS. Le respect des Anglais 
pour la liberté individuelle, l'importance qu'ils 
y ont toujours attachee , et les garanties dont 
a toaes  les époques de leur histoire ils ont 
cherché a l'entourer, sont des choses qui da- 
tent de fort loin. La Grande Charte, section 29, 
s'exprime aiusi : N Nul ne pourra &re arreté, 
mis en prison, privé de son bien, de sa liberté 
ou de sa vie, qu'en vertu du libre et legitime 
jugement de ses pairs, et conformément a la 
loi. w Selon Hallam et d'autres krudits ce Iie 
serait la qu'une rkpktition des dispositions dkjá 
inscrites dans les constitiitions de Clarendon , 
qui les avaient elles-memes empruntées aux 
monuments saxons. Le regne d'hdouard 111 ne 
présente pas moins de quatre statiits sur cette 
matikre. On les voit régler les formes de l'accu- 
sation, de I'instriiction, du jugement, et assurer 
a chaque phase de la procédure la garantie de 
la prksence de ses pairs a l'accusé. 

Les faits , il est vrai , ont kté plus d'une fois 
en désaccord avec la loi. Assez arbitraires de 
leur nature, les poiivoirs dn inoyen áge ne se 
sont soumis meme en Angleterre au joug de la 
loi qu'autaut qu'ils y out été contraints et for- 
cés. Pour etre si soiivent l'objet de la sollici- 
tude du législateur, la liberté individuelle de- 
vait en avoir besoin. 11 fallait , ainsi que le 
remarque Hume, qu'elle fiit tres-peu respectée 
en pratique. 11 n'eii est pas moins tres-hono- 
rable pour la nation de n'avoir jamais perdu de 
vue l'importance de cette liberté, d'en avoir 
toujours eu un sentiment tres-vif et tres-pro- 
fond , et d'avoir été constamment sur la brkche 
pour la revendiqiier et ajouter a ses garanties. 

Si trop souvent, en Angleterre comme ail- 
ieurs, l'histoire nous présente sur ce point le 
spectacle du droit oiitragé , noiis n'y voyons 
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pas, du moins, que l'esprit de violence et  de  
tyrannie s e  soit jamais autorisé des dispositions 
formelles de la loi. C'est, au contraire, en vio- 
lant la loi, en la foulant aux pieds, en dkclarant 
qu'on était de par Dieu investi du pouvoir de 
s'en dispenser (diqensing power), que cet 
esprit a pu s'exercer. C'est a peine si, pour s e  
jiistiüer, il a pu s'aiitoriser de ses lacunes. A 
cet égard les magistrats du moyen age ne  le 
cédkrent pas aux Iégislateurs en intelligence 
des vraies conditions de la libertk politique. 

.Le roi, ecrivait iin magistrat de l'ere des 
Plantagenets, ne doit, meme en cas de soup- 
con, de traliison, user qu'avec la plus grande 
modération de son ponvoir de faire arreter iin 
homme. Car si cet homme est arreté mal ti pro- . 
pos, il n'a pas contre le roi l'action en dom- 
mages-iutérets qu'il aurait en pareil cas contre 
un simple citoyen. r 

Un autre magistrat de la meme époque, le 
juge Markham, allait plus loin. 11 afiirmait, de- 
vant le roi Henri VI, qu ' i  défaut d'action contre 
le souverain, il y en avait une contre I'agent 
qui mettait a execution un ordre contraire a la 
loi. ([Si le roi me commande d'arrkter un 
homme, disait-il, et s i  j'arrete cet liomme a 
tort, cet homme aura une action contre moi, 
quand bien meme son arrestation aurait eu 
Iieu en présence du roi. » Sous Henri VlI la 
crkation de la Chambre étoilée introduisit 
d'autres maximes et d'autres pratiques. Sous 
les Tudors et les deux premiers Stuarts, sous 
Charles l e l  siirtout, les attentats a la liberté in- 
dividuelle fnrent nombreux; mais en 1641,  un 
des premiers actes du Long-Parlement fut 
d'aboiir la Chambre étoilke et d'inscrire dans 
la loi, en les élargiasant et  en les augmentant, 
les garanties que la liberte individuelle tcnait 
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depuis des siecles de la pratiqué. Ainsi lors-' 
qu'une personne était arrktke, sans queles faits 
motivant son arrestation fussent des délits ou 
des crimes evidents contre le droit commun, 
I'usage des amis et conseils de cette personne 
était d'invoquer I'autorité des magistrats des 
cours supérieures, pour qu'ils flssent venir de- 
vant eux la personne arretée e t  s'assurassent 
de la criminalité des faits mis a sa charge. Les 
mots d'habeas corpus qui se  trouvaient dans la 
formule du mandat qu'en pareil cas le magistrat 
adressait aii geblier, servaient déja dCs cette 
époque a désigner ces sortes de mandats (writ). 
Cette facultk, jusqu'alors traditionnelle de  de- 
manderimmédialement des juges, devint légale. 
Les juges durent y faire droit. Encas d'absence 
d'un verdict d'accusation, les mandats d'arres- 
tation.m&me Bmanés du roi ou de ses ministres, 
devaient &re annulés. 

Injonction ktait faite aux gedliers et  shérifs 
de renvoyer immédiatement le writ d'habeas 
corpus aux magistrats dont il était émané, 
et  de conduire en méme temps en leur pré- 
sence les personnes indiqnées dans ce wm't. 
Les magistrats, aprCs avoir pris connaissance 
du mandat dont la sincédté devait leur &tre at- 
testée par le geOlier et le shérii, procédaient 
a Yiriterrogatoire du prisonnier, et au bout de 
trois jours, ils étaient tenus de décider s'il y 
avait lieu de  le  mettre en liberte pure e t  sim- 
ple oii sous caulion, ou de maintenir son ar- 
restation. 

Aucune pénalite n'était portée contre les in- 
fractions a cet acte. Ses dispositions les plus 
importantes étaient concues en termes assez 
vagues, assez généraux, pour qu'il ftit facile 
de les éluder. Aussi, pendant trente-huit ans 
que dura cette loi, toutes les fois que l'esprit 
public sommeilla, la liberte individuelle con- 
tinua-t-elle a subir de nombreuses atleintes. 
Les personnesarrttCesn'obtenaientqii'agrand'- 
peine connaissance des motifs de leur arres- 
tation. Le mandat d'arrkt ne leur était com- 
muniquk que tres - difficilement. Des tiers se  

' prksentaient-ils en leur nom, on refusait de leur  
répondre. Le fait de l'arrestation était caclie 
autant que posslble. Venait-on a decouvrir 
qu'un individu était reellement dktenu dans 
telle prison, pendant qu'on obtena3t un w9-it 
d'habeas corpus, I'autorite faisait transférer le 
prisonnier ailleurs, et lorsqu'on se  présentait 
avec le writ d'habeas corpus, le gediier decla- 
rait que la personne indiquke dans ce cwrit 
n'etait plus dans la prison, e t  refusait de faire 
connaitre le lieu ou elle avait &te conduite. 

M n  de pratiquer plus facilement I'emprison- 
nement arbitraire , le chancelier Clarendon, 
sous Charles 11, imagina de faire transporter 
certains prisonniers dans des prisons situées 
hors de la jiiridiction des cours de justice d'An- 
gleterre, en  Irlande, en Ecosse, dans les lles 
de la Manche, et mkme a Tanger, qui Ctait 
alors colonie anglaise. Les magistrats de cette 
kpoque n'étaient pas toujours de consciencieux 
protecteurs des droits des citoyens. Ainsi, en  
1670, on les vit refuser syst6matiquement de 
Juger et meme B'enteadre un citoyen obscur, 

nommé Jenker, qu'uti ministre avait h i t  mettre 
en prison pour avoir tenu des propos séditieux. 
Les juges des petites sessions trimeshielles 
refuserent de s'occuper de lui, parce qu'ils 
étaient étrangers a son arrestation; ceux des 
grandes sessions ne voulurent pas le jugerparce 
qu'ils n'ktaient, disaient-ils, obligés de juger 
que les individus iriscrits sur leurs rdles. Enfln, 
le chancelier a qiii on I'adressa ensuite donna 
pour raison qii'il était en vacance. L'homme fut 
ennn mis en liberté, mais absolument comme 
il avait éte mis en prison, sans intervention (111 
pouvoir judiciaire. 

En 1679, il fut coupC court a cet arbitraire 
des uns et a ces défaillances des autres, par 
le fameux acte connu dans l'histoire soiis le 
nom d'habeas corpus act. 

Aiix termes de cet acte, qui est encorc en 
vigueur, et dont les dispositions principales 
n'ont éte que tres-peu modiílées, et dans un 
sens favorable a la liberte des citoyeiis, les 
writs d'habeas corpus doirent &tre délivrés 
dans les trois jours. Les magistrats des h i r s  
supérieures qui ont autorite poiir les lancer, 
doivent le faire sur le vu de la copie du 
mandat d'arrkt, ou sur I'attestation faite par 
deux témoins, que copie de ce mandat de- 
mandée au gedlier a éte rehsée. Toute per- 
sonne arretée peut exiger copie de son mandat 
d'arrét,dans les six heures. Les refus des fonc- 
tionnaires chargés de la garde des prisons, les 
rendent a cet kgard passibles d'une action en 
dommages-intérktsde 100 a 200 liv. st., qui n'est 
pas arrktke par la mort du prisonnier, et peut 
etre continuée par sa succession et  ses exkcii- 
teurs testamentaires. Les fonctionnaires sont 
en méme temps prives de leur emploi, et  dé- 
clarés incapables d'occuper aucune fonction 
publique. 

Les personnes au pront desquelles ont  té 
délivres des writs d'habeas corpus, sont dans 
le délai de la loi conduites devant les magistrats 
qui ont lancé ces wi-it.~. Apres les avoir inter- 
rogées, les magistrats peuvent les mettre en 
liberte pure et simple, ou soiis caiition, ou les 
maintenir en état d'arrestation. 

Ces personnes doivent etre jiigkes aux plus 
prochaines assises du lieii oil s e  sont passés 
les faits qui ont motivé leur mise en accusa- 
tion. Le jour des assises venu, si les conseils 
de la coiironne ne se presentent pas pour sou- 
tenir leur accusation, le prisonnier est mis en 
liberté purenient et simplement, a moins, ce- 
pendant, que la couronne ne prouve qu'il n e  
Iiii a pas Bté possible de reunir ses tkmoins. 
Mais, faute de se produire dans la session sui- 
vante, I'action de la couronne est périmée. Les 
iiidividus ainsi arrktks doivent rester dans lapri- 
son ou iis o ~ t  étC une premiere fois conduits. On 
ne peut les transferer dans une autre, qu'en 
vertu d'un cvrit d'habeas corpits ou d'une or- 
donnance uelconque de.s magistrats. En cas 
de perte s L i t e  ou $incendie. les prisonniers 
peuvent &re diriges sur un autre lieu,mais les 
magístrats doivent en &re informes le plus tbt 
possible. Lee personnes remises en libert8 
eolt par rrwlte d'un veralct dulury, a~it  8Ur 
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la dbcision pure et simple du magistrat qui 
aura lancé le wri6 d'habeas Corpus, ne peu- 
vent &re arretées de nouveau pour le meme 
fait, sous peine de 500 liv. st. de dommages-inté- 
rets contre les personnes qui auront rédigé ou 
mis ii exécution les riouveaux mandats d'arret. 

La transportation d'un individii au dela des 
ners expose les personnes qiii I'ordonnent, 
aux peines du prcemzinz~e act, c'est-a-dire aux 
peines les plus severes aprds la peine de mort, 
sans que. les personnes ainsi frappées de ces 
peines puissent en etre relevées par la cle- 
mente royale. Les personnes qui ont facilite 
cette transportation, soit en la mettant a ex&- 
cution, eoit en y pr&tant leurs navires, sont 
Bgalement passibles d'une action en domma- 
ges-intérets. 

Les défendeun aux actions en dommages- 
intérets peuvent plaider qu'ilsne sont pas cou- 
pables, produire ti cet effet tous les témoi- 
gnages spéciaux que bon leur semblera, et 
le jury peut les acquitter, s'il trouve leurs jus- 
tifications sutilsantes. En pareil cas, les per- 
sonnes dont le débat indique ou rkvéle la cul- 
pabilitk, peuvent &tre mises en cause. 

De~uis bientdt deux cents ans aue cet acte 
existe, legouvernement s'y est tou~ourssoumis, 
et aucune poursuite criminelle n'a Ctéintentée 
a aucun fouctionuaire, ni aaucun ministre pour 
infraction a ses dispositions. Dans quelques 
rares circonstances, en 1689, en 1745, en 
1793, en 1822, époques qui correspondent a 
des giierres civiles, a de grandes commotions 
politiques, ou a des troubles parmi les popu- 
laiions industrielles, I'exCcution de ce biil a 
été suspendue pendant qiielque temps par une 
loi. On I'a égalemeiit suspendiie plusieurs fois 
en Irlaiide, notamment en 1848. 

Louis GOTTARD. 

.HABSBOURG. Voy. Dynastie. 

HAITI. Cette ile, une des quatre grandes 
Antilles, est placee entre les 17043' et 190 58' 
de latitude nord, et les 700 45' et 760 55' de 
longitude ouest. Sa lougueur est de 600 kilo- 
metres de i'est a l'ouest, et sa largeur varie de 
27 a 230 kiiométres du nord au sud. 

Hayti fut decouverte par Christophe Colomb, 
le dimanche 6 decembre 1492, deux mois apres 
que la petite Ile de Guanahani (aujourd'hui San- 
Salvador) eut la premiere réalisé le reve de 
son génie. Le nom d'Halti, dans le langage des 
indigenes, signi0ait pays montagneux; Colomb 
la nomma Hispaniola; les Franqais et les Anglais 
I'appelhrent Saint-Domingue, du nom de la ville 
fondée en 1495 par Bartolomb Colomb, et qui 
devint la capitale du premier établissement des 
Espagnols. 

Quaire grandes chalnes de montagnes cou- 
rent de l'est a I'ouest, et de nombreuses ri- 
Whres en descendent. Le pie du Cibao, Bevb 
de 2,400 metres au-dessus de la mer. est au 
centre de la région aurifere qui excita tout 
d'abord la cupidité des Espagnols. On y trouve 
anssi du cuivre, du plomb, de I'argent, du mer- 
cure ; du sel gemme;, du &~ufre  et du rnarPr&, 

L'existence de la houille est signalee en plu- 
sieurs endroits. Mais ce n'est pas i'exploitation 
de ces divers minéraux qiii constitue aujour- 
d'hui les ressources d'Halti. Ses bois de tein- 
ture et d'ébknisterie, ses productions des 
tropiques, le café, le sucre, le cacao, le cototi, 
voila ses vraies richesses. auxqiielles il faiit 
ajouter les boeufs, les porcs et les moutons. A, 
ces avantages se joint celui du climat. Bien que 
tres-chaud, il est tempérk par les venls alizés, 
des pluies abondantes, et la presque bgalit6 
des jonrs et des nuits. Si le skjour des vaiiées 
est un peu malsain, a cause de i'humiditk, celiii 
des plateaux est en revanche tres-salubre. Les 
ouragans, des tremblements de terre y causent 
parfois des ravages; mais ce sont les seuls 
fléaux a redouter, car il n'y a pas d'animaux , 
dangereux, I'importunité desmoustiques étant 
le seul inconvenient a subir ou plutdt a kviter. 

On sait les phases douloureuses de I'histoire 
de Saint-Domingue. Au seizihme siecle, les Es- 
pagnols ont si bien esploite les mines, qu'ils y 
ont sacrifié la popnlation iudienne des cinq 
Etats qui se partageaient I'lle a I'arrivée de 
Colomb, et qu'au dire d'un historien, il n'eu 
restait pas cent cinqiiante individus a la fin de 
ce meme siecle. Les vainqueurs les rempla- 
qaient, decimCs eux-memes par les maladies 
et par leurs propres luttes. En 1586, Drake 
ravage la colonie encore faible, puis apparais- 
sent les boucaniers, qui, de leur petite lle 
de la Tortue, infestent de temps i autre HaIti 
et s'y établissent a I'ouest. De la, en 1664, 
I'occupation de la France, qui vient régulariser 
la colonie fondée par les enfants perdus de sa 
civilisation , et qui, en 1697, a la paix de Rys- 
wick , fait sanctionner par l'Espagne son droit 
de possession. 

Cette nouvelle colonie prospera; mais, quoi- 
que moins cruels que les Espagnols , les Fran- 
pais aussi esploitent durement le pays par 
i'esclavage. En 1722 a lieu un soulevement des 
noirs bientdt rkprimk. 

Enfin en 1790, le 28 mars, i'kssemblée na- 
tionale franpaise decrete que d a n ~  ses colonies 
les mulatres et les noirs affranchissont appelBs 
au rang de citoyens et a l'égalite des droits 
vis-A-vis des blancs Saint-Domingue alors est 
profondkment troublk; les colons veulent bien 
s'affranchir du regime colonial et conquérir 
leur indkpendance administrative, mais ils ne 
veulent pas faire partager leurs avantagcs aux 
hommes de couleur, non plus qu'aux affran- 
chis de la classe noire. Ceux-ci se révoltent, 
les esclaves se joignent leur entreprise, et 
bientdt I'lle est en feu. 

En 1793, les agents de la France abolirent 
l'esclavage, et , I'année suivante (1794), lacon- 
vention rati5a cet acte. Alors les colons appe- 
lerent a leur secours les Anglais et les Espa- 
gnols et s'emparerent d'une partie du territoire. 
Nais Toussaint-Louverture, chef noir, le plus 
energique peut-&re, mais non pas le plus in- 
telligent de laguerre de I'indkpendance, chassa 
les armées etrangeres, et finit par se rendre 
maitre de la partie de I'lle qu'avait posskdée 
jusque-14 i'Espagne, et qu'eile venait dt: &del 
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B la France par le traite de BBle (2  avril 1795). 
11 s e  filt volontiers arrangé du titre de gouver- 
neur général a vie de la colonie de Saint-Do- 
mingue, comme le qualiriait la Constitution du 
9 mai 180 1, klaborée par iine assemblée centrale 
qu'il avait formke lui-meme de dix membres , 
trois mulatres et sept blancs, et qu'il avait 
soumise ensuite i l'élection des députés des 
départements; mais le gouvernement con- 
sulaire ne voiilut pas sanctiouner cet acte. 
C'est pourquoi, en 1801 - 1802, le premier 
consul envoya son beau-fr8re l e  général 
Leclerc avec 20,000 hommes reprendre Hal'ti 
et  y rétablir les choses sur l'ancien pied. 
Leclerc, s'étant empark par surprise de Tous- 
saint-Louverture, l'expedia en France, ou il 
mourut le 27 avril 1803. L'arrestation et la 
captivité de son chef exaspérerent la popula- 
tion indigene, et elle se souleva soos les 
ordres de deur  autres chefs, Pétion et  Dessa- 
lines. Les Franpais perdirent alors les avantages 
qu'ils avaient gagnks et furent refoulés jus- 
qu'au Cap. Rochambeaii, successeur de Leclerc, 
qui avait péri dans l'expédition, fut forcé #&va- 
cuer la partie fran~aise de Saint-Domingue a la 
fin de I'année 1803. 11 ne  resta plus que la 
partie cédke par l'Espagne et ou les Franpais s e  
maintenaient encore. Les insurgés vainqueurs 
proclament alors leur indépendance, et, comme 
s'ils s e  reconnaissaient vengeurs de l'ancienne 
population éteinte, ils reudent a l'fle son pre- 
mier nom d'Haiti. Dlais ces esclaves qui veulent 
la liberte, la méconnaissent encore, et s e  
rangent sous le sceptre de Dessalines,proclamé 
empereur sous le nom de Jacques Ier, tandis 
qiie Pétion au sud fonde un État républicain. 

Apres la mort de Dessalines, et ceUe d'un 
second esclave, roi aussi, Cliristophe , aiitre- 
ment dit Henri Ier, Boyer, successeur de Pétion, 
réunit les deux États et y ajoute entin, en 1822, 
la partie orieufale d'ou les Franqais avaient été 
finalement expulsés. Trois ans apres, en 1825, 
la France reconnut l'indépendance d'Harti, en 
stipiilant pour les anciens colons une indem- 
nité de 150 millions que les débiteurs eux- 
memes les prerniers reconnaissaient juste, en 
principe du moins. En meme temps Haiti con- 
tracta en France un emarunt de 30 millions A 
6 p. 100 d'intéret. 

Mais le chiffre de l'indemnité fut bient6t 
trouvé exorbitant par les Haltiens; ils s e  dé- 
clarerent dans l'impuissance de payer jamais 
cette somme, et de longues discussions s'éle- 
verent a ce propos, terminées enfin en 1838 
par un traité de commerce et d'amitié entre la 
France et la rkpublique d'Hafti (12 février A 
Hanti; promulgué en France le 30 mai). Ce 
traité eut nour conséuuence en meme temas 
un reglem;nt ~ n a n c i e r ~ a r  lequel la dette, d- 
duite a 60 millions et affranchie d'intéret, dut 
étre payke de 1838 i 1867 inclusiven~ent. Ce 
terme de trente ans fut partagé en six périodes 
de cinq années avec charge de verser chaque 

&re comptees dans les six premiers mois de 
chaque année, a Paris, en monnaie de France, 
i la Caisse des dépdts et consignations. Les 
1,500,000fr. de la premiere année (1 838) fiirent 
emportés par le navire qui ramena les cornmis- 
saires francais, le baronde Lascases et le capi- 
taine de frégate Baudin, devenu depuis amiral, 
et qui avait en outre a bord deux des commis- 
saires haltiens, IM. Séguy-Villevaleix et B. Ar- 
douin, plus tard ministre rksident d'Halti en 
France, chargés tous deux de faire ce premier 
versement l. De plus I'intéret de l'emprunt fut 
réduit de 6 p. 100 i 3 p. 100. 

Ainsi le prksident Boyer eut l'honneur de 
mettre le sceau i l'indépendance de sa patrie, 
en lerminant une affaire qui était comme la 
derniere marque de l'ancienne servitiide d'Halti, 
vis-a-vis de l'ktranger. lallieureusement poiir 
lui, accusé de s'etre arreté dans sa marche, 
d'etre incapable désormais de toute initiative , 
il fiit renversé du poiivoir et remplacé par le 
général Hérard-Rivikre en 1843. Celui-ci fut 
renversk a son tour en 1844 par Guérier. 
Vinrent ensuite successivement au poiivoir, 
Pierrot en 1845, Riché en 1846 et Soulouque 
en 1847. 

Sous Hérard, la partie orientale de I'lle s e  
sépara de nouveau et forma la republique domi- 
nicaine avec Santanna pour prksident, lorsque 
ce dernier eut triomphk du général noir, Sou- 
louque, envoyé contre lui et d'un prétendant 
dominicain nommé Ximknes. Ce nouvel État 
fut reconiiu, en 1848, par la France et par 1'An- 
gleterre. Mais il n'a pas duré sous la forine ré- 
publicaine; en 1862 il s'est donné i YEspagne, 
apres avoir été profondément troubl6 par la 
mésintelligence de ses citoyens. Cette portion 
du pays est la plus étendue, comprenant a elle 
seule les deux tiers de l'ancienne Saint-Do- 
mingiie; mais elle est la plus mal ciiltivée 
qiioique le sol soit fertile, et la moins peuplée, 
puisqu'elle ne contient pas 100,000 habitauts.4 

La république hantienne a son toiir a subi 
des vicissitndes. En 1849 son président SOII- 
louqiie I'a transformée en empire et s'est fait 
sacrer le 18 avril1852, sousle nom deFaiistinI~r. 
Son regne n'a pas été long, mais assez cepen- 
dant pour faire beaucoup de mal. En 1859, le 
15 janvier, il a dÚ sorlir d'Haiti. et le général 
Fabre-Geffrard a proclamé de nouveau la ré- 
publique, et il en a étk nommb prksident. 

La répiiblique hantienne a pass.5 par huit 
constitiitions, depuis celle du 28 mai 1790, 

1. Les eino uremiEres annuith~ furent navEes: mais 
apres ~ o ~ e r ; - l e  prdaident H6rard ne Gut" acquitter 
que la premiere annEe de la seconde sErie, et  le  ser- 
vice de la dette fut interrompu de 1844 & 1848 inclu- 
sivement. Ces cina annEes furent uortbes 8. l'arriÉr8 
par une convention du 15 rnai 1845 entre Soulouque 
e t  le consul franpaia Y. Levasseor. Les versements 
ont 6tB faits depuis rEguliErement , et au mois d'oc- 
tobre 1861 Haiti ne devait plus que 38,909.000 fr. 
Cette annEe. le ministre rdsident d'Haiti, en versant 
I'annuitE convenue, a pay6 de plus 800,000 fr. pour 
int&r&ts de l'emurunt et  ~ o u r  l'amortissement de 350 

année , dans la lre période : 1,500,000 fr. ; ibiigations de ~ , O O O  fr., ~ a r  la voie du tirage, ainai 
dan6 1; 29, 1,600,000; dans la 3e, 1,700,000; que cela sn fait tous les anR s u  m0iS de juin. 

2 Voy poiir plus de dEtails les lhzides sic? l'histoi~e 
dans la 40, 1,800,000; dan8 la Se, 2,400,000, et d,&tti ie M. B. Ardouin, ministre r8sident dlHaiti. 
dans la 68, 3miiiions. Lesdites sommes doivent pari?, Dezobry, 1856.11 vol. in-8'. 
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]usqu'i celle qui est en  vigueur aujourd'hui. 
Toutes ne sont pas absolument din%rentes les 
unes des autres, ni appropriées également iiu 
regime démocratique : les deux premieres, de 
1790 et de 1801 ,.portcnt le cachet du systeine 
colonial, et la Coiistitution actuelle (1863) est 
celle-la mCme de 1806, développée en 1816, 
revisée en 1846, et rétablie par Geffrard, en 
1859, avec quelques modiíications essdntielles. 

Le territoire est divisé en quatre départe- 
ments portant les noms de département du 
Sud, de l'ouest, de l'hrtibonite et du Nord. 11s 
sont subdivisés en arrondissements, lesquels 
a leur tour se partagent en communes. La ca- 
pitale est Port-au-Priiice dans le Nord. L1&tendue 
de la république est de 25 26,000 kilometres 
carrés. La population dépasse 800,000 habitants. 
Elle s e  compose de noirs pour plus des qiiatre 
cinquiemes, et de mulatres pour le reste. 

Tous les HaYtiens sont bgaux devant la loi et 
jouissent de tous les droits civils et politiques. 
De vingt-un ans accomplis a vingt-cinq ans, ils 
votent* dans les assemblées primaires de com- 
munes qui nomment cliacune trois Blecteurs; 
a partir de vingt-cinq ans révolus, ils voteiit 
dans les coll~ges électoraiix ou d'arroi;disse- 
ment qui nom~nent les deputés. Tout Africain 
ou Indicn, ou leurs descendants peuvent de- 
venir HaYtiens; mais l'article 7 de la Constitu- 
tion établit qu'aucun blanc, de quelque nation 
qu'il soit, ne peut acqubrir cette qualité, ni 
devenir propriktaire d'immeubles dans la ré- 
publique. 

il y a une Chambre des reprksentauts, un 
Sénat et  un chef du pouvoir exécutif qui a le 
titre de president d'Hai'ti. 

Le president est nommb vie par le Sénat. 
U doit avoir trente-cinq ans, ktreHai'tien et pro- 
priétaire. Urepoit une indemnité de 130,000 fr.; 
ses attributions, ainsi que celles des repré- 
sentauts et des sknateurs, sont a peu pres les 
memes qui se  trouvent dans les constitutions 
démocratiques de 1'Europe moderne. Les pré- 
rogatives sont le droit de grace et d'amnistie 
des souverains, une gardc parliculiere régie 
d'aiileiirs par les lois militaires en vigueur, 
et une sorte de velo.pour le cas ou son oppo- 
sition motivée contre une loi n'est pas admise 
par les Chanibres. 

Lcs députbs sont au nombre de cinquante- 
six avec autant de suppléants. L'Bge requis est 
de vingt-cinq ans. Les aulres conditions, pour 
eiix comme pour les sénateurs, sont les memes 
que pour le président. Les électioiis ont lieu 
tous les cinq ans, du l e '  au 10 février. La ses- 
siou annuelle est de trois mois et s'ouvre le 
premier luudi d'avril. iis repoivent une indem- 
nité de 400 fr. par mois de sessiou et d'une 
piasfre ou 5 fr. 33 c. par lieue de leur domicile 
a la capitale. 

Le Sénat se compose de trente-six membres 
nommés pour neuf ans. Ils sont élus par la 
Chambre des représentants, sur une liste for- 
mée par le président d'Haiti, de trois candidats 

1. La condillon de domestique est une cause de 
snspension des droits. L'effet ceaae avec sa cause. 

pour un sénateur. 11s doivent avoir trente ans et  
ils repoivent un traitement annuel de 5,000 fr. 
Ce sont les gardiens de la CooStitution: ils 
siégent toute l'année, et , s'ils s'ajournent, 
ils doivent délBgusr a un cornil6 le  soin de  
veiller pour eux et de les rappeler au besoin. 
Au Senat appartient la nomination du prési- 
dent de la république, qui s e  fait au scrutin 
secret a la majorité des deux tiers des mem- 
bres présen ts. 

11 y a cinq secrétaires d'État, un pour chacun 
des cinq départements qui suivent : Finances 
et commerce, Relations extérieures, Guerre et 
marine, Intérieur et agriculture, Instruction 
publique, justice et cultes. Ils sont nommés par 
le président et sont responsables, ainsi que 
tous les autres fonctionnaires. 

11 y a incompatibilité ,entre les fonctions 
législatives et celles de 1'Etat. 

Les tribunaux sont B la fois civils, correc- 
tionnels et criminels. 11 n'y a pas de tribunaux 
d'appel. Le seul recours est le  tribunal de 
cassation établi pour toute la république. Les 
codes francais, sauf les modirications néces- 
saires pour le temps, le  lieu et  les personnes, 
sont les codes hai'tiens, et la magistratiire de 
l'lle porte l'empreinte de notre organisation 
judiciaire. Les jiiges de paix sont révocables, 
mais les autres juges sont inamovibles. Les uns 
et les autres sont nommés par le président. 

L'organisation municipale n e  se  ressent 
pas eiicore du régime de liberté générale 
en vigueur dans la république haitienne. 11 
y a des conseils communaux présidés par un 
magistrat communal qui correspond au maire 
cliez nous. 11s sont nommés par le chef de  
r ~ t a t ,  et  ils n'ont que des attibutions tout a 
fait restreintes. Le magistrat communal sanc- 
tionne les mariages et surveille en general les 
actes de l'état civil; mais la gestion de la plus 
grande partie des affaires lui est soustraite, il 
ne peut prendre son iniliative en lui, et  l'on 
peut dire que les communes haitiennes sont 
en quelque sorte en tutelle sous le  pouvoir 
présiden tiel. 

L'armée s'est klevBe jusqu'au chiffre de 
40,000 hommes; mais depuis Boyer, qui en  
avait commencé la réduction, eile a été consi- 
dérablement diminuée. 11 n'y a guere qu'une 
douzaine de mille hommes a présent, et  le 
président Geffrard s'applique a restreindre en- 
core cc nombre a mesure qu'il y a lieu de 
donner des congBs. Nagnere on prenait les 
hommes a dix-huit ans pour les garder jusqii'a 
quarante, un peu plus, un peu moins. Aujour- 
d'hui, quand il y, a lieu de compléter un régi- 
ment, le comuiandant d'arrondissement appelle 
les jeunes homrnes les plus oisifs, ceux qui 
n'exercent aucune pmfession, aucun état bien 
nécessaire au pays, et ceux enfin dont les fa- 
milles peuvent l e  plus aisément s e  passer. 11 
forme ainsi le contingent voulu. La durée du 
service n'est que de douze anuées. La garde 
iiationale est formée du reste des citoyens. Ii 
y a un peu trop d:épaulettes a Halti. 

La marine de 1'Etat se  compose de deux ba- 
teaux a vapeur et de quelques petits bitiments. 
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Un service de vapeurs destine au commerce 
est Btabli depuis le mois de juin 1863, le Iang 
des 350 lieues de cdtes du territoire haitien, 
e t  il dessert quatorze ports, du Port-au-Prince 
aux Cayes et retour, et dnPort-au-Prince au cap 
Haitien et retour. 

Leprésident Gcffrard aporte sonattention siir- 
tout sur I'agriculture et sur I'instruction publi- 
que. Comme la propriéte est tres-divisée, il est 
une foule de cultivateurs auxquels iin peu plus 
de lumieres feront grand bien. Des immigrants 
(uoirs), profitant des concespions de terres vo- 
tées en 1860. viennent des Etats-Enis chercher 
la liberte et le bien-etre et apportent en retour 
les bonnes mkthodes de culture des graines 
précieuses, surtout celles des meilleures es- 
sences de coton. 

La loi sur I'instruction publique Bdicte des 
peines contre les parents qui négligent de faire 
instruire leurs enfants. U y a 235 kcoles fre- 
quentees par 15,000 enfants. L'enseignement 
secondaire donnB par plusieurs colléges, et no- 
twment  celui du Port-au-Prince, est tres-flo- 
rissant. Mais on vise sagement a fonder des in- 
stitutions sur le modele du colikge francais 
Cliaptal, afui de former des hommes qui, de- 
laissant le grec et le latin, n'en seront que 
plus tdt et mieiix prkparés pour les diverses 
admiuistrations, pour le commerce, l'industrie 
et les arts industriels. 

Le commerce d'Halti se  divise en commerce 
de consignation, de gros et de detail. En vertu 
de l'article 7 de la Constitution, les étrangers 
ne peuvent faire que le commerce de consi- 
gnation avec une licence du chef de 1'État. La 
pcrception des douanes sur I'exportation et 
i'importation produit le plus net et le plus gros 
revenu du pays, les autres imp6ts etant peu 
nombreux et peu élevks. C'est sur i'exportation 
du cafe surtout que se fondent les meilleures 
esperances de la recelte. Et comme la produc- 
tion de cette denree, ainsi que celie du sucre et 
du coton, augmente, comme enfin le mouvement 
d'entrbe et de sortie dans les ports tend visi- 
blement a s'accrottre, tout presage un avenir 
íhaucier prospere a la republique haltienne. 
Cependant elle n'est pas encore hors d'affaire, 
car outre sa dette et son emprunt en France, 
elle a i sweil ler  une kmission de papier-mon- 
naie pour la valeirr de 50 millions de gourdes 
(13 gourdes valent 1 piastre) qui n'ont d'autre 
garantie que cette meme exportation du cafi! 
et dont il faut imperieusement poursiiivre l'a- 
mortissement. 

En 1859, le budget des recettes Btait de 
9,291,460 francs, et les dépeuses s'élevaient a 
5,180,760 fr., ce qui donnait ti l'actif un ex&- 
dant de 4,llO,J00 fr. 

Le budget prksente par le secrktaire d'État 
des ffnances pour 1864 se compose de la ma- 
niere suivante: Recettes prbsumkes, douane, 
33,843,000 g.; impdts divers, 1,483,500 g.; 
jota], 35,326,500 g., ou en francs, 14,483,864 fr. 
59 c. Les dBpenses sont estimees &37,33 1,8 11 g. 
28 c., ou en francs, 15,206,042 fr. 20 c. Le 
ministre proposo un droit additionnel de 10 
p. 100 sur les douanes, et il insiste sur la nk- 

cessitk d'amortir un million de papier-monnaie 
tous les ans, jusqu'a ce qu'on puisse faire da- 
vantage. 

Les dépenses se decomposent ainsi: Finances 
et commerce, 4,066,583 g. 06 c.; relations ex- 
tkrieures, 10,309,699 g.; guerre et marine, , 

8,301,664 g. 60 c.; interieur et agriculture, 
10,301,504 g. 44 c.; instruction publique, 
2,689,542g. 06c.; justice et cultes, 1,562,818g. 
12 c. 

Les operations commerciales d'Haiti, pen- 
dant l'annke 1859, se sont ainsi rkparties : 

Nous empruntons ces chiffres a I'dnnuaire 
de l'e'conomie politique et ck la statislique de 
M M .  M .  Block et Guilhumin, n'ayant pas de ta- 
bleau complet plus rBcent sous les yeux. Nais 
nous voyons dans les journaux d'Halti, dans 
le Moniteur de 1863 notamment, que la plu- 
part des objets d'exportation ont suivi une 
marche ascendaute, ce qui tkmoigne d'un vk- 
ritable developpement de la production et du 
travail. Ainsi, en 1860, il a BtB exporte 60 mil- 
lions de livres de café. C'est une année excep- 
tionnelle pour cette denree, il est vrai, mais 
elle se maintient dans le voisinage de ce cliif- 
frc considkrable, car l'annee 1862 a fourni 
54,529,059 livres. En 1859, le cliiffre Btait de 
41,712,106. Le cacao Ogure , en 1862, pour 
1,743,853 livres; le coton pour 1,473,853 li- 
vres; le campeclie pour 167,005,650 livres; 
l'acajou pour 2,441,887 pieds. On pourra bien- 
t6t ajouter l'indigo aux produits exportés. 

G. CHAMPSEIX. 

HAMBOURG. La ville libre et hanseatique 
de Hambourcr est sitube dans le nord de I'Alle- 

Touil. 

Prrnes. 
22,170,000 
10,581,000 

10,837,000 
3,811,000 

504,000 
476,000 
930,000 

48,115,000 

magne sur 1; rive dioite de I'Elbe; elle est tra- 
versee par larivi6re de l'Alster et coupee par 
de nombreux canaux. Fondee par Charlemagnc 
vers l'an 808, elle fut deslinke a rkpandre le 
christianisme parmi les peuples du Nord. Mais 
cette suvre ne fut accomplie qu'apres uneliitte 
qui dura, presque sans interruption, pr6s de 
trois siecles et pendant laquelle la ville fut plu- 
sieurs fois rkduite en cendres. Ce n'est que 
vers la fin du onzieme siecle que cette lulte fut 
terminke par la conversion des Holsteinois et 
qu'une paix durablefut etablie siirles frontieres. 
A partir de cette kpoque la ville prit un rapide 
essor, son commerceprospéra et son importante 
n'a presque pas cesse d'aiigmenter depiiis lors. 

Tout le monde connalt la celebre confédera- 
tion des villes allemandes au moyen ige qu'on 

Exporia- 
tion. 

--- 
Fnncs. 

9.450.000 
7,196,000 

5,315,000 
Z,088,000 

181,000 
388,000 
535,000 --- 

X5,087,000 

Prorenanee 
et destination. 

h t s - ~ n l s  d*AmB- 
riqne . . . . . . . 

France . . . . . . . 
Angleterre et ses 

eolonies . . . . . 
Villeshans6atiqnes 
Danemark et ses 

possessions. . . . 
Belgique. . . . . .  
Autros paya. . . . . 

Totaux . . 

Iinporla- 
tion. 

Frenes. 
38,720,000 
3,391,000 

4,928,000 
1,123,000 

383,000 
94,000 

395,000 

93,028,000 
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appelait la Hanse. (Voy. Ligue hanseatique.) 
&res Lllbeck, Hambourg devint le chef-lieu 
de la ligue. De cette puissante confédération 
qui comprenait jailis 85 villes, il ne reste au- 
jourd'hui quc trois membres : Lübeck, Ham- 
bourg et Breme; de ses nombreux établisse- 
ments étrangers il n'existe plus que la maison 
d'osterüug Anvers, le sleel-yard a Londres 
ayant étb vendu il y a une dizaine d'aiinées. 

L'ancienne Constitution de Hambourg ressem- 
blait a celle de toutes lesautresvilles appelées 
imperiales. Les empereurs n'y exerqaient que 
le droit de suzeraineté; mais bcliappant au 
sort de tant d'autres villes qiii furent absorbées 
par les Etats de formation récente, Hambourg 
ne  fut pas médiatisée (voy. MBdiatisation) et 
eiie forma un htat séparé apres la dissolution, 
en 1806, de l'Empire germanique. Elle ne per- 
dit son indbpendance que pendant la courte 
époque de l'occupation frangaise (1 8 1 1 a 18 14) 
ou Hambourg fut chef-lieu du département des 
Bouches-de-I'Elbe. Lors du congres de Vienne, 
en 1815, I'independance de Hambourg fut ga- 
rantie par l'acte du congres, en mhne temps 
que celle de Lübeck, Br&me et  Francfort-sur-le- 
Mein. Dans l'assemblée pléniere de la Con fédé- 
ration germanique, Bambourg a une voix virile, 
et dans le Conseil restreint son vote est con- 
fondu dans celui de la dix-septibme ciirie. (Voy. 
Confbdbration germanique.) 

La reforme de Lutber a el6 accueillie des le 
seiziéme sibcle et maintenue avec zele par les 
Hambourgeois ; alors l'élement religieux fut in- 
troduit dans la Coiistitulion de la république, 
en excluant des droits de cité toutes les per- 
sonnes appartenant a un autre cultc. Cette ex- 
clusion fut levée en 1814 en ce qni concerne 
les diverses communions chrétiennes et en 
1849 relativemerit aiix israélites. Quoiqiie assez 
démocratique dans sa forme (puisque tout bonr- 
geois qiii était propriétaire d'une maison valant, 
défalcation faite des dettes hypothécaires, au 
moiiis 6,000 fr. ,  était membre de l'assemblée 
qui partageait avec le Sénat l'exercice de la 
sonverainetb), IaConstitution récemment abolie 
avait cependant un  caractbre patriarcal qni 
i beancoup d'égards manquait de  garantir les 
droits de la population. La nouvelle Constitution 
est representative. L'assemblke de la bourgeoi- 
sie se compose de 192 membres, dont 60 sont 
delégués par les autoritks jiidiciaircs et admi- 
nistratives, 48 sont pris parmi les propriétaires 
fonciers et choisis par eux, et 84 élus par le 
suffrage nniversel et direct. Cette assemblke 
partage le pouvoir Iégislatif avec le Sknat qni, 
de son cot6, représente la ville a i'etranger, 
exerce le pouvoir exécutif e t  dirige I'adminis- 
'tration. 11 est composé de 18 membres dont 1'6- 
lection a lieu dc la maniere suivante : Un co- 
m t é  composé de 4 sénateurs et dc 4 membres 
de l'assemblée de la bourgeoisie dresse une 
liste de 4 candidats; le Sénat designe 2 d'entre 
@x au choix de la boiirgeoisie, qui en élit 1; 
~ b s t  donc pour ainsi dire une triple élection. 
btrant 1860 le Sénat s e  complétait lni-meme. 
11 9 a en outre dans le Sénat 2 syndics e t  
4:secrCtaires avec voix consultative, nommes 

par l e  Sénat. 9 sénateurb, les syndics et  les, 
secretaires doivent etre docteurs en droit. 

Population. - D'aprBs le recensement fait en  
1861 la population de Hambourg comprenait 
avec les deux faiibourgs de Saint-Georges et  de 
Saint-Paul 178,841 Imes. En y ajoutant lapopu- 
lation des deux dépendances : Ritzebuttel e t  
Cuxhaven , deux acquisitions faites par la ville 
au  quatorzieme siele, et celle de Bergedorf, pe- 
tite ville conquise en commun avec la ville de 
Lübeck. et en tenant c o m ~ t e  desdénombrements 
semestriels, on peut éialiier la population de 
la rbpubliqtic a cnviron 230,000 habitaiits. 

~e-conthgent  que la ville fournit a l'armke 
fédérale, est de 2,200 hommes dont 300 cava- 
liers. La garde civique : infanterie , chasseurs 
et artillerie, comprend 10,000 hommes. 

Juslice. - Un tribunal de premiere instance 
juge toutes les affaires civiles et  eriminelles; 
les affaires commerciales sont réservées au tri- 
bunal de commerce. L'appel de ces deux juri- 
dictions est porté L la cour supérieure dont les 
arrets sont déunitifs toutcs les fois quele juge- 
ment de la premiere instance est confirmé; dans 
le cas contraire, les affaires sont jugées en der- 
nier ressort par la cour siipreme d'appel com- 
mune aux quatre villes libres d'bllemagne, 
séant a Ltlbeck. On voitqu'il y atroisiustances. 

Inrlruction. - Hambourg est une ville o l  
I'on pratique le self-government sur une large 
écltelle , aussi des associations privées s e  char- 
gent-elles de toiit ce qui peut &re entrepris 
par elles. Il y a dans la ville environ deux 
cents écoles et pensions tenues par des parti- 
culiers. Parmi les institutions publiques nous 
nommerons l e  Johanneum, fondé en 1529, l e  
gymnase académique (iycée) avec 6 professeurs 
et environ 1,000 étudiants; i'école de navigation 
avec un obsei-vatoire ; I'école d'anatomie ; les 
écoles paroissiales el  celles des bureaux de  
bienfaisance au nombre de 50 a 60 ou environ 
4,300 enfants des deux sexes regoivent une 
instroction gratuite. Nous passons un tres-grartd 
nombre d'autres établissements souvent remar- 
quables, consacrés aux arts ,  anx sciences e t  
a la bienfaisance. 

Finances. - Voici le budget de 1863. 

Recettes. Maru  

Fonds de llÉtat, domaines et droits re- 
galiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,639,809 

Imp8t dit B~cinds teue~ s . . . . . . . . . .  1,215,000 
Timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.112.000 
Douanes . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1;210;000 
Accise (octroi). . . . . . . . . . . . . . . .  1,025,000 
PBages sur des pon-, routes et rnarchb. 378.000 
Enrenistrement et amendes ........ 696.500 
~ u t r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,363'900 
Recettes erlrsordinaires. ......... 28150b 
Recettea transitoires ............ 2,143,140 

Total. . . . . . .  10,811,849 

1. On compte ii Hnmbourg pour les transferts b la 
banque, la tenue des livres et les changes par mara 
de banquevalaut 1 fr. 87 c. et divise en16 schillings de 
2 grosflamands. Pour les traneactions au comptant et 
pour l'acquittement des impots, on emploie le mara 
courant, qui ne vaut que 1 fr. 52 c. divise dgalement 
en 16 schillinga. 

2. Imp8t d'incendie . c'est-b-dire imposition deati- 
nde A amortir el A payer les inter@.ts de I'emprunt 
contraete en 1842 apres le graud incendie, 
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88nat et assembl8e deiisbbi;geoiaie. . .  481,930 
Affaires Btrana&res . . . . . . . . . . . . .  100.500 
Finances (~dminis t ra t ion  des) ...... 2,317;754 
Justice (Administration de la). ...... 325,975 
Instruction uubliuue ............ 128,186 
~dminis t raGon militaire . . . . . . . . . .  949;347 
Travanx publics. . . . . . . . . . . . . . .  1 3 2 1  612 . . . . . . . . .  Commeroe et navigation. 1:030;275 
Police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764.898 ....... Institotions de bienfaisanee. 702,500 .......... Faubourgs et eampagne 1.57,968 
DBpenses extraordinaires . . . . . . . . .  387,764 
DBpenaea transitoires. . . . . . . . . . . .  8,143,140 

. . . . . . .  Total. 10,811,849 
La dette publique de  Hambourg constituait, 

a la fin de I'an 1842, le chiffre de 23,985,367 
marcs de banqiie.-Les intkr6ts de cette dette 
montaient a947,680m.c., ce quifait enmoyenne 
3.29 p. 100.11 y a, de plus, I'emprunt contracté 
par la ville a la suite de l'incendie de 1842 (68 
millions de francs a 3'1, p. 100) e t  qui exige 
annuellement a titre d'amortissement et d'inte- 
rets 1,850,000 m. c. (ou 2,775,000 francs). La 
dette primitive a diminue pendant les dix-huit 
ans depuis 1843 a 1861 inclusivement, de 
6,824,000 m. de banque ou de 13 millions de 
francs. Enfin il y a un empriint a primes de 
9,600,000 m. de b., contracté en 1846; des 
96,000 obligations, qui le  reprbsentent, 20,250 
ont CtB rachetées depuis 1847 jusqu'en 18G1. 

Ce qtii donne a Hambourg sa vie et son im- 
portance, c'est le commerce extérieur. La si- 
tuation géograpbique de la ville est tellement 
avantageuse que I'on peut dire que la natiire 
elle-meme en a formé une place de commerce 
de premier ordre. L'Elbe, qui subit ici l'influence 
de la maree, porte en tout temps des navires 
d'nn tirant d'eau de 14 pieds et  m6me de 18 
pieds lors de la maree haute, jusqu'au centre 
de la ville. Quand I'eau coule a plein bord dans 
le  fleuve, on peut le remonter jusqu'au cceur 
de l'Allemagne, jusqu'a Prague meme, et  par 
un systeme de canalisation mettaut en commu- 
nicationl'Elbe avec la Sprke, I'Oder et la Vistule, 
les produits de la Silésie et d'une partie de la 
Pologne sont anienes a Hambourg pour elre 
exportes dans les pays d'outre-mer. Un canal 
mettant en rapport Hamhourg avec Lübeck et  
la Ballique fait éviter le graiid dktour et les in- 
convknients du passage du Sund. 11 faut ajouter 
neanmoins que, depuisl'établisseinent des voies 
ferrées en Yrusse et clans d'aiitresEtats, la voie 
d'eaupar 1'Elbe est quelque peu délaisske, d'au- 
tant plus qu'elle n'cst praticable que dans la 
saison des grandes eaux; les glaces de I'liiver 
et  des bancs de sable cbangeant continuelle- 
ment de place, rendent souvent la navigation 
dangereuse. La rivalité ou i'intkret mal compris 
des ~ t a t s  voisins elevaient autrefois beaucoup 
d'obstacles au commerce de Hambourg, princi- 
palement par des péages uu lourds droits de 
navigation que la ville a successivement rache- 
tés moyennant de grands sacrifices. Hambourg 
exporte principalement des toiles, des grains, 
de la laine brute et  ouvrée, du cuir, du lin, de 
la verrerie, du fer, du cuivre, des chiffons, des 
douves, des jouetsd'enfdnts, des vins (du Rliin), 
du goudron, de la poix, etc. 

L'importation comprend surtout les denrkes 

coloniales, sucre et cafk, Ic cotoii brut, Illk et 
tisse, le tabac, les peaux, l'indigo, les vins, les 
eaux-de-vie, le rlium,le bois de teinture, Le tlié, 
le poivre, etc. 

Les tableaux publies par le bureau de la sta- 
tistique commerciale fournissent des renseigne- 
ments sur le chiffre des exportations et impor- 
tations, a partir de 1845, Bpoque de la creation 
dece bureau; mais ces tableaux ont cesse d'btre 
complets depuis 1857, par suite de l'abolition 
des droits d'exportation, les déclarations y re- 
latives ayaiit alors cessk. 

En 1856 le cliiffre des importations accuse 
un poids de 37,986,000 quintaux de 50 kil. 
représentant une valeur de 654,872,000 marcs 
de banque. L'exportation coinprend 23,410,000 
quintaux d'une valeur de 6 13,436,000 mnrcs 
debanque. Ensemble 61,769,000 quintauxd'une 
valeur de 1,268,306,000 marcs de b'anque. 

D'aprBs un tableau piiblie par le bureau de 
la statistique commerciale. le mouvement de la 
navigation maritime de 1862 s'est eleve a l'en- 
trbc a 5,083 navires. Parmi eux le pavillon hri- 
tannique a couvert 1,817navires, lepavillon de 
Hanovre 1,023 navires; cclui de Daiiemark 
484; desPays-Bas 430navires; deFrance95, etc. 
De ce nombre de 5,083 navires 4,423 etaient 
chargks, et  660 arrivaient siir lest. Lesnavires 
chargés portaient une cargaison de 394,068 ton- 
neaux , ceux sur lest représentaient 39,206 
tonneaux de jauge. A la sortie, on a conipté, 
dans la meme annee 1862, navires charges 
2,907, sur lest 2,147; ensemble 5,054, jau- 
geant 429,376 tonrieauu. 

En 1843 I'effectif de la marine marchande 
de Hambourg accusait un chiffre de 207 na- 
vires jaugeant 17,220 tonneaux de 3,000 kil.; 
ce chiffre s'est klevk en 1861 a 491 navires 
avec un jaugeage de 65,401 tonneaux. Le nom- 
bre de navires a done augmente de 138 et le 
jaugeage de 280 p. 100. 

Les assurances maritimes en 1861 portaient 
sur une somine totale de 625,743,000 m. de b.; 
en 1816 cette somme Btait de 124,398,G00, 
ce qui montre une augmentation de 400 p. 100. 

Nous ne saurions terrniner cet article sans 
dire un mot des institutions de crkdit. La Ban- 
que de Hambourg a été fondke en 16 19. 11 y a 
en outre déux banques B virement qui donnent 
des facilites extraordinaires dans les opérations 
de change, tr8s - importantes sur cette place. 

La dkputation du commerce, composee de 
dblégues du corps des commercants, exerce les 
fonctions d'une chambre de commerce. 

ASHER. 

HANOVRE. Royaume faisant partie de la 
Confbdkration germanique, d'une superficie de 
prks de 700 milles carrks geographiques ou 
38,360 kilometres carrés, et ,de 1,888,000 ha- 
bitants (recensement de 1861). Apres la mort 
du duc regnant, le Brunswick agrandira le ter- 
ritoire de cet État de 67 milles carrés ou 3,792 
kilometres carrés, et ajoutera 282,000 habi- 
tants a sa oooulation. Le Hanovre est situ6 dans 
le nord-&e'st de ~ ' ~ l l e m a ~ n e ,  il est traversé 
par le Wkser; 1'Elbe le &pare dubicch-lembourg, 



deHambourg et du Holstein; enfin, il enveloppe 
le grand-duché d'oldenbourg ainsi que la ville 
libre de Breme. 
. En fournissant uni-oi illAngleterre (George Ier), 

i'ancien électorat de Hanovre a &té, de 1714 a 
1837, dans ce qu'on appelle l'union person- 
nelle avec la Grande-Bretagne, c'est-a-dire que 
lememe prince régnait daiis les deux pays. C'est 
d'aiiieurs tout ce que ces deux contrées avaieiit 
de commun. En effet, tandis qu'un systeme 
parlementaice de plus en plus libéral s e  déve- 
loppa et se consolidadans les iles Britanniques, 
le statu quo fut maintenu dans i'électorat alle- 
mand, qui devint, aprks avoir subi diverses vicis- 
.situdes entre N 0 4  e t  1814, un royaume sou- 
teiain,membredelaConfédération gemanique. 
Us.ce moment commenca dans le pays une 
)nltEi, tantbt sourde, tantbt ouverte, entre les 
forces rkactionnaires et les éléments progres- 
E@, l a t e  dans laquelle la réaction paralt I'a- 
vatr emporte jusqu'a présent. 

Nous n'avons pas a raconter ici en detail 
cmment les mis et princes anglais ont su  
-ter aiix demandes de liberté des Hano- 
vifeoe, nous mentionnerons seulement ce fait 
que l e  premier acte du duc de Ciirnberland, 
devenu en 1837 roi de Hanovre par I'effet de 
Is loi salique qui empecha la reine Victoria de 
succeder et separa ainsi les deux pays, ce fut 
de supprimer la Constitution tres-modérément 
libkrale donnée quelques annees auparavant 
par son frere. C'est a cette occasion qu'eut lieu 
la célebre dédaration des sept professeurs de 
Gmttingue (Dahlmann,Alhreclit, les deux freres 
Grimm, Gerviniis, Ewald et W. E. Weber), qui 
eut un si grand retentissement en Allcmagne, 
et qui leur valut la perte de leurs chaires .... et 
une grande popularité. 

L'organisation politique actuelle dii pays est 
basée sur les lois fondamentales de 1840, com- 
plétées ou modifiées par quelques actes posté- 
neurs. Le roi, majeur a l'age de d i x - h i t  ans, 
exerce un pouvoir tres-peu limité; la coopéra- 
tion des Otats est reduit au minimum. 

Ces états se composent de deux Cliambres. 
La premiere Chambre comprcnd les princes de 
la maison royale, les chefs de plusieurs mai- 
sons autrefois souveraiiies (médiatisées), les 
possesseurs heréditaires de quelqiies charges 
de la mur, les éveques et des représentaiits 
du culte protestant, plusieurs fonctionnaires 
supérieurs (menibres en vertu de  leurs fonc- 
tions), les représentants de l'ordre équestre, 
au nombre de 35, élus pour la durée de la Ié- 
gislature, et possédaut dans le royaume un 
bien d'un revenu d'au moins 600 tlialers; de 
plus, quelques pairs heréditaires proprietaires 
de majorats, nommes par le roi; en résuuie, 
c'est la noblesse et la propriété territoriale qui 
dominent dans cette Chambre. 

La seconde Chambre se  compose de 90 mem- 
bres, dont 38 deputés des villes et 41 des cam- 
pagnes, 3 représentants dii c l ege  et 1 de l'u- 
niversité de Goettingue etles 7autres dediverses 
institutions, dont 3 nonimes par le roi. 

Les depiités doivent &re ágés de vingt-cinq 
ans, appartenir i 1'1111 des cultes chretiens, habi- 

ter le pays et posséder une propriété d'un revenu 
de  300 thalers, ou jouir d'un traitement d'au 
nioins 400 tlialers pour les fonctionnaires com- 
munaux et de 800 pour les fonctionnaires de 
I'État, ou eníin avoir un revenu de 1,000 thalers 
provenant del'industrie, du commerce ou d'une 
profession libérale. Le mandat impératif n'est 
pas admis. 

Les élections s e  font l o  dans les villes : par 
le magistrat (comité faisant fonction de maire), 
l e  coiiseil municipal et  par un  nombre égal 
d'klecteurs secondaires nommés par tous les 
membres de la bourgeoisie, soit par tous les 
hahitants de la ville qui jouisserit de  leurs 
droits; 2 O  dans les campagnes : par le suffrage 
a peu pres universel deux degres, mais fonc- 
tionnant différernment dans les diverses parties 
du royaume. 

La durée de lalégislature est de s i r  ans, si le 
roi n'use pas de son droit de dissoudre les 
etats. Les sessions ordinaires ont lieu tous les 
deux ans. 

La coopération des états est nécessairc pour 
la crkation de  lois d'intéret général; l'initiative 
appartient tant au roi qu'aux états, mais dans 
la pratique l'initiative parlenientaire présente 
des diflicultés d'exécutioii. Aucune recette, ni  
aucune depense,ni aucun empriint n e  peuverit 
etre faits en dehors des hudgets votes pour 
deux ans par les Chambres. 

Les aítaires provinciales sont traitées par des 
états provinciaux, cumposes de membres de 
l'ordre equestre, de députés des villes ct des 
campagnes. Ces provinces ne correspondent 
pas a la division administrative du pays. 

L'administration supérieure est  entre les 
mains de sept ministres, savoir: Maison du roi, 
-finance et commerce, -guerre, - intérieur, 
- affaires ctraiigeres,- jiistice,- culte et in- 
struction. Leur signature est nécessaire poiir 
rendre exécutables les actes émanés du roi. Un 
coiiseil d'ktat est chargé de donner des avis 
sur les lois et  rhglements qui lui sont soumis, 
et de prononcer sur le contentieur adminis- 
tratif et  les conflits. 

L'admiiiistrationintermediaire est representée 
par les drossarts (Landdrost). Le pays se divise 
en six landdrosties ou departemeuts, en deliors 
desquels on a laissé la circonscriptioii des 
mines de Clausthal. Les drossarts correspon- 
dent auxprkfets francais, avec cette distinction, 
que le préfet est secondé par des employks 
qii'il choisit et renvoie a volonté, tandis que 
le drossart est entouré de fonctionnaires ayaiit 
leurs attribiitions propres, formaiit conseil, 
mais ou sa voix est prépondérante. 

Les la?zddrosties se divisent en 177 bailliages 
et 44 villes, dont l e  magistrat fait fonction de  
bailli. C'est dans les bailliages qne se font 13 
plupart des affaires. De memc que le magistrnt, 
dont nous allons parler, est secondé par un con- 
seil municipal, de meme le bailliage (arrondisse- 
ment) a un conseil élu, d'environ 24 membres. 

L'organisation comniuiiale ressemblc a celle 
de la plupart des États allemands : il y a une 
organisation spéciale pour les villes, et une 
autre moins iiiérale pour les campagnes. Lcs 
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comnunes urbaiiies ont l e  droit d'administrer 
librement leurs propriétks et  de régler la plii- 
part de  leurs affaires. Tout individu aussi bien 
que loutc propriété doivent faire partie &une 
communei, mais la population des villes se di- 
visant en  habitants e t  en bourgeois, ces der- 
niers sont seuls Blecteurs municipaux. La 
gestion des affaires urbaines est confiée a un 
magistral, comité composé d'un bourgmestre 
et d'au moins deux sé?wteurs, dont un ou plu- 
sieurs sont légistes. Le bourgmestre et  les 
sénateurs-Iégistcs sont nommbs a vie et  rétri- 
bués sur les fonds oommunaux, les autres 
membres du magistrat sont élus pour six ans 
e l  reeligibles par les représentants des bour- 
geois (le conseil municipal) qui élisent aussi le 
bourgmestre. Le choix de c e  dernier doit etre 
approuve par le ministre de l'intkrieur; i'élee- 
tiou des autres membres du magistrat est saii- 
mise a i'approbation de I'autorití: provinciale. 

Le magistrat est en meme temps organe di1 
gouvernement, qui le cliarge, dans les cas pré- 
PUS par les b i s ,  de l e  représenter vis-a-vis des 
administres. 11 a la police locale dans ses attri- 
butions, cependant le gouvernement peut dé- 
signer celiii des membres dumagistrat qui doit 
en Btre chargé spécialement. 

Le conseil municipal ou le corps des Ge- 
meindevorsteker (anciens) compte 8 m e d r e s  
au moins et  24 aii plus. Tont bourgeois joiiis- 
sant de ses droils est oblige de  prendre part a 
lenr élection. Est bourgeois celui qui habite la 
rille, y possede une maison ou paye au moins 
2% thalers d'impdts directs; tous les klectcurs 
municipaiix peuvent &re élus membres du 
conseil. Cc conseil donne son avis daos la plu- 
part des affaires d'administration, et son vote 
est décisif pour tout ce qui concerne les im- 
positions, les emprunts et  les aliériations ou 
acqiiisitions de propcietés. 

Les communes rurales n'ont pas de magis- 
tfat, mais un  maire (Vorsteher) et iin adjoint 
6111s pour six ans. Ces communes ne  jouissent 
pas de i'autonomie accordée anx vlles,  et 
leurs decisions sont soumises a l'approbation 
de I'autorité administrative. Dans les grandcs 
commiines,lesmaires pcuvent etreassistés d'un 
comité (conseil) municipal. Tous les babitants 
jouissant de leurs droits civils sont électeurs 
municipaux. 

Laliberté des cultes est inscnte dans leslois. 
Les luthériens (1,555,448 en 1861) forment 
1,044paroisses avec 1,205 ministres; les réfor- 
més (97,018) 16 paroisses et  26 pasteurs; les 
catholiques (221,576) sont répartis entre deux 
dioc&ses ( Hildeslieim et  Osnabrück ) : l'un 
compte 93 paroisses et 148 pretres, l'autre 
122 paroisses et  226 prktres. Le roi est l e  chef 
supreme du culte protestant. 

L'instruction est tres-repaiid~ie. L'enseigne- 
ment est obligatoire. 11 y a 3,600 ecoles pri- 
maires et  8 écoles normales primaires. L'en- 
seignement secondaire est confér6 par 16 
gpmnases (coiiéges) avec 200 professews, non 

1. Si les efforts tentks en ce momeut Dour retirer 
les biens Bquefitres des lieus muuicipauxi.Bnesirrseot, 
ce ne peut Btre que pour peu d'ann0es. 

compris les 13 écoles municipales supórieures 
avec 80 professeurs et maitres. 11 y a en  outre 
une école polytechnique A Hanovre (14 profes- 
seurs et  300 Bldves), 27 écoles industrielles 
(130 professeurs et pres de 4,000 eleves), et 
diverses écoles spéciales, des seminaires; enfin 
la celebre universitk de Gcettingue couronne 
le tout. Cette univeraité compte 98 professeurs 
et 9 maitres; le nombre des étudiants oscille 
entre 700 et 800. 

Dans 117caisses d'kpargne, 89,736dOposauts 
avaient dkposé 7,468,191 tlialers (en 1860). Les 
finances du Hanovre oiit siiivi la pente sur la- 
quelle ont glissí: la plupart des Etatsmodernes, 
seulement les tendances absolutistes dii gou- 
vernement en ont precipité le moiivement. 
En 1834, les depenses (nettes) s'éIev&reiit a 
6,065,020 thalers; en 1849 on n'était encore 
qu'a 7,465,487, en 1856 on arriva.a 10,016,203 
thalers, et  les depenses (brutes) de l'année 
financiere 1863 - 1864 depassent 20 millions, 
ainsi distribuks (en tbalers) : 
Ministdre de la maison royale . . . . . .  246,830 
$tata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64,938 
Ministbre des áffaires dtrang8res. . . . .  121 700 

de la guerre . . . . . . . . . . .  9,6353000 - de la justice 1,051,500 . . . . . . . . . . .  - des affaires eccl6siastiquee et 
de l'instrnetion publique . . 271 156 - de 13intBrieur . . . . . . . . . .  5,439:074 

- des dnances et du commerce . 5,868,026 
Dette publique . . . . . . . . . . . . . . .  8,819,144 
Pensious . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  515.969 
DBpenees transitoires. . . . . . . . . . .  232,194 
DBpenaes extraordinaires . . . . . . . . .  811,580 

Total des d6penses: . . . . .  20,066,011 

La liste civile est entretenue en grande par- 
tie sur  le produit de domaines et de  la rente 
de divers fonds. 

Les recettes sont évali~ées pour lameme pé- 
riode a 1,263,000 thalers d'impdt foncier, 
1,100,000 d'imp6t personnel,260,000 de  patente 
(impbt industriel), 64,000 thalers d'impdt sur 
le revenu, 103,000 tlialers d'iinpbt sur les trai- 
tements et sur les revenus de diverses profes- 
sions, de 230,000 thalers de droit de timbre. 
Les douanes et imp6ts mdirects (boissons) 
rapporlent 4,260,000 thalers. Le prodiiit des 
domaines et forets, autres que ceux de la cou- 
ronne - ou que les dornaines revendiques par 
la couronne (ausgeschiehne), est de plus de  
2 millions; les forets du Harz, les mines et car- 
rieres entrent d a n ~  les voies et  moyens pour 
2,800,000 thalers, les postes pour prds d e  
1,100,000, les cheinins de fer et telégraphes 
pour 5,300,000 thalcrs (brut), les interdts des 
créances de 1'État pour 556,000. Le reste se di- 
vise entre plusieurs revenus d'nne faible impor- 
tance et forme un total de 20,001,032 poiir 
1863-1864. Depuis 1859 le budget donne le 
produit brut des impdts et  aulres revenus; 
antérieurement a cette date, qiielques-uns n'y 
étaient portés que pour leilr resultat net (les 
frais d'exploitation défalqués). 

Au ter  jnnvier 1861 la dette s'est blevke 
46,344,836 thalers , dont 30,623,075 cfQi'ment 
la dette des chemins de fer de l'Etat. 

En 1862, les chemins de fer du Hanovrc 
avaient une longueur de 115 milles (de 7,400 
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metres), les lignes télegraphiques 438 milles 
avec 66 stations. Les postes ont transporte, en 
1860, 11,010,600 lettres, dont 69 p. 100 de 
lettres intérieures, de plus, 2,538,840 envois 
d'argent d'une valeur de 119,030,840 thalers. 

L'armBe est d'environ 27,000 hommes, dont 
20,000 d'infanterie, 3,000 de cavalerie, ?,O00 
d'artillerie , le reste degénie et de corps divers. 
Le recrutement s'opere par la conscription, 
tout Hanovrien igb de vingt ans étaiit obligé 
au seiyice militaire. Le cotitingent annuel est 
réuni par lavoie du tirage au sort. L'enrblement 
volontaire est admis et il sufflt pour la cavalerie. 
La durée legale du service est de sept ans pour 
les conscrits, mais en Tait le jeune soldat passe 
une partie de  ce temps dans ses foyers; il est 
alors dans la reserve. 

Nous n e  pouvons donner ici que des ren- 
seignements tres-sommaires sur les ressources 
du pays. Le sol n'est pas partout fertile, puis- 
qu'il y a encore des bruyeres, on pourrait dire 
des déserts etendus. 

Cependant, l'agriculture n'est pas arrieree 
dans ce pays. On y comptait en 1857 209,853 
chevaux, 889,333 tetes de hetes a cornes, 
1,840,774 betes a lainc, 102,057porcs, 122,712 
chevres, 200,657 rnches. 

Le Hanovre est plus célebre par ses mines et  
par ses toiles que par son agriculture. En 1860, 
la valeur des mineraux extraits de la terre a 
étB de 4,797,745 tlialers. Dans ce total figurent: 
le minerai de fer pour 70,000 thalers (1,189,259 
quintaux de 50 kil.); les aiitres mCtaux pour 
1,694,367 thalers (9,762,038 quintaux), dont 
environ 12,000 kil. d'argent, 4 kil. d'or, le reste 
plomb, cuivre, etc.; enfin 6,433,4 18 quintaux 
(de 50kil.) de houille, et 722,74 1 quintaux de sel. 

La persistance des corporations d'arts et me- 
tiers (voy. Corporations) aparalysé Iesprogr&s 
des manufactures dans l e  Hanovre. P6me la 
production des toiles en aiirait souíTert, dit-on, 
du moins les quantites ont-elle dimiriaé, on 
n'en a exporte en 1860 qu'environ 14 millions 
d'aiines. Cette iiidustrie parait avoir recule de- 
vant d'autres qui ont joui de plus de liberte. 
En 1854 on U compte dans lepays 236macliines 
a vapeur, fortes de  2,6 12 clievaux, de plus, 210 
gbnerateurs a vapeuret 137 locomotives (12,350 
chevaux). En 1860, le nombre des locomotives 
avait alteint 202. La constriiction des narires 
eSt également en progres, et la navigation ma- 
ritime maintient son importante relative, envi- 
ron 100,000 torineaux de 1,000 kil. en 1860, 
non compris le cabotage qiii depasse a lni seul 
50,000 lonneaux. La navigation fiuviale mérite 
bgalement d'etre mentionnée. 

011 ne connalt pas le chiffre du commerce, 
IB Hanovre Ctant compris parmi les États du 
Zollverein, mais il est en progres; cela ressort 
b'un grand nombre d'indices el  son entrée dans 
Punion douaniere lui a bte tres-utile. 

MAURICE BLOCK. 

::SARAS. L'institution des haras est moderne, 
et rien de semblable dans I'antiguitk ne peut 
kl Btre compare. Charlemagne fut le premier 
&b'f d'empire qui au moyen @ e  s e  montre 

occupé du soin d'ameliorer sa cavalerie, et les 
Capitulaires, toiit en retrapant cette préoccu- 
pation, gardent le silence sur  les encourage- 
ments employés pour développer la production 
chevaiine. De tout temps les chevaux gaulois 
ont ét.4 cCl&bres en  Europe, et les chevaux 
francais, plus tard estimes 6 I'égal de leurs 
devanciers, avaient suffi pleinement aux be- 
soins de nos hatailleurs ancetres. 

Le roi Henri 11 établit en France les premiers 
haras royaux, qui jusqu'a Louis XIV furent soi- 
gneusement entretenus. En 2665 Colbert con- 
stitua les haras nationaux, u tant, dit la Corres- 
pondance adminisdrative, pour avoir en temps 
de guerre le nombre de chevaux nécessairc 
pour monter la cavalerie que pour n'estre pas 
nbcessité de  transporter tous les ans des som- 
mes considkrahles dans les pars estrangers. m 
C'est en effet l e  principe de la defense natio- 
nale, sur lequel repose l'institiition des haras 
qui, sous Louis XIV, comme dc nos jours, a cOn- 
stamment ét6 invoqué pour justifler I'interven- 
tion de l'État dans I'industrie chevaline. Colbert 
ayant fait acheter des étalons, les distribua dans 
les diverses provinces du royaume et  surtout 
encouragea les 15leveurs par des primes accor- 
dees aux meilleurs produits; ce dernier sys- 
terne était celui que le g a n d  mi~iistre preferait 
a tous les autres. Cettepremikre interventiou de 
1'Etat ne  resta pas improductive, puisque dans 
les vingt-cinq années qui suivirent on constata 
que la production chevaline de  la France s'ele- 
vait a 2 millions d'individus. Supprimés en 
1790 par I'hssemblee constituante, les harae 
nationaux furent rétablis par la Convention e t  
organisés dkfinitivement en 1806 par Napoleon, 
qui espérait, par ce moyen, préparer le déve- 
loppemcnt d'une des plus grandes industries 
nationales et  augmenter le nombre des che- 
vaux propres a la cavalerie, considérablement 
réduit par les guerres de l'Empirc. Depuis cette 
époque jusqu'a ce jour le goiivernement, pre- 
nant en tutelle I'industrie privée, s c  chargea 
de lui fournír les élements principaux de la re- 
production et du croisement des races, l 'étalo~. 

Apres avoir fait connaltre l'origine des Iia- 
ras, il nous faut examiner s i  I'élevage du che- 
val doit etre encourage et dirigb, oii bien s'il 
est pr8f6rable de  laisser I'industrie chevaline, 
comme toutes les autres industries, ~oumise  
aux besoins de la consommatiou. 

Quelque déplorable que soit en principe cette 
regle d'cxception, tous les économistes sem- 
blent d'accord aujoiird'hui pour encourager eu 
France la production chevaline, dont I'insuili- 
sance fut notoirement recorinue en 1854 et 
1859 pendant les guerres de  Crimée et  d'ltalie, 
et  necessita les plus durs sacriílces. C'est tou- 
jours, en effet, au triste point de  vue de la 
guerre qu'il faut s e  placer pour justifier I'inter- 
vention de I'État, et a ce point de vue tout le 
monde juge l'intervention utile et indispen- 
sable. C'est uniquement sur les moyens a em- 
ployer pour encourager l'indiistrie chevaline, 
que les Iioinmes spéciaux sont divises en deux 
camps distincts. Les uns, partisans outrés ?e 
I'intervention la plus étendue, pensent que I'E- 



tat possesseur d'étalons doit distribuer c o m e  
autrefois les reproducteurs par toiite la France, 
diriger les éleveurs, leur imposer les regles 
les plus Sév&res, avoir des centres d'élevage 
spéciaux pour creer des étalons et  s e  faire 
poiir ainsi dire pmducteur de chevaux comme 
il est deja fabricant d'armes. Ayant déclaré que 
l e  cheval n'est pas simplement un produit agri- 
cole, mais iine sorte -$arme de guerre puis- 
qu'il concourt a la defense du pays, ils en con- 
cluent que rÉtat doit surveiller avec le plus 
grand soiii la production chevaline, et  la rame- 
ner toujours a I'élevage du cheval de troupe. Ils 
regardent I'éleveur de  chevaux comme Ctant 
en dehors du droit commun, n'ayant plus d'ini- 
tiative propre et devaut faire au pays I'abandon 
de ses intkrets;pour se laisser diriger par les 
agents de l'adrninistration. Puis, en dernier lieu, 
leur plus grand argument consiste a dire que 
les simples particuliers, ou l'industrie privee 
suivant I'expression coosacrée, ne  pourraient 
s e  procurer avec leurs seules ressources l e  
nonihre suffisant d'étalons de choix capables 
d'entretenir l'amélioration de l'espece et que 
des lors, nos races chevalines, loin de s e  per- 
fectionner, S'abitardiraient aussitdt. C'est pour- 
quoi ils demandent le maintieii de ce qu'on 
appelle I'intervenlion directe. 

Les adversaires de ce systCme reconnaissent 
que I'industrie chevaline n'est pas assez pros- 
pere poiir satisfaire aux besoins nationaux, ils 
clierchent a encourager les eleveurs, mais par 
des prirnes diverses et  par tous les moyens 
qu'ils croient capables de remettre cette indus- 
trie en possession d'elle-meme, et de i'affran- 
cliir de  la tutelle souvent funeste de l'btat. 11s 
pensent, avec raison, que I'experience des éle- 
veurs est plus apte que la meilieure des admi- 
nistrations a discerner I'étalon qoi convient et  
réussit dans cliaque centre de production, et 
ils aflirment que l'iudiistrie privbe est assez 
puissante pour s e  procurer a meilleur marché 
et plus savamment que 1 ' ~ t a t  les etalons de 
tete dont elle a hesoin. A I'appui de cette opi- 
nion on peut citer pliisieurs riches éleveurs 
qui ont importe d'bngleterre des étalons re- 
marquables achetes aux prix de 50,000 et de 
100,000 fr. Les défenseurs de ce mode d'encou- 
ragement qu'on appelle loi?ztervention indirccte, 
ne concentrent pas seulemeiit leur vue sur I'C- 
talon qui est un des facteurs de  la production, 
ils s'occupent avec soin de la jument délaissée 
par leurs adversaires, ils offrent des primes 
aux poulinikres, aíin d'indemniser i'kleveur de 
ses frais d'achat et d'entretien; ils offrent des 
primes aux poulains et cherclient plutut a creer 
des débouchés nouveaux pour les produits qu'a 
diniinuer les prix de revient. En effet, le meil- 
leur encouragement est celui que recoit l'éle- 
veur de la main mCme de l'aclieteur, et cette 
rkrnunération vient solliciter, d'une facon plus 
encace  que les primes, l'éleveur a produire 
tlavantage. Ce qu'il importe, ce n'est pas d'abais- 
ser les frais de revient du poulain en offrant 
bas prix les saillies de l'etalon, cornme l'a fait 
jusqu'a présent l'administration des haras, mais 
d'elever le prix du cheval de remonte, aujour- 

d'liui trop bas pour indemniser i'éleveur. Cette 
augmeutation dans le prix des chevaux de 
guerre occasionnerait un surcrolt de dépenses, 
c'est pourquoi les partisans de I'inlt?rvention 
indirecte proposaient de rédiiire le budget de 
l'administration des liaras, dont les nomhreur 
agents nécessitent avec I'achat et  I'entretien 
des étalons chaque annCe une grosse alloca- 
tion. Ils demandaient la suppression des dép6ts 
d'ktalous qui sont achetés et entretenus par 

t r lC11- i'btat a plus grands frais que par les p? t' 
liers, et tendaient a faire adopter un systeme 
de  primes liberales, tout en laissant aux éle- 
veurs leur initiative, afin que toutes ces me- 
sures transitoires ne sdient qu'un a achemine- 
ment vers I'émancipation complete et dkfinitive 
de notre industrie chevalinc 11. 

Te1 ktait I'état de la question en 1860; a 
cette époque le chef de l'Etat rénnit iine com- 
mission d'hommes spéciaux, la plupart compé- 
tents en cette matiere, et la chargea de faire 
une enquete et  de rédiger un rapport. La com- 
mission comptait vingt-six membres, un seul 
s'abstint : treize voterent pour I'interventioii 
directe, douze pour l'intervention indirecte; 1;i 
majorité, comme la niinorité a la tete de laquelle 
s c  trouvait le président de la commission, le 
prince NapolCon (Jérdme), déposCrent I'unc et 
l'autre un  rapport. Le 20 decembre 1860 parut 
le décret qui reconstituait i'administration des 
haras et la faisait passer des attributions du 
miiiistre de I'agriculture et du commerce, dont 
elle faisait partle jusqu'a ce jour, entre les mains 
du ministre d'Etat; par suite d'un remaniement 
accompli le 24 juin 1863 dans les attribiitions 
des ministres, I'administration des haras releve 
du ministre de la maison de I'Empereur. L'ar- 
reté qui réorganisait l'administration, adoptait 
bien quelqiies-uns des avis Bmis par laminorité 
de la commission, mais il acceptait tous les prin- 
cipes de la majorité avec toutes ses imnienses 
depeiises, et demandait I'augmentation du btid- 
get  de l'administration nouvelle. Se ralliant a 
quelqiies-unes des idées de la minorité, il iu- 
stitiia pour les poulinieres, les pouliches et les 
jeunes étalons, des primes eritourees, il est 
vrai, de formalités dificiles; il maintint la siip- 
pression de la jumenterie de Pompadour, mais 
conserva d'un autre cbte tous les dépbts d'éta- 
lons, le nombreux personnel qui s'y rattache et  
créa des établissements nouveaux, tels que 
des écoles de dressage destinées a former des 
chevaux, des palefreniers et des cochers do- 
ciles. Le budget de l'administration des haras 
s'élkve a 4,500,000 fr. 

Sans discuter l'organisation nouvelle de i'ad- 
ministration, on peut dire que depuis sa créa- 
tioii elle n'a pas obtenu les brillants résultats 
qu'elle promettait, et que peiit-etre elle s e  pro 
mettait elle - meme. Les rapports annuels du 
directeur general des liaras semblent montrer 
l'intentiou de se  rapprocher de plus en plus des 
idées de liberté, et font entrevoir aux éleveurs, 
dans un avenir prochain, le moment ou I'in- 
dustrie chevaline utilement encouragée par des 
primes, libre de toute i n t e~en t ion  directe, r e  
prendra possession d'elle-meme. 



L'industrie chevaline n'a pas besoin d'etre 
dirigée par une administration coiriteuse, desti- 
née a mettre en tutellc des élevcurs, qui ce- 
pendant ont donné de tout temps et doiinent 
chaque jour des preuves de  leur habileté et de  
leurs connaissances pratiques. Ce qui s e  passe 
pour les races de chevaux de trait, ameliorées 
et perfectionnées par les éleveiirs sans que 
l'État n'ait jamsis encouragé l'blevage de ces 
races, qui ne fournissent qu'un nombre res- 
treint de chevaux de troupe et surtout sans 
que jamais I'administration des haras, a de rares 
exceptions pres, ne  s e  soit occupke de répandre 
l'étalon de trait, Drouve suflisamment que la 
ou l'industrie chevaline est lucrative et  frouve 
d'avantageux débouchés, la production s'éleve 
au niveaÜ des besoins de  la 6onsommation. Les 
races francaises de gros trait sont célebres dans 
le monde entier, e t  témoipent hautement de 
l'liabileté des éleveurs: si la production du che- 
val de troupe, quoique plus onbreuse et  offrant 
plus de difficultés, prbsentait les memes avan- 
tages que celle du clieval de trait, nul doute 
que l'industrie chevaline ne flit promptemeiit 
en mesure de satisfaire a la demande. 

11 existe des haras publics dans divers autres 
pays, et les systkmes d'intervention adminis- 
tratifs s e  rapproclient plus ou moins de ceux 
de France. Lonrs DEMAZY. 

HATTI (ou mieux Khatti) CHBRIF (I'Écr!- 
ture illuslre) , ou KHATTI-HUMAIOUN (I'E- 
criture auguste), ou simplement KHAT $E- 
criturepar excelíence). terme de la cliancellerie 
tnrque, servant a désigner les ordonnances 
impériales ou firmans (uoy. ce mot), dont la 
minute porte en tete, outre le toughra oucliifie 
du sultan, ces mots écrits de sa propre main : 
Moudjebindjé ame2 olouna (qu'il soit fait en 
conformilé du contenu). 

Cette formule est proprement ce qu'on ap- 
pelle le Khatti-cliérif; et ce n'est que par ex- 
tension que le mot s'est appliqué a i'acte liii- 
meme , qui se distingue par 18 du firman 
ordinaire. Cette distinction est nécessaire a 
I'explication de certaines claiises des traités 
entre la Porte et les puissances étrang&res, 
comme par exemple a I'articlc 5 de la Convention 
d'Ackerman du 25 septembre (7 octobre) 1825: 
a Lesdites mesiires seront rbglfilees et arr& 
tées, etc., et  consignées en détail dans un liaut 
JZrnaan, revElu dzc. Khatti-chérif, etc. >I Le 
Khatti-chérif ne s'appliqiie qu'aur actes poli- 
tiques de la plus liaute irnportance, tels que le 
Khatti-chérif de Gulhané, du 3 novernbre 1839, 
qui a été le point de départ de la réforrne en 
Turquie; le Khatti-chérif, du 22 novembre de 
la meme année, qui cousacre les priviléges de 
la Serbie; le Kliatti-humaioun, du 18 férrier 
1856, en faveur des clirétiens, dont l'article 9 
du traité de Paris du 30 mars constate la 11 haute 
valeurn, etc. A. UBICINI. 

HAUTESSE. Synonyme d'Altesse, titre qu'on 
a Iongtemps donné aii siiltan de Turquie. Ac- 
tuellemeiit l'usage s'est établi de lui donner le 
titre de Majesté Iinpériale. R - z. 

HEGÉYONIE. Mot grec qui signifie a peu 
pres : autorité supérieure ou directrice. C'est 
en Grece que cette expression fut employée 
pour la premiere fois. Les petites republiques 
grecques, sentant dans des momcnts de cala- 
mité publique, et plus spécialement d'invasion, 
la véritb de l'adage: l'union fait  la force, re- 
connaissant en m&me temps i'utilité d'une 
direction unitaire, se groupereut tantbt autour 
de Sparte, tantbt autour d'bthenes, et  pour 
un moment l'hégémonie passa meme a Thebes, 
pour tomber enün entre les mains des rois de 
Macédoine. 

De nos jours des velléités d'liég6monie sont 
imputées a la Prusse, et une partie assez con- 
sidérable de 1'Allemagne verrait avec satisfac- 
tion cette solution du probleme de l'unitb 
nationale. La Prusse serait le chef militaire de 
1'Allemagne , et la representerait vis-a-vis de  
I'étranger; chacun des Etafs actuek garderait 
d'ailleurs son individualité. Nous énonqons , 
mais nous n'apprécions pas. 

Le caractere distinctif de l'hbgbmonie con- 
siste en ce que 1'Etat qui l'exeroe fait partie 
d'une confédération. La Prusse, par exemple, 
ne  pourrait pas prétendre a i'liégémonie sur la 
Suecle, ni la Russie ou la France sur I'Alle- 
magne. Sur un Etat étranger avec lequel on n'est 
pas uni par le lien fédéral, on peut joiiir d'une 
légitiuie influence, d'iine pre'ponde'rance plus 
ou moiiis inarquée, ou exercer un protectorat, 
lorsqu'on ne  le reduit pas en vasselage pour 
devenir son suzerain. ( Voy. les mots impri- 
mes en  italique.) MAURICE BLOCK. 

HERALDIQUE. L'héraldique est la science 
(111 heraut d'armes; vrononcer le niot, c'est en 
donner i'filetymologie. Cette science consiste : 
a bien constater les droits de la noblesse a por- 
ter te1 ou le1 sigue distinctif de son passé et  de 
ses alliances, et a donner méthodiquement ces 
signes nux personnes que le prince jiigc dignes 
de cette distinclion, aujourd'hui purement ho- 
norifique. 

Recompenser par un symbole, par une idee 
les services rendus a i'Etat, c'est compter sur 
le seutiment de I'honneur et sur les nobles as- 
pirations de i'Ame Iiiimaine. 

Rotre premiere Constiluante, apres la grande 
révolution de  1789, avait compris cette puis- 
sance de I'idée, et elle s e  proposait de  fonder 
un ordre du mérite et de la vertu qui eirit été, 
comme l'est derenu i'ordre de la Lbgion d'lion- 
neur, une distinction'nationale; mais la Con- 
vention ne poiivait adopter cette pensée. 

Nous I'avons dit dans notre Manuel du Ula- 
sonC, les armoiries furent la croix d'honiieur 
du moyen ige ,  et ses distinctions ne  s'accor- 
daient pas seulement aux personnes, on les 
donnait aux villes, aux corporations, aux com- 
munes. Elles symholisaient alors les luttes 
contre les Anglais, ou les indiistries diverses, 
ou elles consacraient i'époque de l'affrancliis- 
sement comuiunal. Elles avaient, on le voit, 

1. Manuel du filason ou Code h k a l d i q i e ,  par Jules 
Pnutet. Pnris, Nevet.2' Bditiou, 1 vol. in-18. Planches. 



me signiílcation politique, et en nfgliger I'é- 
tude, c'est se priver de documents historiques. 

Les signes distinctifs des nations, des tribus, 
des fafiilles existaient de toiiteantiquité. Ainsi, 
nous n'avons qu's ouvrir le livre, ou pliit6t, 
comme le dit l'aiiteur lui-meme, le livret de 
Philippus d'hquin, aux explicatious du camp 
des bradlites, nous y trouvcrons une curieiise 
gravure siir bois representant, d'aprhs 1'Ecri- 
ture, les douze tribus avec leurs drapeaux ar- 
modés. Dans Esclayle, tragkdie des Sept Chefs, 
nous trouvons l'usage des boucliers chargks 
d'emblkmes; chaque chef s e  presente avec un 
symbolisme personnel et  différent. 

Dans Virgile et plusieurs autres auteurs la- 
tins il est question des boucliers peints qui r? 
prksentaieut non des objets de fantaisie, mnis 
des images symboliques du passé de chacun 
des gueri-iers. Les Romains, d'ailleurs, avaient 
les nobiles, illustres , speciosi . splendidi et la 
chevaleiie daiis J'ordo equestris. 11s avaient 
aussi des sortes d'armoiries dans le Jus inaa- 
ginum. 11 u'y a rien de nouvean sous le soleil; 
et  les croisades, les tournois et les jeux n'ont 
fait quc régulariser , que codiDer ce  qui exis- 
tait deja. 

Les républiques n e  s e  sont pas fait faute de 
ces moyens d'action, et  les lagalotti de Flo- 
rence , en 1200, regurent de la Republique des 
armoiries triomphantcs , apr6s leur victoire , 
comine lieutenants généraux des armées de  la 
République. contre Barnabé Vicomte. Ces ar- 
rnoiries s e  cornposaient des signes deja d a n ~  la 
possession des hlagalotti, auxquels on ajouta le 
mot LIBERTAS. La République lit faire des pen- 
nons aux armes des iviagalotti. Nobles armes 
qui s e  lient a l'independance de la Répu- 
blique! 

L'héraldique a droit de bourgeoisie dans les 
républiques elles-memes , on le voit , et en 
Suisse, les vingt-deux cantons s e  distinguent 
par des armoiries diverses, pleines d'intéret. 
En Hollande, la numismatique se  cornpldte 
par I'héraldique, et l'on peut suivre les déve- 
loppements de la république hollandaise par le 
nombre d'écussons heraldiques qui remplissent 
l e  champ de leurs médailles. 

Les lirmoiries miirales sont aussi bien dignes 
de l'attention de l'hornme d'ktude, elles sym- 
bolisent les luttes du moyen &e et  rappeiient 
l e  triomphe de nos peres qui Iuttaient pour 
leur affrancliissement. 

L'ktudc de I'héraldique est nécessaire B I'his- 
torien, a i'homme d'Etat, a I'hoinme politique, 
au diplomafe; en effet, ils sont appelés tous a 
discuter d'anciens titres dont I'autheuticité doit 
leur etre prouvée; souveiit les titres portent 
des sceaux et des emblemes hkraldiques qui 
révelent la qualité des personnes, il faut con- 
naltre et pouvoir lire ces emblenies. 

Et les pavilions des diverscs nations du globe, 
ils portent souvent des armoiries qu'il est 116- 
cessaire de connaftreet d'interpréter. Quelque- 
fois leur position m@iiie indique un grand fait 
politique. Lorsque le siege pontiIical est vacant, 
par exemple, les armoiries papales sont posees 
de t e l l ~  s~rte  qu'elles annoiicent, siir mer, 

cette importante nouvelle qui peut modiller 
bien des calculs de la politique. Et nos marins, 
comme nos diplomatcs, doirent avoir des no- 
tions d'heraldique. 

En tant que symboles, les armoiries ont étb 
en usage de tout temps; mnis les croisades ct 
les tournois en régiilaris6rent la possession. 
Couvert de fer que l'on était, il fallait s e  faire 
reconnaltre et  établir pour ainsi dire son iden- 
tité, au milieu de la foule immcnse qui s'en 
allait en Terre-Sainte. u J'atteste Dieu, ditl'abbé 
Guibert, temoin oculuire, que j'ignore le nom 
de tous les peuples qui dkbarquerent dans nos 
ports; leurs langues nous étaient totalement 
iuconnues, et  pour nous montrer qu'ils étaient 
chrktiens, ils plapient I'un de leurs doigts sur 
l'autre en forme de croix. n Et cependant déja 
les chefs portaient sur leurs vetements une 
croix rouge de drap oii de soie, aipsi que nous 
le voyons dans les Monuments de la monarchie 
franpaise. 

L'ecu ou bouclier, sur lequel étaient peintes 
les urmoirics des chevaliers, variait par sa forme. 
Cependant il avait assez commiinement l'aspect 
@un angle aigu dont la pointe ktait en bas; 
c'est cette forme que I'on remarque sur les plus 
ancieus sceaux. La nécessitk des couleurs et 
symboles personnels, dans ces immenses mé- 
langes de peuples, ne  s e  fit pas sentir seulc- 
ment aux Européens, les Musulmans avaient 
les leurs. 

Noiis avons dit que les armoiries, en tant 
que symholes, existaient de tout temps, pour 
distinguer les tribiis et leurs chefs; mais comme 
distiuctions concédées par les princes souve- 
raius, elles s e  sont peu a peu forliíiées a titre 
de ~oncessions héréditaires, avec 1'liCrCdité des 
íiefs. Les toui'nois ont aidé a la rég$arisation 
des armoiries, sans doute, mais leur origine 
remonte surtout auxcroisades; les tournois ont 
seulement fait apporter plus de soins a la con- 
statatioii des caracteres particuliers qui distin- 
guaient les armoiries. Nous ne  parlons que de 
rkgularisation; car les armoiries sont antkrieu- 
res aux croisades; un sceau de Rohert I c ~ ,  
comte deFlaiidres, attacliéa une chartede 1072, 
représente le comte a cheval, tenant I'kpée 
d'uue main et  de l'autre un ecu sur lequel est 
un liou. Cette preuve de l'antérierité des ar- 
moiries est sans réplique. 

L'art de connaltre, d'expliquer et  de décrire 
methodiquement les armoiries s'appelle aussi 
le blason, d'ou blasonner, décrire les armoiries. 

Nous allons réiinir ici les principales notions 
techniques qui s e  rapportent a cet art. 

Les armoiries ont des e'maux et des jigures 
determines par des regles invariables. Elles 
sont peintes sur un &u, ancien bouclier , dont 
la surfacc s e  nomme chnmp. Les Bmaux sont : 
deux métaux, l'or et I'argent; cinq coiileurs : 
gueules (roiige), azur (bleu), sinople (vert), sa- 
ble (noir), eníln pourpre; deuxpannes ou four- 
Tures qui sont hermine et vrtir, d'ou viennent 
le contre-vair et le conlre-hrmine. 

Les figiires sont heraldiques et  propres, ou 
naturelles, ou artificielles. 

II nc faiit pas mettre caulew sur cauleur, nj 



metal sur metal. Les fourriires s e  mettent avec 
les conleurs. 

L'écu a la forme d'un carre long de huit par- 
ties sur sept. 11 est simple quand il n'a qu'un 
émail sans divisions. 11 est composé quand il a 
plusieurs émaiix et, par conséqiient, plusieurs 
divisions. Avec un trait perpendiculaire de haut 
en bas, il est parti; avec un trait liorizontal. 
il est coupd; avec un trait diagonal de droite a 
gauche, il est tranché; de gauche a droite, il 
est laillé; le parti et le coupe forment l'écar- 
teld, qui donne quatre quartiers. 

L'Bcu peut pbrter un écusson que l'on ap- 
pelle sur le toul, qui, a son tour, peut recevoir 
un troisiemeécusson qui est sup. le tozlt du tout. 

L'Bcti a neuf points ou places principales, 
le premier, le deurieme et  le troisiCme sont au 
chef, au-dessous du chef est le pbintd'honneur, 
le milieu s'appelle centre, coeur ou abfme, au- 
dessons du centre est le nombril, le bas s'ap- 
pelle la pointe de l'écu; il y a encore les points 
delttreb la droite, et les points senestres a la 
gahche. 

Dans la gravure on représente les kmaux par 
le pointillé ou des hachures dAterminées; l e  
pointillé pour I'or, I'absence de pointillé et  de  
hachures pour l 'agent, des traits perpendicu- 
laires pour les gueules, des traits horizontaux 
pour I'aziir, des lignes diagonales de droite a 
gauche pour le sinople, des lignes croisbes pour 
le sabie, des lignes diagonales de gauche a 
droite pour le pourpre. 

La foiirriire, appelée hermine, est argent ou 
blanc pour le fond, et sable pour les mouche- 
tures, et vice versd pour la contre-hermine. 

Le vair est d'argent et d'azur et s e  repre- 
sente pat les traits propres a ces deux emaux. 

Le pourpre s e  place indifféremment sur tous 
les émaux; la carnation et  les objets naturels 
s e  placent aussi sur toiis les émaux. Les four- 
rures se posent indistinctement siir la couleur 
et le metal. Foiirrure sur fourrure n'est pas 
admis. 

Les flgures oii pihces hkraldiques s e  siibdi- 
visent en pieces honorables ou de premier or- 
dre, et en pieces moins honorables ou de se- 
cond ordre. 

Les pihces honorables ou de premier ordre 
sont au nombre de dix-neuf, savoir : 

lo Le cheJ qui occupe horizontalement, en  
haut, le tiers de I'écu; 
2' La fnsce qui occupe horizontalement le 

niilieu de l'écu ; 
3O La Champagne qui occupe la pointe de 

I'écii borizontalement; 
4O Le pal qui occupc perpendiculairement le 

tiers de l'écu; 
5 O  La bande qui s e  pose diagonalement de  

droite a gauche; 
6O La barre qni s e  pose diagonalement de 

ganclie a droite ; 
7 O  La croix qui remplit de chacune de ses 

branches le tiers de l'ecu, quand elle n'est 
Point cantonnke ou accompagnee; 

80 Le satcloir qui est formé de la bande et 
de la barre, s'appelle aussi crois de $a$n(-An- 
M, WD be Bowrpogns; 

90 Le chevron qui descend du chef de  I'écu 
aux parties dextre (droite) et  senestre (gauche) 
de la pointe; 
100 Le f r w - q u a r t i e r  qui est le premier 

quartier de l'éou, un peu moindre cependant; 
110 Le cantoiz qui est le dimiiiutif du franc- 

quartier; 
120 La pile ou la pointe qui est une Bgure 

pareille a un angle aigu dont la pointe touche 
le haut, et la base le bas de  I'kcu; 

130 Le g i r a  qui est une fgure trianguiaire 
pouvant mouvoir de toutes les parties des bords 
de 1'Ccu; 

140 Le pairle qui est une figure pareille 
I'igrec(Y)dont les branches touchent les angles 
supkrieurs de I'kcu e t  la base s a  pointe; 

1 5 O  La bordure est une plate-bande, de la 
largeur des sept .huiti&nes du champ; elle r b  
gne tout autour et touche les extrémites; 

160 L'orle est une hordure isolée, plus Ptroite 
que la bordiire proprement dite, qui ne touche 
point le bord de l'écu dont elle s'éloigne d'iine 
distance &ale a sa largeur; 
17O Le trescheur (prononcez trkkeur), qui 

s'appelle aussi essonnier, et n'est que I'orle 
fleuronné; 

180 L'ku en a b h e  qui est un petit Acnsson 
dans le centre du  grand; 

lgO Eníln, le gousset qui n'est qii'un pairle 
plein. 

Ces di-ueuf pieces honorables ou du premier 
ordre, excepte la croix et le sautoir plein, se 
trouvent souvent en nombre, ce  qui s'appelle 
rebattus. 

Les pikces du second ordre ou moins bono- 
rables sont au nombre de treize, savoir : 

lo L'emmanchéqui s e  compose de pieces en- 
clavees l'une dans I'autre, en  forme de longs 
triangles pyramidaus; 

20 Les points éqztipotés qui sont au nombre 
de neuf en échiquier; 
30 L'khiquier ou échiqueté; 
4O Le fretté ou les frettes qui sont des ban- 

des et des barres entrelacées; 
5 O  Le treillissd qui est le fretté cloué a l'in- 

tersection des bandes et des barres; 
60 Les losanges dont il faut exprimer le 

nombre ; 
7 O  Les fuse'es qiiisont des losanges allongees; 
8" Les macles qui sont des losanges vidées 

en losanges; 
9 O  Les nustes qui sont des losanges percées 

en rond; 
lo0 Les besants, piCces de monnaie, toujours 

d'or ou d'argent ; 
1 lo Les tourteaux qui sont semblables aux 

besants, mais toujonrs de  couleur; 
12O Les besants-lourtenux et tourteaux-be- 

sants mi-partis de métai et  couleur; les pre- 
miers quand on commence par le metal, les se- 
conds quand on commence par la couleur; 
13O E n h ,  les bCCCettes qui sont des figures 

semblables a des briques plus hautes que 
larges. 

En blasonnant, il faut faire attention au nom- 
bre des pieces, aleur position et a leurs émaw, 

&es piecee ds l'ecu peliveei etce posées, 
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accompagnkes et  modifiées de soixante-neuf 
manieres différentes qiie nous ne  pouvons énu- 
mérer ici, faute d'espace. (Voy. notre dianuel 
complet du bbason prdcitd) 

Arrangement desfigures. - Une seule figure 
occupe le rnilieri de l'écu; deux figures s e  met- 
tent en fasce ou en pal; trois figures se posent 
2 et 1, ou en pal, ou en chef; quatre se ran- 
gent 2, 2; cinq figures se disposent en sautoir 
ou en croix; sept figures s e  placent par 3,3, 1, 
ou 3,  1, 3, ouenfln, 2 , 3 , 2 ;  Iiuit figurespeu- 
vent s e  mettre en orle; neuf s e  rangent 3 ,  3 ,  
3 ,  ou 3, 3, 2, 1; dixseposent 3, 3 ,  3, 1, ori 
4, 2, 4, ou 4, 3 ,2 ,  1, ou en orle; onze figures 
s e  posent 4. 3, 4,  ou en orle. 

Quand les pieces remplissent I'bcu, elles 
s'appellent semées. 

Figures izalurelles. - Ces figures appartien- 
nent aux esprits célestes, anges et chérubins; 
a l'homme, aux animaux, aux plantes, anx 
astres et météores, et aux éléments. 

Les íiguree tirées des esprits celestes et  de 
l'homme sont, ou de carnation, ou de l'émail 
ordinaire du blason.Elles peuvent etre d'anges, 
de cliérubins. d'hommes, de femmes, de vieil- 
lards ou d'enfants.Elles sont nues ouhabillées, 
couronnées, chevelées, quand la chevelure est 
d'un émail diffbrent, et leur attitude peut va- 
rier, c'est ce qu'il faiit spécifler, ainsi que le 
nombre d'ailes pour les cliérubins que I'on dit 
ailés de deux, quatre ou de six piéces, et dé- 
terminer la position des mains. 

Les figures des animaux sont empruntées 
aux quadrupedes, aux oiseaur, aux poissons, 
aux reptiles, aux insectes. 11 faut joindre a cette 
énumeration les figures allégoriques représen- 
tant des chimeres et monstres. 

Les animaux doivent regarder la droite de 
l'écu; quand ils regardent la gaiiche, on les dit 
contournés. 

Les lions et les léopards sont tres-frPqueiits 
dans les ai.moiries, ils y tiennent le premier 
rang parmi Ics animaux. Le lion doit &re ram- 
pant, c'est-a-dirc dressé sur  les pattes de der- 
riere. Qiiand il marche, il est passant ou léo- 
pardé. 11 est torijours de profil, et le Iéopard de 
front. La tete du lion est coupée quand elle est 
separée nette, ou arrachCe quand elle est a 
coupure en lambeaux. 

Le cheval est toujours de profil: quand il est 
nu, il est gai; quand il porte harnais, il se dit 
sellé, bridé, caparaconné de te1 émail. 

Les cliiens-lévriers, siirtout, sont tres-com- 
muns dans le blason , ils sont passants , cou. 
rants, coucliés, rampants, assis, accolés, bou- 
clés. Le chat est toujours de front. 

Le loup, dont il faut dire la situation, est  
langué. onglé, dentd, ravissant s'il emporte sa 
proie; sa tete seule est de prolid. 

L'ours est passant et rampant, et  de profil 
ainsi que sa tCte seule. 

Le taureau est passant ou dressé; dans ce 
dernier cas on le dit furieux. La vache est fou- 
jours passante. Les tetes de bceiifs seules sont 
des rencontres de 1)acufs. Les béliers et les 
rnoutons sont passants, debout ou sautant. Les 
brebis sont toiijoiirs paissantes. 

;DIQUE. 

Le cerf est toujours de profll; il est passant, 
courant oii gisant; il est rame de te1 émail 
et sommé de tant de dagues; un bois de cerf 
attaché d'une partie du crine,  s e  nomme mas- 
sacre. 

Pour les autres quadrupedes, on doit expri- 
mer respece, le nombre, la situation et les 
érnaux. 

Parmi les oiseaux qui figiirent dans le blason, 
l'aigle est le plus iisité. L'aigle i deux t&tes est 
éployée, elle peut etre becquée, membrée, 
languée, couronnée, onglde d'un autre émail. 
Elle est essorante si elle paralt prendre sa 
volbe; s i  le bout des ailes de i'aiglc tend vers 
le bas de I'bcir, elle est au vol abaissé. Les ai- 
@es, au nombre de plus de deux, s'appellent 
aiglettes; les aiglettes sans becs ni jambes 
sont des alérions. Les oiseaux, avec leur cou- 
leur naturelle s e  posent indifféremment sur 
métal et sur couleur. 

Les poissons entrant dans le blason, il faut 
les nommer, désigner leur nombre, leur situa- 
tion et leur émail. On appelle bars, deux pois- 
sons adossés, courbés, et posés en pal. 

Les insectes, mouches, abeilles, sauterel- 
les, etc., sont introduits dans les armoiries, ils 
sont volants o11 passants. 

Les serpents se posent en pal, quelquefois 
en rond, s e  mordant la queue ou en fasce. Le 
serpent s e  nomme bille : quand il paralt devo- 
rer iin enfant, on I'appellc guidre. 

Figures chimCiques. - Les flgures cliimé- 
riques participent de l'homme et des animaux; 
ce sont les créations des poetes et des pein- 
tres. Les harpies, les sirenes, les centaures, 
les hydres, les dragons, les lions et autres 
animaux dragonnés,les griffons, les lions mon- 
strueux, etc. 

Figures naturelles des plantes. - Les arbres 
sont quelquefoois &un seul émail; quand leur 
tige et  leur fruit diffkrent, on dit fusté de te1 
émail, pour la tige; fruité de te1 pour le fruit : 
englandé de  ... pour le fruit du chene. Quand 
les racines paraissent, les arbres sont arra- 
cliés. Le crbqiiier sept branclies est iine es- 
pece d'arbre saovage. Les arbres Ggurent quel- 
quefois par fragments dans les armoiries. Les 
iioisettes dans leur fourreau, sont des coque- 
relles. Les fruits accompagnds de feuüles sont 
feuillés; s'ils pendent ci une brauclie, ils sont 
soutenus. Les fleurs sont tigées et feuillées de 
te1 ou te1 émail. Les lis naturels sont appelés 
lis des jardins. Les fleurs de lis des anciennes 
armoiries de la France, quand elles sont coupées 
par le bas, sont dites au pied nourri. 

Figures naturelles des astres, des mildores, 
des dlements. - Un globe cerclb et surmonté 
d'une croix s'appelle monde. Le soleil est d'or; 
de  couleur, ce n'est qii'une ombre de  solcil. 
Le croissant est montant, versé, tournb, con- 
tourné, et les croissants peuvent &re tournés 
en bande, adossés, appointés, affrontbs. 

L'étoile est de cinq poinles. La comete est 
toiijours caudée; l'arc-en-ciel, le feu, l'eau, la 
terre, paraissent dans les armoiries. 

Figures artijcielles. - Le blason emprunte 
les flgures artiflcielles aiix cérkmonies sacrees 



w profanes, i la guerre , a la ch-asse, a la pe- 

I cbe, B la navigation, a i'architecture, aux arts 
et mbtiers. L'espace nous manque pour décrire 

t ms Bgures, leur situation et les noms varies 
qu'elles prennent dans le.blason, nous ne pou- 

! vons que renvoyer a notre traite complet oii 
: i'on troiivera toutes ces choses minutieusement 
: d6crites. 
1 Brisures. -Les branches d'une meme fa- - mille se distinguent par des chaugements dans 

les armoiries de la tige principale. . La meilleure maniere de briser est celle qui 
altere le moins, et surtout cclle qui n'altere 

E int les armoiries. Le lambel, la bofdure, le 
ton péri, le canton sont de ce nombre, ainsi 

que le changement dans les ornements exte- 
#ienrs. 
. ,, Les Bcus en losange sont destines aux fem- 
. sea  et aun filles. 

Les ornements extérieurs dont nous venons 
:de parlar, sont les couronnes, les casques , le 
hurrelet, les lambrequins, les cimiers, les 

F .tenants, les supports, le manteau, le cri de 
guerre, la devise. 

.p Les couroianes son t , ou de souverainete, 
i mmme celles des papes, des empereurs, des 
1 rois et des princes régnants, ou de noblesse 
'.&mme celles de duc, de marquis, de comte, 

rde vicomte, de baron et de vidame. 
t !La couronne de duc est un cercle d'or enri- 
chi de pierreli precieuses et reliausse de huit 
mnds fleurons refendiis, feuilles d'ache. 

j l ,  La couronne de marquis est un cercle d'or a 
qnatre fleurons,alternes chacun de trois perles 
.ee forme de trefle. 
B~J (LB couronne de comte est rehaussee de dix- 
-hui1 perles, dont neuf apparentes. 

. La couronne de ricomte n'est rehaussée que 
:&quatre perles, dont trois visibles. 
'11 La eouronne de baron est un cercle d'or en- 
tbrtillt! de perles enElBes, posees en bande, en 
;h espaces égaux, trois a trois. 
hij~La coiironne de vidame, avoue on défenseur 
-&es droits des Cglises, est d'or, garnie de pier- 
.mies et de perles, rehaussees de qiiatre croi- 
. battes pattées. 
6 -  'Des couronnes antiques : civiques, navales, 
.milaires et murales, ii ne reste plus que ces 
tllernikres, destinees a surmonter les armoiries 
Idee villes. 
!<t Des casques. - C'est au qiiinzieme siecle 
EqUe les heraldistes commenc&rent a donner 
des marques distinctives aux casques des ar- 
moiries, selon le rang des personnes. 

Le casque des empereurs et des rois est d'or 
,br4 (posé), de front, entikrement ouvert et sans 
eilles. Celui des princes et des ducs est moins 
isnvert. Le casqiie des marquis est d'argent, 
'-&re de front a onze grilles d'or. Celui des com- 
*les et des vicomtes est d'argent, taré au tiers, 

nenf grilles d'or. Celui des barons est d'ar- 
gent a demi proGl, portant sept grilles d'or. Le 

4aasqne des gentilshommes non titres est d'a- 
Wer poli, tare de proGl, grillé de cinq ou de 
trois, selon l'ancienneté. Le casque des che- 

Nliers est d'acier poli, de profil et sans grille, 
d M & e  presque baisske. 1.e casque des bdtards 

est celui des gentilsliommes non titrés, mais 
tournés a senestre (a gauche) et visiere hais- 
sée. 

Les lambrequins sont des morceaux d'etotYe, 
découpés en feiiillage, entourant le casque et 
descendant de chaque c6t6 de l'kcu, et des 
emaux de celui-ci et de ceux de ses princi- 
pales pieces. 

Le cimier est la partie la plus klevée de 
I'Ccu, c'est la Ggure que l'on met a la cime du 
casque ou de la couronne. 

L'écu est timbre lorsqu'il est couvert du cas- 
que ou timbre. 

Les tenants sont des figures celestes, idéales 
ou humaines qui soutiennent l'écu; les sup- 
porte sont des figures d'animaux ou d'etres 
fantastiques qui supportent 1'8cu. 

Le cri de guerre ou le cri d'armes, inhérent 
a la possession , n'était point pris par les ca- 
dets. Mont- Joie Saint-Denis, Passavant le 
Millior, a la rescousse Nonloison, etC., etc., 
sont des cris d'armes. Le cri se place au-des- 
SUS de i'kcu, la devise au-dessous. 

Le manteau est l'ornement exterieur de Ykcu 
poui. les empereurs, les mis, 1esprinces.etla 
ducs. 

Les armes des empereurs et des rois sont 
placées sous une tente ou pavillon orné de 
franges et de riches broderies, avec leurs te- 
nants. Ce pavillon, sous les rois de France, était 
surmonté de I'oriflamme. (Voy. Drapeau.) Dans 
les souverainetés, dignités et emplois, le pape 
porte ses propres armes, et l'écu est eurmontb 
d'une tiare faite de trois couronnes, d'un bon- 
net eleve, ornk d'un globe cintré et surmonté 
d'une croix d'argent. Derribre l'écu sont denx 
clefs passées en sautoir, I'une d'or et I'autre 
d'argent, liees d'azur, chargées de croisettes 
de sable et la croix triplée posee en pal. 

Les dignites ecclésiastiques , apres celles 
du pape, sont symbolis~es ainsi qu'il suit : le 
cardinal timbre son écu d'un chapeau rouge 
garni de cordons de soie rouge, entrelacés en 
losanges, avec cinq rangs de houppes qui aug- 
mentent en nombre, et sont en tout pour clia- 
que cordon quinze de chaque c6té posCes 1,2, 
3,4et 5; il pose une croix en pal derribre I'ecu 
de ses armes. 

L'archeveque primat surmonte son écu d'un 
chapeau de sinople, gami de cordons de soie 
entrelaces en losanges, quatre rangs de houp- 
pes de chaque cbté, posees 1, 2, 3 et 4. Der- 
riere l'kcu une crolx double posée en pal, cou- 
ronne de duc. 

Le grand aumdnier porte au-dessous de I'kcu 
un livre couvert de satin bleu, avec les armes 
de France, brodées en or et argent surle plat. 

L'kvbque porte le chapeau de sinople , ovec 
les cordons a trois rangs de houppes seule- 
ment, posées 1, 2, et 3, six de chaque cbtk, 
1'écu surmonte de la mitre, posée de front B 
dextre, la crosse tournee en dehors a senestre. 

Parmi les grands dignitaires , le connetable 
portalt de chaque cbté de son écu une épee 
nue, lapointe haute, tenue par un dextrochere 
armé d'un gantelet et sortant d'une nuée, il 
porteit timbre de la couronne de sa nobleese. 
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Le chancelier avait pour cimier une figure 
de reine (ia France), qui tient de la main droite 
le sceptre, et de la gauche les sceaux du 
royaume, et derriere I'kcu de ses armes, deux 
masses de vermeil en sautoir. L'écu de ses ar- 
mes, environne du manteau, est timbre d'une 
couronne ducale, sommée d'un mortier com- 
blé d'or,rebrassé d'hermine et borde de perles. 

Memes attributs pour le garde des sceaux. 
Le marechal de France porte pour attributs 

hkraldiques, deux batons d'azur, passes en san- 
toir derrikre l'kcu de ses armes; ees bitons, 
couverts de vclours bleu, sont semks de fleurs 
de lis sous les rois de France, d'ktoiles sous 
Louis-Philippe, d'abeilles sous 1'Empire. 

L'amiral a pour attributs hkraldiques deux 
ancres d'or passées en sautoir derriere l'kcn de 
ses armes. 

Le grand chambellan a deux clefs d'or pas- 
sees en sautoir derrikre I'kcu de ses armes, et 
dont les anneaux se terminent en couronnes. 

Le grand-veneur, deux cors de chasse pla- 
ces de chaque cOté de son Ccu. 

Les colliers des differents ordres de cheva- 
lerie ,sont i'un des principaux ornements ex- 
tkrieurs du blason; on en entoiire I'écu et l'on 
en fait pendre l'étoile en croix au-dessous. 

Sous I'empereur Napolkon le: on substitua 
ii la couronne et au casque une toque de ve- 
lours noir, retrousske de vair ou contre-vair, 
d'hermine oii contre-hermine , selon le titre 
plus ou moins elevé du personuage, et sur- 
monté de pliimes blanches en nombre dCter- 
miné et graduk. Les lambrequins furent con- 
stamment alors d'or ou d'argent, coiitrairement 
aux prescriptions hkraldiques qui veulent qu'ils 
soient de la couleur de I'écu et des pikces ou 
figures. 

Les comtes avaient un franc-quartier a der- 
tre, les barons un franc-quartier a senestre 
avec des attributs variés, selon les fonctions. 
Les chevaliers portaient la croix de la Légio~! 
d'honneur siir iine des pieces honorables du 
blason. 

Les princes et les grands dignitaires avaient 
a la toque sept plumes, et dans leurs armes un 
chef d'azur semé d'abeilles d'or; les ducs un 
chef de gueules semé d'ktoiles d'argent, et a 
la toque six plumes; les comtes senateurs, 
cinq, au franc-quartier d'azur a dextre au mi- 
roir d'or, en pal, un serpent d'argeiit qui se 
mire; les comtes évCques, cinq plumes, au 
franc-quartier a dexlre d'azur, a la croix pattée 
d'or; les comtes militaires, cinq plumes aii 
franc-quartier a dextre d'azur , a I'épee haute 
en pal d'argent , montk d'or; les barons mili- 
taires, trois plumes au franc-quartier a se- 
nestre de gueules, a I'epée haute en pal d'ar- 
gent ; les harons éveques , trois plumes au 
franc-quartier a senestre de gueules, a la croix 
alaiske d'or; les dievaliers, enfin, avaient la 
toque de velours noir, retroussee de sinople, 
surmontke d'une aigrette d'argent , pas de 
gueules, cliargé du signe de chevalier légion- 
naire. Pour les signes intérieurs, voy. notre 
Manuel complet du blason. 

Les plus belles armoiries sont celles de con- 

cession, c'est-i-dire celles qui sont conckdkes 
par le prince pour des services rendus au pays. 

Kous allons citer comme exemples les armoi- 
ries des Montmorency, des Chateaiibriand, de 
Jeanne d'Arc et de Christophe Colomb. 

A la bataille de Boiivines, MattliieuIm de 
Montmorency apporta a Pliilippe-Auguste sehe 
drapeaux pris a l'ennemi ; mais Matthieu 1" 
pouvait a peine se tenir debout; le roi s'kcria, 
a son aspect : u O hrave homme, je veux qu'a 
l'avenir vous remplaciez votre croix d'argent 
par une croix de gueules, en souvenir du sang 
que vous avez verse pour moi, et qu'elle soit 
accompagnee de seize alkrions d'or pour les 
seize drapeaux que vous m'apportez 1 JJ 

Geofkoy V. baron de Chateaubriand, I'un des 
aIeiix de notre grand Ccrivain, accompagnant 
saint Loiiis a la terre saiiite, se distingua dans 
plusieurs combats. Leroi fut frappe du courage 
de ce troisieme des neuf barohs, pairs de 
Bretagne, qualifiés princes sur les monuments 
du quinzikme sibele; il voulut le rkcompenser, 
et lui fit changer les pommes de pin d'or de 
son écu qui en était seme en fleurs de lis d'or 
sans nombre sur son écu degiieules avec cette 
fiere devise : n Non sang teint les banni6res de 
Prance. u 

Et cette jeiine 011e inspirée, cette glorieuse 
liberatrice du sol de la France, Jeanne d'Arc, 
qui expia son courage sur un bBcher,comment 
Charles VI1 reconnut-il ses ~ e r ~ i c e s ?  Ce fut en 
lui concédant de magnifiques armoiries. C'est 
a Meung-sur-Yere que le roi, en decembre 
1429, accorda a Jeanne d'Arc et a toute sa fa- 
mille, des lettres de noblesse, « Afin, dit le roi, 
de. rendre gloire a la haute et divine sagesse 
des grices nombreuses et éclatantes dont il lui 
a plu de noiis combler par le celebre minis- 
tere de notre cbere et bien-aimke la pucelle 
Jeanne d'Arc, de Domremy, et qiie par le se- 
cours de la divine Providence , nous avons 
l'espérance de voir s'accroftre encore. » - 
Par une fort natiirelle exception pour Jeanne 
d'Arc , les lettres d'anoblissement, donnees par 
Charles VII, comprenaient les miles et les fem- 
mes a perpétuitk. Ces lettres donnaient le nom 
de Du Lys a Jeanne et a sa famille, et conc6- 
daient les armoiries suivautes : &azur ti une 
épée couronn6e d'argent en pal, la pointe en 
haut, la couronne passek et co~nme supportke 
sur la pointe, croisde et pointde d'or, et cb- 
toyde de deuxjZeurs de lis d'or. 

Si nous quittons la France qui nous offrirait 
d'innombrables exemples de cette hkraldique 
de I'histoire et que nous nous arrelions en Es- 
pagne, nous y trouvons, entre autres arnioi- 
ries de concession bien saisissantes par son 
symbolisme, celles de Christophe Colomb. 

Revenu de son voyage de dkcouverte, il fut 
comblé d'honneurs et le roi lui donna les ar- 
moiries suivantes : au ler, de Castille, au 20,de 
Lkon, au 3: une mer d'azur, semee d'flcs d'ar- 
gent, la moitik de la circonfkrence environnée 
de la terre ferme, des grains d'or répandus 
partout, les terres et les lles couvertes d'ar- 
bres toujours verts ; au 49 d'azur a quatre an- 
eres d'or et au-dessous les armes des anciens 



Colomb de Plaisance, et pour cimier un globe 
suimontk d'une croix, avec cette devise : Por 
Caslilla y por Leon, nuevo ~nundo Hallo Co- 
lmb.  Voici, certes. de belles armoiries! 

L'on comprend que ces signes symboliques 
ont une ~kritablevaleurhistoriuue et politique. 

HÉRAUT D'ARMES. Chez les anciens le  
hbraut etait un ofncier public chargé de decla- 
rer la guerre et de proclamer le nom du vain- 
qneur aux jeux. Au rnoyen age les herauts 
d'armes avaient des fonctions analogues; ils 
étaient des oniciers de guerre et de cérkmonies. 
Le roi d'armes etait le pliis ancien des hé- 
rauts. 

HBRÉDITÉ. Ce n'est pas de I'hkredite au 
sens purement politique, et particulierement 
de l'hkrkditi: royale, qu'il sera question dans 
cet article. Kous en parleronsau niot Monarchie. 
11 n'est question ici que de i'herkdité comme 
institution sociale et dans la famille. 

Ledroit de propriete que la loi reconnait, pro- 
tege, organise, mais qu'elle ne cree pas, est avec 
la famille un de ces faits a la fois sacrks et nk- 
cessaires que la politique a pour tache de faire 
respecter et de dbvelopper, et auxqnels il lui 
est interdit de toucher arbitrairement. Une so- 
eiktk dans laquelle la propriktk est opprimée, 
entravke, ne saurait arriver qu'a I'ktat le plus 
imparfait de civilisation et de bien -&e. Les 
exemples en abondent, et parmi les preuves de 
fait qui gloriíient la propriétk, on a pu soutenir 
avec raison que son affermissement et son er- 
tension soiit la mesure meme de la prosphitk 
des nations modernes, depiiis I'Orient, ou elle 
ne recoit que de tres - insuffisantes garanties, 
jusqu'aux pays les plus libres et les plus 
riches de I'gurope, qui protegent eficaceinent 
la securite des biens et en assurent la diiree, 
la permanente. 

Or, I'expérience alteste que la propriéte ne 
peut subsicter dans toute sa force,se dkvelopper 
dans toute saliberte, produire tousses bienfaits, 
que lorsqii'elle est unie a la famille, et con- 
nacree par i'hérkditk. Héréditk et famille sout 

- des faits contemporains et solidaires, bien que 
Phkrédité ait tenu dans la sociétk une place 

. qu'elle n'a plus et qu'elle ne doit plus avoir. 
1 En abolissant I'hkredité des professions et des 
F fonctions, la societk doiine satisfaction au droit, 

puisqu'elle favorise par IU la liberté du travail 
et I'egalité civile; elle se  fait a elle-m@me un 
bien evident, en provoquant le développement 

! detoutes les vocations et de toutes les facultks. 
En abolissant, au contraire, l'heréditk des biens, 
eUe porterait atteinte au droit du pere de fa- 
mille, dupropriCtaire,au droit de lafamjlleconsi- 
dérke comme un tout solidaire, et se porternit 
i elle-meme un imuiense prkjudice. Sans i'hk- 
r&tk, la propriete se rediiit a un pur usufruit. 
I'individu dans un pareil état de choses peut 

ss&r encore, l'État seul est proprzétaire. 
grnbien cette proprietb si imparfaite, ne sera- 
telle pas bornee dana sa fecondite par le dé- 
husnl de prbvoyance, i'apathie, les désordres de 

l'individu sans lien et sans lendemainl Aussi 
cet état de clioses est-il sans exemples, et fait- 
il place génkralement a un franc et complet 
communisme, plus contraire encore aiix droits 
de i'individu et aux besoins de la nature hu- 
maine, mais seul conforme aux lois de la lo- 
gique. 11 est aisk de voir que l'idke de i'herkdité, 
inséparable de la famille, est a la fois la con- 
dition de la tradition morale et de la perpetuité 
matCrielle des nations. L'enfant recoit de sa 
famille l'initiation a la vie intellectuelle et mo- 
rale, avant de la recevoir du grand milieu social. 
Les empreintes en sont d'autant plus durables 
qu'elles se forment par l'exemple et la persna- 
sion, et que rien n'y paratt contraint, artificiel 
et monotone comme serait une education venant 
de I'Ntat seul, et se transmettant de géneration 
en génération. C'est par ce canal, anx r$miG- 
cations miiltiples, que coulent librement les 
croyances, les idees, les sentiments du pays et 
di1 temps. L'eiifant, objet iinique des preoccii- 
pations de tous les instants et des longues pre- 
voyances d'un pere et d'une mere qui s'ap- 
pliquent a le former, y est pour ainsidire trempe 
cornme a iine source vive, des la premiere heure 
ou il respire. Et qui la remplacerait, cette ten- 
dresse altentive, dans la direction d'uiie jeune 
ame dont tous les mouvements sont &pies, sur- 
veillks, soutenus ou rkprimés avec ce mklange 
de force et d'indulgence qu'inspire senl le plus 
profondintér&t porte al'individu memequien es1 
I'objet exclusif? Que les ecoles piibliques com- 
pletent plus tard ce que cette premiere kduca- 
tion laisse a dksirer, rien de mieux, mais 
qu'elles ne la suppriment pas 1 A cdtC de cette 
perpktuite de sentiments et d'habitudes, qui 
produit dans la nation une iinité vivante, seule 
conciliable avec une variete nécessaire, se 
place I'hérkdite matkrielle. L'hkritage seul con- 
sacre la propriktk et Iiii donnetoute sa vigueur. 
La propriété, nous I'avons vu, est le lien de la 
famille comme I'affection elle-meme. Si les in- 
dividus qui composent la famille n'ont rien en 
propre, ou, ce qui revient presqu'au meme, 
ne peuvent se communiquer ce qu'ils ont, si  
le mari et la femme ne mettent point en com- 
mun leurs calculs comme leurs cceurs, si 
le pere ne peut rien laisser a ceux auxquels il 
transmet son nom et son ame meme par l'edu- 
cation, quelle atteinte ne subiront pas des sen- 
timents rkduits a ne pouvoir se tkmoigner par 
aucun gage extérieur, condamnhs a vivrepour 
ainsi dire de leur propre et unique substance? 
11 se  peut que i'on croie ainsi relever l'homme 
eii supposant a sa natiire la plus pure spiri- 
tualité, et en pretendant défendre ses affections 
desinteressees contre tout alliage. Mais c'est 
ne pas voir que cet alliage en est le ciment 
meme, c'est ne pas comprendre que chez des 
@tres qui sont en m&me temps &me et  corps, 
les affectioos s e  tkmoignent et se  maintiennent 
par des gages matériels. Ce n'est pas insulter 
la nature humaine chez les enfants que de 
croire que l'habitude de voir dans leur pere 
l'actif auteur de leur bien-&re present et futur, 
ajoute a leur tendresse et a leur respect. Aussi 
la politique, bien loin de regarder I'hkritage 



comme une cause d'affaiblissement pour i'btat, 
le considérera-t-elle comme une force. Ce qui 
fortifie les individus proflte a la communaute; 
ce qui augmente le développement de la ri- 
chesse pour les familles se resoiit en augmen- 
tation de bien-8tre pour la masse. 

Nous n'avons pas touche, en ce qui regarde 
l'hérkditk, a la question de droit. On a contesté 
que le pere et en général que I'homme pht 
donner aprks sa mort. n Un Iiomme qui a ter- 
mine sa carrikre, dit l'abbé Rnynal, peut-il 
avoir des droits? En cessant d'exister, n'a-t-il 
pas perdu toutes ses capacités? Le grand Étre, 
en le privant de la lumiere, ne lui a-t-il pas bté 
tout ce qui liii Btait une dépendance, qiiand il 
exprimait ses volontés dernieres? Peuvent-elles 
avoir de I'inüuence sur les générations qui 
suiveiit? Non; tout le temps qu'il a vécu il a 
pu jouir des terres qz~'i1 cultivait. A sa mort 
elles appartiennent au premier qui s'en saisira 
et qui voudra les ensemencer. Voila la nature. n 
On aurait trop a faire de relever toutes les er- 
reurs contenues dans cette phrase. 11 sufIit de 
répondre que la propriéte implique le don, et 
celui-ci l'hdritage, qu'il y ait testament ou vo- 
lonte presumée du propriétaire,comme c'est le 
cas d'un pkre qui meurt intestat. 

L'bérédité puise donc sa force dans les con- 
sidbrations reunies du juste et de l'utile; comme 
dans les affections les plus knergiques du caeur 
Iiumain et dans l'idée que la famille est pliis 
qu'une collection, qu'une juxtaposition d'in- 
dividus, qu'elle est un tout vivant et solidaire. 
Quant aux consequences de I'hérédité, bien 
loin de spolier la masse, comme on i'a dit, elle 
est la source de nombreux avantages en favo- 
risant la formatíon et i'accumulatiou des biens. 
Par la, l'industrie et les arte reqoivent de puis- 
sants eneouragements. Par la aussi, le Els du 
simple ouvrier qui a fait des Cpargnes s'élkve 
a un rang supérieur dans la sociéte, rang qu'il 
transmet a des familles soustraites a la nécessité 
du travail manuel, et du sein desqiielles s'éle- 
veront de grands et utiles citoyens, des hommes 
éminents dans tous les genres qui contribueront 
a élever le niveau de la civilisatiou. i Voy. 
binesse, Famille, Majorat, Succession, Testa- 
ment, etc.) HENRI BAUDRILLART. 

HBRESIE. Doctrine contraire aux dogmes 
oIXciels d'une Eglise. Ce mot est ainsi en quel- 
que sorte synonyme d'erreur religieuse. Ce- 
pendant I'hérésie est quelque chose de plus 
grave, aux yeux des thkologiens, que la simple 
erreur; pour les iins c'est la negation d'un des 
dogmes fondamentaiix du christianisme; pour 
d'autres , particulierement pour les docteurs 
catholiques, il n'y a hérésie que s'il y a per- 
sistance opiniiitre dans I'erreur, refus de se 
rétracter et de céder aux avertissements, aux 
censures de I'Eglise. A ce point de vue i'hbrésie 
est toujours coupable et l'hérétique mente 
d1&tre retranché de la communion des fidkles 
et chitié en ses biens, ou meme en sa per- 
sonne. 

Ceci a ktB pendant de longs sie'clss presque 
universellement admis. Bu moyen &e en par- 

ticulier 1'Bgiise catholique étant réputke une et 
infaillible, se prétendant seule en possession 
de la veritb, et de la verité tout entiere, re- 
jetait de son sein tous ceux qui, aprks s'etre 
6cartés de ses dogmes, persistaient, malgré 
ses avertissements, dans leurs opinions nou- 
velles; elle les considérait comme coupables A 
la fois envers I'Église et envers la sociétb, et 
appelait sur leur t8te les ch&thents les plus 
terribles, soit qu'elle efit recours au fanatisme 
des masses, soit qu'elle s'adressiit aux auto- 
r i tb  régnlieres, aux rois et aux princes; qu'il 
nous sutllse de rappeler les croisades dirigees 
contre les Albigeois, les Hussites, et les bu- 
chers de l'inquisition espagnole. 

Plus tard, lorsque le grand mouvement reli- 
gieux du seiziéme siecle eut amen6 la scission 
de la chrétiente européenne en deux com- 
munions diffkrentes , des idées plus genereuses 
et plus larges ne tardkrent pas a se repandre. 
n'une part il se trouva que ce qui était herésie 
aux yeux des catholiqiies 6tait souvent, au dire 
des protestants, la véritk meme, et réciproque- 
ment; de I'autre, le grand mouvement philoso- 
phique et littéraire, quigagnait chaque jour en 
irnportance, condiiisait a considerer toiites 
cboses comme nioins certaines qu'on ne I'avait 
cru dans le passé; plus les croyances se 
diversillaient, plus la notion d'liérésie allait en 
s'affaiblissant; on reconnaissait qu'iine part 
de vérité se retrouve en toute erreur; qu'une 
part d'erreur se glisse en toute vérité, et que 
I'erreur meme la pliis persistante n'entraine 
pas nécessairement un degré quelcouqiie de 
culpabilite. Aujourd'hui ces idées ont fait leur 
chemin: il est bien peu d'esprits élevks qui ne 
rkclamentla pleine indhpendance de la pensée 
et ne reconnnissent i tout homme le droit d'a- 
dopter, en religion coinme en philosophie, les 
opinions qui répondent a ses besoins intellec- 
tiiels et moraux, ce qui revient a dire, qu'en 
droit, il n'y a pas d'hérétiques et que i'idée 
d'hérésie est fausse en soi. Le catliolicisme, il 
est vrai, maintient encore son ancien point de 
vue, mais il n'a plus, sauf en quelques con- 
trées , les mogens de poursuivre et de faire 
condamner en ce monde ceux qii'il regarde 
comme hkrétiques. Les Eglises protestantes au 
contraire renoiicent chaque jour a leurs an- 
ciennrs confessions de foi, et, leurs dogmes 
n'étant plus omciellement constatés, il devient 
chaque jour pliis dificile de reconnaltre qui 
s'en ecarte ou les conserve, qui, parmi leurs 
membres, est ou non 1iérétique.Cependant l'h- 
glise anglicane, qui maintient encore ses 
XXXIX ayticles, a vil, depuis qiielques annees, 
divers membres de son clerge tl6noucCs et 
poursuivis devant les tribunaux pour cause 
d'héresie; mais l'extreme défaveur avec laquelle 
de semblables proces sont acc~ieillis par le 
public, montre bien qii'ils ne saiiraient se re- 
nouveler longtemps. 

Nous ne pouvons indiquer ici quellq Ctait 
oii quelle est encore, dans les diverses Eglises 
chrétiennes, la manidre de procéder contreles 
herétiques, ni meme dresser la liste des nom- 
breuses herésies dont l'histoire a couservé le 
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souvenir. Chaque siecle eut les siennes, et c'est 
i peine si I'on peut signaler un moment, a 
i'kpoque de profondes ténebres qni siiivit la 
destruction de I'empire de Cliarlemagne, ou les 
historiens n'en signalent aucune; en hit, des 
que les hommes pensent, il arrive a quelques- 
uns d'entre eux de s'ecarter des idées recues, 
et, comme ils s'attachent a leurs opinions avec 
d'autant plus de force qu'elles sont nkes de 
leurs propres réflexions, lenrs croyances de- 
viennent aisément des her4sies. La liste des 
hérésies est d'autant plus longue que les 
dogmes ayant constamment varié, s'etant con- 
stamment developpes, telle croyance qui aii 
debut n'avait pas etB condamnee, est devenue 
par la suite une hérésie, et  c'est ainsi qu'iin 
Origene, regarde a bon droit par ses contem- 
porains comme une des lumieres de l'Église, 
a été plus tard condamné comme herétique. 
Cependant cette infinie variété est moins réelle 
au fond qu'en apparence, et I'on peut ramener 
a quelques types principaux toutes les hérésies 
diverses. Kous citerons comrne exemple l'aria- 
nisme, sous le nom duque1 on peut compren- 
dre toiites les doctrines qui, aux divers iges 
de I'Église, ont conqu d'une maniere moins 
absolue que le dognie orthodoxe la divinité du 
Sauveur, et le pklagianisme, dont la tendance 
qui s'est tres - frequemment reproduite , est 
d'affaiblir la notion du peche. 

Depuis Constantin jiisqu'a la Réformation, 
i ' ~ ~ l i s e  et I'État, la politique et la religion, ont 
kté constamment mélanges au sein de la so- 
cieté chretienne, et  il n'est pas toujours aisé 
de dCmeler la part d'influence qui, dans les 
Bvenemenfs de ces siecles agites, revient aux 
idees religieuses. 11 est cependant incontestable 
que certaines hérksies ont eu des consequences 
politiques importantes. Ainsi la qiieution de 
savoir si  le Saint-Esprit procede du Ykre et du 
Fils ori seulement du PBre a &te pour quelque 
chose dans le schisme qui a séparé I'Église 
grecque de 1'Église latine. Les Grecs mainte- 
naient une sorte d'inkgalite entreles deux pre- 
mieres personnes de la Trinité, en faisant pro- 
céder le Saint-Esprit du Pere seul. Les Latins, 
jaloiix de compléter le dogme trinitaire, soute- 
naient que le Saint-Esprit procede du Fils 
comme du PCre, et ajoutaient au symb6le ces 
mots : Filioque; leur opinion fut condamnée 
comme Iiérétique par Pliotius , patriarche de 
Constantinople, et  la rupture des deux Eglises, 
i laquelle, il est vrai, bien d'autres causes 
concoururent, resta déflnitive. 

Deja avant cette kpoque les heresies ariennes, 
dont ces discussions furent en Orient le dernier 
écho, avaient exerce en divers pays une in- 
Uuence remarquable. Non - seulement l'aria- 
nisme, avant de subir une défaite derniere, 
avait eu ses jours de victoire, de telle facon 
que son histoire est rn&lée a toutes les révolii- 
lions et les intrigues du Bas-Empire jusqu'a 
ThCodose; mais ce fiit sous la forme arienne 
que presqiie tous les peuples germaniques, 
eollectirement designés sous le  nom de Bar- 
bares, recurent le christianisme en meme 
temps qu'ils dktruisaient I'empire d'occident. 

11 fallut i la cour de Rome, au clerge calho- 
lique, de longs efforts pour chasser I'hérksie 
des camps dd ces riides guerriers. Pour y 
rkussir, tout fut mis en aeuvre, et c'est a une 
circonstance de ce genre que la monarchie 
francaise doit en quelque facon son origine. Les 
Francs étaient encore pateiis lorsque, a'pres 
beaucoup d'autres, ils passerent l e  Rliin. Les 
Burgondes, les Visigoths qui les avaieut précb- 
dés et commencaient a fonder en Gaule des 
etablissements iixes, professaient I'arianisme. 
Clovis, en demandant Le bapteine, eut I'liabileté 
de s e  faire catholique; des-lors tout I'appui du 
clergé gaulois, qui deja lavait vu d'un bon mil 
avant sa conversion, I'appui meme de Rome 
lui fut acquis et facilita beaucoup ses con- 
quetes. 

En Orient, diverses hérCsies ont amen6 des 
rksultats non moins considerables; elles ont eu 
parfois pour effet de conserverle christianisme 
qui menacait de disparaitre ou meme de le  
propager dans des contrees ou il etait inconnu. 
Au cinquieme sit.cle, l'école d'Antioche vit 
naitre l'herésie nestonenne qui consistait a 
distinguer en Christ, plus completemcnt que 
ne le faisait le dogme orthodoxe, la nature di- 
vine et la natiire humaine. Pers6cutks, chassés 
de I'empire, les nestoriens s e  rkfugierent en 
Perse, ou les persecutionsm~mes qu'ils venaient 
de supporter de la part des Grecs, leur valurent 
un accueil que d'autres chrétiens n'auraient 
pas requ et qui leiir permit de s'y maintenir 
jusqu'i nos jours, et meme de porter la foi 
chrétienne jusque dans I'lnde, ou leurs dis- 
ciples s e  retrourent encore, peut-&tre jusqu'en 
Chine. 11 en est de meme des Maronites. Ce 
petit peuple doit son origine a des Iierktiques 
dii sixieme siecle qui soutenaient qu'il n'y a 
en Christ qu'une seule volonte, d'ou leur nom 
de monothdlites; rejetés de la communion chré- 
tienne, ils s e  réfugikrent dans la montagne 
du Liban, oii ils se  sont mainteiius depiils. En 
Europe on a vu de meme les hérétiques de 
Lyon, les sectateiirs de Valdo, chercher un 
refuge contre la persecution dans quelques 
vallées inabordables des Aipes, s'y défendre a 
maiute reprise contre des armées redoutables 
et y constituer, sous le  nom de Vaudois du 
Piemont, un peuple a part, le seul qui, au dela 
des Alpes, ait le francais pour langue mater- 
nelle. Eníin ce n'est pas ici le  lieu de nous 
étendre sur i'irnmense influence exercke, en 
politique, comme dans toutes les spheres de 
l'activité humaine, par cette reforme du seizikme 
siecle qiii n'est cependant,aux yeux du catho- 
licisme, qu'une hCresie ou une collection d'hk- 
resies. (Voy. Rbformation.) 

L'Europe est-elle encore appelée a voir ecla- 
ter quelque jour un de cesgrands mouvements 
religieux que nos ancetres ont vns s'accomplir? 
Nous ne savons, mais la socibté moderne tend 
i skparer de plus en plus le spirituel du tem- 
porel, la religion des affaires de ce monde, et  
par suite il est douteux que les heresies de 
I'avenir entrafnent des consCquences politiques 
aussi directes et  anssi graves que celles du 
passé. ETIENNE COQUEREL. 
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(iln'y a pas de juridiction exceptionnelle); c'est 
a eux a se  déclarer compktents, a donner la 
Liberté sous caution, etc.; les communes peu- 
vent plaider sans autonsation. Ce titre limite 
aussi le droit de grice de I'Electeur en ce qni 
concerne les fonctionnaires condamnés pour 
abus de pouvojr. Le titre X determine les rap- 
ports entre I'Eglise et  VEtat, de maniere a as- 
surer une certaine independance a la pre- 
mibre. 

Le titre X1 est relatif aiix finances, nous y 
remarquons entre autres les dispositions sui- 
vantes : Les propriétes du prince sont separées 
de celles de I'fitat; aucun impdt ne  peiit etre 
levé sans l'assentiment des etats; le gouverne- 
ment leur soumetlebudget; sides circonstances 
extraordiuaires empecliaient la reunion des 
etats, on pourrait eontinuer la perception des 
contributions peiidaiit six mois apres I'expira- 
tion de I'esercice; il n'y a plus d'exemption 
d'impdt. 

Enfin le  titre XII indique que la Constitiition 
pourra 6tre modifike, si les etats sont una- 
nimes, dans la meme session, sinon, lorsqu'on 
obtiendra dans deux sessions conséciitives i'ad- 
hésion des trois quarts des membres presents. 
11 cree un tribunal des compromis (six Hessois 
connaissant les lois et  igés de trente ans), 
chargé au besoin de prononcer sur les contes- 
tations qui peuvent s'élever entre le  gouverne- 
ment et les états. 

Pour completer cet exposé, il faut mention- 
ner au moins deux des modifications inspirees 
par le mouvement des annees 1848 et  1849. 
D'aprBs i'une, I'iilecteur nomme, lors d'une 
vacance a la cour supreme, sur une liste de 
trois personnes prCsent6e par les etats. Cette 
loi, supprimee lors de la reaction, n'est pas 
encore retablie, mais so11 retablissement est 
demandé avec insistance par les Ctats. D'apres 
I'autre, le tiers des mernbres des états se com- 
pose de grands proprietaires, au lieu de nobles; 
de plus I'élection des députés des villes et des 
campagnes, qui resta separee, doit 6tre faite 
par voie de subage direct, et l'éligibilité n'est 
soumise a aucun cens; les seules conditions 
sont: trente ans d'ige et  iine réputation in- 
tacte. 

Passons a l'administration. ~ ' E ~ e c t e u r  (Son 
Altesse Royale) jouit d'iine liste civile de 
300,000 th., non compris le produit de quel- 
ques domaines et du majorat, et sans compter 
sa fortune persorinelle. 11 est assistb dans l'ad- 
ministration di1 pays par les ministeres de la 
justice, de l'interieiir, des nnances, des affaires 
Btrangeres et delamaison de I'Eiecteur, et de la 
guerre. Ces ministeres ne sont pas toujours di- 
riges par des ministres, mais par des fonction- 
naires d'un rang un peu moindrc qui sont 
chefs de te1 département ministériel, c'est une 
affaire d'econoniie; ces chefs font néaumoins 
partie du conseil des ministres. 

Le budget est voté pour trois ans. Malgré le  
régime anormal qui a régne dans le pays, ou 
peut-&re a cause de ce regime, les depenses 
se  sont accrues lentement; elles étaient de 
4,653,930 th. en 1852, et pour la periode 1861- 

1863, elles ont eté flxées a 5,134,364 th. 
par an, ainsi reparties (thalersf) : 

Liste cMle .  . . . . . . . . . . . . .  305.438 
Apanages . . . . . . . . . . . . . . .  56;900 
MinistBre dlÉtst. . . . . . . . . . .  70,120 . . . . . . . . . . . . . . . .  Justioe 367.530 
Inthrieur. . . . . . . . . . . . . . .  1,149;436 
Finances. . . . . . . . . . . . . . .  1,635,870 
Guerra. . . . . . . . . . . . . . . .  1,163,310 . . . . . . . . .  Affaires BtrangBrea 54,990 . . . . . . . . . . . .  Pensions, etc 330,770 

Total. . . . .  5,134,364 
Pour cette meme période financiere les re- 

cettes ont Bté évaluées aux chiffres suivants : 
Imp8ts directs. . . . . . . . . . . .  
Imp6ts indirects. . . . . . . . . . .  
PBages sur les ponts e t  rontes. . .  
Domaines . . . . . . . . . . . . . .  
Eaux mindrales. . . . . . . . . . .  
Forets , chasses et p&ches . . . . .  
Mines et salines. . . . . . . . . . .  
Postes . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chemins de fer . . . . . . . . .  
Produits des fonds de 19k6at. : . . 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Total des recettes. 

La dette publique est évaluée 5 9 millions de 
thalers. 

L'arrnke cornpte 7,900 hommes en temps de 
paix, avec la reserve pres de 13,000 hommes. 
Le service militaire est obligatoire : tout jeune 
soldat est d'abord pendant trois ans dans I'ar- 
mée active, puis pendant deux ans dans la ré- 
serve, enGn pendant cinq ans dans le  deuxikme 
ban, qui Cquivaut a la landwehr ou a une se- 
conde reserve. Le deuxieme ban compte 15,000 
a 16,000 hommes. 

Le pays est divisé an point de vue adminis- 
tratif en quatre provinces et  deux districts; 
a la tete des districts se trouvent des commis- 
sions, et a la tete des provinces des gouver- 
nements, ou des comités gouvernementaux 
(Regierung). Les provinces sont divisees en 
19 arrondissements et on compte 1,373 oom- 
munes, dont 63 villes. 

L'organisation communale ressemble beau- 
coup a celle de la Prusse (voy. ce mol); les 
villes ont une assez grande autonomie, celle 
des cornmunes rurales est moindre. Les bourg- 
mestres soiit eliis a vie, les membres des con- 
seils municipaux, pour dix ans. Sont électeurs 
tous lespropriétaires, tousleschefs d'industries, 
tous les rentiers, fonctionnaires ayant un re- 
venu de 200 tb. (750 fr.) e t  au-dessus. 

Le culte protestant compte 460 paroisses 
avec 532 pasteurs; le culte catholique (chef, 
I'éveque de Fulda), 65 paroisses et  96 prbtres 
seculiers; il y a en outre 6 couvents et 2 mni- 
sons conventuelles. 

L'instiuction primaire est donnCe dans 1,300 
écoles avec 1,400 maftres, I'instruction secon- 
daire dans 6 gymnases, 2 coiiéges communaux 
(progym~msium), dans 6 &coles des sciences 
exactes et i'université de Marhourg confere 
i'instruction supérieure. Pliisieurs Bcoles spk- 
ciales existent a cdté de l'enseignement gené- 
ral. L'instruction primaire est obligatoire. 

La Hesse electorale est un pays plutdt agricole 

1. Le thaler vaut 8 fr. 15 c. 



qu"industrie1. Sur une superficie de 3,936,228 
ackers (23.86 ares) 1,467,108 sont en  terre ara- 
ble, 427,370 en prés, 75,000 en jardins et ver- 
gers, 1,577,292 en forkts. Onrécolte de 5h6mil- 
lions de metzen (40 litres) de froment, 16 a 17 
millions de metzen de seigle , 5 millions d'orge, 
11 h 12 millions d'avoine et  50 a 60 millions 
de pommes de terre, sans compter les autres 
produits. Le pays renferme environ 52,000 che- 
vaux, 250,000 betes a comes, 600,000 betes h 
laine, 51,000 chkvres, 160,000 porcs. 

L'indtistrie est principalement représentee 
par des artisans; en dehors de quelgues grandes 
usines fer qui existent depuis longtemps, les 
manufactures sont de dates relativement ré- 
centes. Hanau est c8ebre pour ses bijoux plus 
ou moins dores. 

Le commerce n'eet pas sans importante. U 
est favorise par quelques rivieres navigables, 
Wkser, Mein, etc., par 336 kilometres de chemins 
de fer, par 1,500 kilometres de grandes routes, 
par des lignes télégraphiques, par la banque 
deHesse et diverses autres institutions pareilles. 

Somme toute, on ne  saurait considérer la 
Hesse électorale comme un pays riche. Ses 
habitants leborieux et modestes ne l'en aiment 
pas moins et ont s u  lui acquérir un renom plus 
grand que ne  semblerait le comporter le petit 
coin de terre qu'il occupe en Europe. 

~UAURICE BLOCK. 

HBSSE (GRAND-DUCE& DE). Traverse par 
le Rhin et  le Mein, ayant pour capitale Darm- 
stadt et pour ville principale la forteresse fé- 
dérale de Mayence (voy. Garnisons), ce grand- 
duchk a une superficie de 152 milles carrés ou 
8,329 kilometres carrés avec une population 
(1861) de 856,250 habitants, dont 217,405 ca- 
tholiques, 28,700 israélites, le reste apparte- 
nant au culte protestant. 

La Constitution qui régit la Hesse date du 
7 décembre 1820; elle a été plus ou moins 
modi0ée depnis, maissans qu'on enait altérépro- 
fondément I'esprit. Le grand-duc est majeur B 
d ix -h i i i t a~ ,  salisteeivile estde 581,000florins 1, 

et il gouverne avec l'assistance des e'tats qui s e  
divisent en deux Chambres. La premiere com- 
prend les princes du sang, les seigneurs au- 
trefois souverains, I'eveque de layence,  un 
ecclksiastique protestant nommé A vie par le  
grand-dnc et portant le titre deprélat, le chan- 
celier de I'université de Giessen et 10 membres 
nomrnés parlegrand-duc. La deuxieme Chambre 
s e  compose de 6 représentants de la noblesse, 
de 10 députés des 8 plus grandes villes et  de 
34 députés des autres communes. Les élections 
ont lieu a,deux degrks. 

Les memhres de la premiere Chambre doivent 
Ctre &es de vingt-cinq et ceux de la deuxieme 
de trente ans au moins. 11 y a un cens d'éligi- 
bilite assez élevé. Les députks sont klus poiir 
s i t  ans. Le droit public ou constitutionnel du 
grand-duché a adopté les principes généraux 
qbi sont devenus le droit cornmun de i'époque. 
L'administrationestdirigéepar cinqministres : 

l. D'aprbs une autre souree 676,000 íiorins. 

- maison du grand-duc et  des aüaires ktran- 
&res - intérieur - justice - ílnances - 
gnerre. Le pays se divise administrativement 
en troisproviuces, mais la principale division est 
celle que cause le Rhin. La partie du pays qui 
est située sur la rive gauche de ce fleuve a 
conservé la législatiou civile francaise; le Code 
Napoleon , notamment, y est encore en vigueur 
et  jusqu'en 1848 le jnry n'existait pas sur la 
rive droite. Peu i peu cependant les lkgislations 
des deux parties du territoire se rapprocheiit 
et un jour l'unité pourra &re étahlie. Un con- 
seil d'Etat est chargb des attributions habituelles 
dos corps qiii portent ce litre. 

L'organisation communale ressemble I celle 
de la France, avec cette différence que le gou- 
vernement doit choisir le bourgmestre parmi 
les membres du conseil miinicipnl et  que la tu- 
telle administrative est moins rigoureuse: la 
commune a, sur la geslion de ses affaires, une 
influence plus grande que chez nous, mais, pas 
encore autant que dans la plupart des Etats 
allemands. Les maires et conseillers miinici- 
paux sont klus pour neuf aiis par la totalitk des 
habitants de la communc jouissant de leurs 
droits; mais le renonvellement a lieu par tiers 
tous les trois ans. 

La liberte de conscience est inscrite dans les 
loia. Les affaires ecclésiastiques protestantes 
sont administrées par le consistoire supérieur 
de Darmstadt ayant sous les ordres 3 superin- 
tendants, un par province, au-dessous desquels 
s e  trouvent 38 doyens (dkcans) nommés pour 
cinqans parmi les 428pssteurs. Le concordatde 
1830 a réglé ce qui est relatif au culte catho- 
lique, dont reveque de Yayence dirige les in- 
tkrets. 11 y a 154 paroisses catlioliques, et 17 
cures portent le titre de doyen (décaii). Le culte 
israélite compte 7 rabbins. 

11 y a dans le  grand-duchk environ 1,800 
&coles primaires. L'instruction est obligatoire 
(6 a 14 ans); il y a 2 écoles normales primaires, 
6 gymnases, plusieua écoles spkciales et I'uni- 
versité de Giessen. 

Dans la période financiere 1860-1862 (3ans) 
les recettes et les depeuses ont atteint 9 mil- 
lions de florins (2 fr. 10 c.) par an. Les recettes 
s e  sont accrues tres-rapidement- et naturelle- 
ment les dépenses aussi. Les revenus provien- 
nent surtout des domaines, prks de 2 millions; 
des imp6ts directs, 2 '1% millions ; des iinpbts 
indirects et des douanes prhs de 4 millions; le 
reste de sources diverses. En 1821, au momeiit 
de la promulgation de la Constitiition, les re- 
cettes furent de 5,996,510 fl. et les dépenses 
de 5,995,7358.; les impbts directs rapporthrent 
alors 2,603,107fl. et les contributions indirectes 
(boissons, sel, timbre. droit de navigation) 
1,289,903 fl. 

Actuellement le ministere de la gucrre flgure 
au budget pour 1,600,000 fl., et  la dette pour 
prés de 900,000 fl. (y compris I'amortissement). 
La dette s'éieve en capital a environ 6 millions 
de florins, non oompris les 13 millions de la 
dette des chemins de fer. 

L'armée est de 11,000 i 12,000 hommes. Le 
service militaire est obligatoire, mais le rempla- 



oement est admis.Le contingent est formé par le 
tirage au sort entre les jeunes gens de vingt-un 
ans. La durée du service est de six ans dont 
deuxdans la rkserve; en fait , le soldat ne reste 
que dix-huit mois a deux ans et demi sous les 
drapeaux, il passe le reste dans ses foyers en 
congé illimite. 

L'agriculture de ce petit pays est tres-avan- 
eée. Le sol, dont la siiperEcie est de 3,365,671 
morgen (de 25 ares) se  divise en 1,656,385 m. 
de terre arable, 446,525 m. de prés et  pitu- 
rages, 38,693 m. de vignes, 1,059,628 m. de fo- 
rets; on voit qu'il ne reste qii'une faible partie 
du sol en dehors de la cultiire. 

Ou compte pres de 40,000 chevaux, 295,000 
betes cornes, 197,000 betes a laine, 128,000 
porcs, 59,000 chevres. 

La valeur des terres cultivkes est de 226 mil- 
lions de florins, celle des produits 45 millions, 
le capital circulant est de 38 '1, millions, la va- 
leur des animaux pres de 26 millions. 

L'industrie et le commerce sont imporlants. 
Le Rhiu et les chemius de fcr le hvorisent sous 
le rapport du commerce, le Zollverein est utile 
a l'industrie du grand-duché, qui comptait 
dCs 1849 4,470 eutreprises nianufactiiri6res et  
en 1857 113macliines a vapeur. 

Ce petit pays peut &re considéré comme 
prospere, et  ses habitants sont coniptks parmi 
lespopulations les plus liberales de I'Allemagne. 

M. B. 

BESSE-HOMBOURG (LANDGRAVIAT DE). 
Petit pays situé en partie pres de Francfort-sur- 
le-Mein et en partie sur la rive gauche du Rhin. 
Cet Etat doit se  fondre dans le grand-duchk de 
Hesse a la mort du landgrave actuel, le dernier 
princequi portece titreautrefoisfréquent. La su- 
perflcie des deux parties réunies est de 5 millcs 
carrks ou 274 kilometres carrés, et la population 
de 26,817 habitants. Les recettes se  sont elevées 
en 1862 a 539,00OU., les dkpenses a 518,000fl. 
et la dette a 978,000 fl. (2 fr. 10 c.). 

HIBRARCHIE. Ce mot veut dire. au sens étv- 
mologique, goiircrnement sacre, gouverncmcnt 
del'h~lise: mnis I'usaae añirizuli~rementetendu 
la si&itIcation du mot. On Gntend aujourd'hui 
par hiérarchie une superposition , une subordi- 
nation depersonnes les unes aiix autres, en vue 
d'un objet quelconque, qui est en general un 
service public. - En general, mais pas tou- 
jours. - Car la Iiiérarchic est le fait de tout le  
monde et se  rencontre en toiitc cliose : la na- 
ture, la loi, les ateliers, les cliamps, les sa- 
lons, ont leur hibrarchie. - 11 y a une hiérar- 
chienaturelle entre les forts et  les faibles, entre 
les gens d'esprit et les gens bornes : c'est 
m h e  par la qu'hristote Iegitimait l'esclavage, 
Irouvant eiitre ccrtains honimes la meme di@- 
reuce qii'entre I'ime et le corps. - 11 y a une 
hiérarchie sociale entre les pauvres et les riches, 

w parait surtout dans I'aeiivre kconomique , 
a s  les relations du travail et du capital. - 

11 y e une hiérarchie politique dans un pags, 

Y and certains ont le droit électoral, quand 
autres ne l'ont pas ou l'ont moindre. - 11 y a 

une hikrarchie légale entre les divers membres 
d'un corps accomplissant un service piiblic; 
l'arrnée en est le type le plus exemplaire. - 11 
y a une hiérarchie moudaine pour grouper les 
hommes selon certaius rapports de qualit8, de 
fortune, de rang, d'éducation, et poitr classer 
plus ou moins haut ces différents groupes. - 
11 y a une hiérarchie coutractiielle dans le cas 
d'une associatiou, ou les uns sont gérants, 
surveillants, et  les autres, simples actionriaires. 

On voit que la hiérarchie s'applique aux ad- 
ministrations et gestions privées, industrielles , 
agricoles, commerciales : c'est la logique de 
toute muvre ou s'emploient plusieurspersonnes, 
c'est une appropriation des moyens a la fin : 
seulemerit ici les moyens sont les personnes, 
classées chacune suivant son degré d'aptitude. 
Ou réalise par la cette grande loi humaine ou 
plut6t uuiverselle de la wriété dans l'unité, la 
variéte étant celle des fonctions adaptees aux 
mérites, I'unité étant celle d'impulsion e t  de 
commandement. 

Mais ou la hiérarchie importe le  plus, c'est 
dans les pouvoirs et les services publics. 

La hierarchie n'a rien de commun avec la 
division du travail, encore qu'elle semble y 
couíiner et  s'y perdre, celle-ci étant fondee sur 
la diversite des aptitudes humaines, tandis que 
celle-la repose sur leur inbgalité. Nous tenons 
ici le trait saillant et constitutif de la hiérarchie. 
Elle exprime I'inégalité qu'il y a parmi les hom- 
mes, taudis que le droit commun el I'unitk de 
la loi expriment le grand fonds des similitudes 
humairies. 

Le cas entre tous ou I'inégalite des hommes 
est a considérer, c'est celui de la fonction et  
du ponvoir public. Que chacun ait le droit de se  
gourerner lui-meme comme il l'entend, rien 
n'est plus juste : car chacun sait mieux que 
personne ses intérets, ses gouts, ses aptitudes: 
la est la matiere, le triomphe des droits indi- 
viduels .... Mais que chacun ait un droit EGAL a 
gouverner les autres, cela est insoutenable : 
cette action sur autrui doit répondre i quelque 
supkriorité sur autrui. Si le droit politique ap- 
partient a tous, il ne  sanrait du moins &re le 
meme pour tous. 

La hiérarchie est l'orgauisation du principe 
d'autoritk, aussi nécessaire que ce principe 
lui-mErne. La preniiere tentatíve d'ordrc, au 
moy en ige,  fut la hierarcliie feodale. A ce titre , 
la liberté politique (entendant par l a ,  il est 
vrai, le gouveruemeut du pays par lui-meme, 
ce qiii est plut6t pouvoir que liberté) ne sau- 
rait s e  passer de hiérarcliie : le droit &lectoral, 
le pouvoir politiqiie meme doit se  proportion- 
ner a la capacitéprésumée des individus et  des 
corps. Te1 es1 le fait en kngleterre e t  dans tous 
les pays qui se  gouvernent eux-memes : te1 il 
fut lorigtemps parmi nous, i l'epoque ou nous 
avions le cens Clectoral et meme le double vote. 
11 arrive quelquefois que la force des choses 
établit une véritable hikrarchic entre des corps, 
entre des pouvoirs politiques placks par la loi 
a c6tC les uns des autres. En tout pays aucien- 
nement et  solidement libre, le  pouvoir électif 
prend le dessus et  domine les autres pouvoirs : 



- HISTOIRE. 

a preuve cette prioritb de vote en  matiere de 
Bnances qui appartient genkralement a ce pou- 
voir. 

L'idkal de la hiérarchie est de reconnaltre et  
d'instituer les inégalités naturelles : le com- 
mandement e t  l'obeissance étant demandes a 
qui de droit,I'ordreest imperturbable. La subw- 
dinatzon, dit le général Foy, rdgnait dans notre 
armée, autant et peut - &re plus que dans 
aucune arrnde & l'Europe. Cela tient & ce que 
les im'galités cie position y dtaient en harmonie 
avec les indgalilds naturelles. 

11 suit de ce principe que la hikrarchie doit 
etre mobile, c'est-a-dire non hkrkditaire : car 
il ne plalt pas toujours a la nature de trans- 
mettre aux flls la valeur paternelle. Cette con- 
skquence implique la réprobation des castes, 
et  n'explique pas mal la domination exercke 
par l'Église catliolique, par cet ordre de céli- 
bataires qui ne pouvait etre une caste, qui 
avait a se  recruter et qui ramassait volontiers 
Sixte-Quint pour en faire un pape. 

Au sujet de la hierarchie, on peut se  pro- 
poser certaines questions. 

i e  Y a-t-il lieu a hierarchie dans la famille, 
entre alnes et cadets, entre fils et  filles? Non: 
parce que l'autorité des parents sufit a la fa- 
mille, et surtout parce que cette autorité ne  
peut etre transportee la ou n'existent pas les 
instincts qui la temperent. 

20 Y a-t-il liikrarcbie entre les divers agents 
de la production, terre, capital, travail? Oui : 
le travail est siibordonnk aux autres, soit parce 
qu'il requiert une moiiidre sornrne d'intelli- 
gence , soit parce qu'il a des autres un besoin , 
non pas plus grand, mais plus pressant que les 
autres n'ont de lui : cette derniere remarque 
est d'Adam Smith.' 

30 Faut-il considerer comme hierarchie cer- 
tains systemes de recompense honorifique in- 
stitués par le gouvernement? Non : parce que 
ces décorations s'adressent a I'ceuvre, a la 
prouesse et  non a la personne : elles n'empor- 
tent aucune subordination des personnes : elles 
n'ont rien de commiin avec le grade et  surtout 
avec l'emploi, avec le commandement qui s e  
donnent par de toiit autres considératioiis. 
Cest par cette i-aison que le premier acte de 
merite est toujours récompensb par la croix 
de chevalier. hlais comme on ne saurait porter 
autant de croix qu'on a de fois merite une ré- 
compense, on r e~o i t  un grade supérieur. 

DUPONT-WHITE. 

HISTOIRE. L'histoire est la grande kcole de 
la politique, et il est impossible d'etre un homme 
d'Etat si on ignore non-seulement les récits et 
les témoignages de l'histoire, mais encore I'his- 
toire de I'liistoire elle-meme, et comment, avec 
le coiirs et  le progres des siecles, elle a com- 
mence par n'etre qu'un art et est devenue eníin 
une science, la plus philosophique, la plus 
élevke, la plus instructive de toutes. 

1. D e  nos jours on n'est plus sur ce point de I'opf- 
nion d'Adam Smith : le travail et le capital sont Bgaux 
devant la loi Bcouomique, et celui-18 I'emporte qui 
aat le plus demande A un moment doun&. M. B. 

q Historia uero, disait Cickron dans le De 
oratore (liv. 11, ch. IX), testis temporum, l u z  
veritatis . vita memoriúe , magistra vilce B : 
I'histoire est non-seulement le témoin des si&- 
cles, le  juge des bommes et des peuples dis- 
parus, le  charme de I'esprit vivant ; c'est la 
nourrice et l'institutrice des générations qui 
entrent dans la carrikre de l'action. A mesure 
que l'hurnanité s'achemine vers le but qui lui 
est marqué, I'histoire lui devieiit plus utile. On 
ne  sait pas si la pobsie, sous la forme que nous 
iui connaissons, accompagnera jusque dans I'a- 
venir le plus lointain la race humaine qui lui 
dut, qui lui doit encore tant d'heures de repos 
et de plaisir; mais il est s-iir que l'histoire sera 
jusqu'au bout son giiide et, quelques beaux 
modeles que I'antiquite ait legues a notre ad- 
miration , nous devons espkrer qu'a auciine 
Bqoque ne  feront défaut les belles ceuvres his- 
toriques. 

On peut meme soutenir que l'antiquité n'a 
pas connu la veritable Iiistoire, ou du moins 
n'a pas connu toutes les richesses, toutes les 
ressources, tous les enseignements de l'his- 
toire, parce qu'il ktait encore trop tdt pour que 
les Iiommes pussent mesurer au passe l'avenir 
de lenrs destins. L a ,  en effet, ou non-seule- 
ment l'eternel caractere de I'homme n'est pas 
represente, mais ou niaiique le sentiment de 
la solidaritk des generations et des siecles, la 
grande histoire existe-t-elle? 

Les anciens btaient donc plutdt des artistes 
accomplis que des historiens. Hkrodote raconte 
pour délasser l'esprit et charmer l'oreille; Thu- 
cydide mele plus de pensée a son art, mais il 
ne touche clu'nn Bpisode de la vie d'un peuple, 
et on en peut dire presque autaiit de Polybe. 
Ce ne sont que des matkriaux que recueille 
Cesar. Salluste se soucie peu des iges passes et 
moins encore de ceiix qui viendront. Le champ 
s'klargit devant Tite-Live, mais il n'a point l'es- 
prit philosophique et il ne voit que Rome dans 
l'univers. Tacite meme. le grand Tacite, c'est 
le vengeur des mceurs et de la liberté outragée 
d'une epoque, mais il n'écrit pas un Iivre ou 
palpite I'ime de I'humanitC. 

11 fallait la grande révolution chretienne pour 
que sur les ruines des religions et des empires 
nntiques surgit la foi dans les destinées incon- 
iiues des peuples a naltre. La philosophie de 
I'histoire, c'est le nom de cette raison ou de 
cette foi, noiis ne la voyons animer des kcrits 
que lorsque les saint Augustin et les Salvien 
prbcbent en face des evbnements passagers la 
loi éternelle du Dieu créateur de la terre. En 
410, Rome est eníln violee par les Barbares 
d'Alaric; Symmaque, en son deuil paren, s'e- 
crie que c'est parce que Rome s'est faite chré- 
tienne que Rome a succombé. Saint hugustin 
commence alors, pour le convaincre d'igno- 
rance, son livre de la Cite'de Dieu, qu'il acheve 
en 426, et ou, pour la premikre fois, l'histoire 
universelle est peinte tout entiére en un meme 
tableau, prosternke, il est vrai, aux pieds du 
Dieu de la Bihle et  de 1'Evangile. Fest  sous la 
meme inspiration que Salvieii ecrit son beaii 
traitk De gubernatione Dei et  Orose, son His- 
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toire. Voib donc eEtiii divulguée la pensée qui 
rattache les actes des hommes les uns aux au- 
tres I Lucrbce i'avait annoncée, il est vrai, mais 
trop rapidement, dans le beau vers : 

Et quaai currorea vllai Zampada hadunl. 

Bu moyen &e, tout est submergé; il n'y a 
plus de lumihre, plus de pliilosophie, plus d'his- 
toire. 011 a essayé de saisir dans les clartés de 
la Renaissance les premiers signes de la resur- 
rection de la grande histoire; on montre les 
IhroIeqomenes tu Franqois BaudÓin recommande 
aux historiens d'btiidier le droit qui est le lien 
des peuples; on cite de Jean Bodh la Me'thode 
facile pour la connaissance de rhhisloire, ou il 
veut qu'on ajoute a i'étude des lois, celle des 
constitutions etcelledes mceurs; on rappelleque 
Bacon, dans son Instauratio magna scientia- 
runc, a declaré qu'il n'y avait pas d'histoire 
quand i'historieu n'avait pas Btudié profondé- 
ment les sciences et les lettres du peuple dont 
il raconte la vie. Sans doute, ce sont 1 i  les 
marquesduréveldelapenséequi, au cinquihe 
siecle, saisit saint Augustin; mais ou est l'ceu- 
vre qui succede a la sienne? Elle paralt lors- 
que Bossuet publie son Discours sur  i'histoire 
icnivcrselle, déroulant les annales des empires 
de la création au temps de Charlemagne pour 
attester que la parole de Dieu a été, des la vo- 
cation d'Abraham, conílée i un peiiple unique, 
et que c'est autour des destins de ce peuple 
unique, de ce peuple ignoré des anciens, que 
sesont mus les destins de l'antiquité tout entiére 
et ceux du nouveau monde romain, barbare, 
puis romain encore, mais dont l'édiflce sacrb 
est la basilique de Saint-Pierre et non plus le 
Capilole ! 

~coutez la grande voix du dernier pere de 
l'Église : 

H Dieu s'est semi des Assyrieiis et des Baby- 
loniens pour chitier ce peuple ; des Perses , 
pour le rktablir; d'Alexandre et de ses premiers 
successeurs, pour le proteger; d'ilntiochiis 1'11- 
lustre et de ses successeurs, pour l'exercer; 
des Romains, pour soutenir sa liberté contre 
les rois de Syrie qui ne songeaient qu'a le dk- 
truire. Les Juifs out duré jusqu'i Jésus-Christ, 
sous la puissance des memes Romains. Quand 
ils l'ont mbconnu et cruciflé, ces memes Ro- 
mains ont pretk leurs mains, sans y penser, i 
la vengeance divine, et ont exterminé ce peu- 
ple ingrat. Dieu, qui avait resolu de rassem- 
bler dans le meme temps le peuple nonveaii, 
de toutes les nations, a prernierement réuni les 
terres et les mers sous ce meme empire. Le 
commerce de tant de peuples divers, autre- 
fois Ctrangcrs les uns aux autres, et depuis 
téunis sous la domination romaine, a Bté un 
des plus puissants moyens dont la Prcvidence 
se soit servie pour doniier cours ti I'Evangile. 
Si le m b e  empire romain a perskcute pendant 
trois siecles ce peuple nouveau qui naissait de 
t ~ o s  cbtés dans so,n enceinte, cette persécu- 
tion a conflrmé I'Eglise chrétienne, et a fait 
&clater sa gloire avec sa foi et sa patience. En- 
Bn, i'empirc romain a cBdé; et ayant trouvb 
quelque chose de plus invincible que lui, il a 

regu paisihlement dans son sein cetle Église íi 
laquelle il avait fait une si longue et si cruelle 
guerre. Les empereurs ont employk leur pou- 
voir a faire obéir l'Eglise; et Rome a eté le chef 
de i'empire spiritiiel que Jésus-Clirist a voulu 
étendre par toute la terre. u 

Cela peut etre, comme disait Voltaire; mais 
les grandeurs des Grecs et des Romains ont 
encore d'autres causes; et Bossuet ne les a pas 
omises en parlant de l'esprit des nations. 

En etfet, la majesté de la politique théocra- 
tique deBossuet nous btonne,mais elle ne rem- 
plit plus toute notre intelligence, -et, plus di- 
vine qu'humaine, nous sentons que les temps 
sont passés ou ses enseignements pouraient 
siiffire a susciter les vertus publiques. 11 nous 
faut dksormais des citoyens, et c'est nne autre 
pliilosophie de l'histoire qui pouvait aeule les 
faire nattre. Le doigt de Dieu marqué sur toutes 
les pages de notre passk, c'est une sorte de 
fatalisme qui ne nourrit pas nos %mes d'energie 
dans des temps ou l'homme ne doit plus douter 
de sa liberté et ou il ne peut plus douter de sa 
puissance. Quels miracles, en etfet, la science 
n'a-t-elle pas fait jaillir autour de nous de tous 
les Bléments dont se compose la matiere, de- 
puis qu'éclairée par les Bacon, les Descartes et 
tousles lumineux esprits du dix-huitieme sikcle, 
elle a régénéré la physique et creé la chimie 1 
Eu dominant les corps et les puissances inertes, 
nous avons senti que Dieu nous a laissés mal- 
tres d'agir et de modifler meme son aeuvre. 
Avant meme Bossuet, une bouche aussi 610- 
puente que la sienne, un croyant plus pas- 
sionnB, un esprit plus vigoureusement trempe 
aux luttes de la foi et de la raison, un grand 
savant , Pascal, avait déja dit : 

«Par une prérogative particuli&re, non-seu- 
lement chacun des hommes s'avance de jour 
en joiir dans les sciences, mais tous les hom- 
mes ensemble y font un coqtiniiel progrés 
a mesure que i'univers vieillit, paree que la 
meme chose arrive dans la succession des hom- 
mes que dans les iges différents d'un particii- 
lier. De sorte que toute la suite des hommes, 
pendant le cours de tant de sikcles, doit &tre 
considérée comme un meme homme qui sub- 
siste toujours, et qui apprend continuellement: 
d'ou l'on voit avec combien d'injustice nous 
respectons i'anliquité dans ses philosophes; 
car, comme la vieillesse est l'ige le plus distant 
de i'enfance, qui ne voit que la vieillesse de 
cet homme universel ne doit pas etre cherchée 
dans les temps proches de sa naissance, mais 
dans ceux qiii en sont les plus éloignés. Ceux 
que nous appelons anciens étaient véritahle- 
ment nouveaiix en toutes choses, et formaient 
l'enfance des hommes proprement; et comme 
nous avons joint a leurs connaissances i'expé- 
rience des siecles qui les ont suivis, c'est en 
nous que l'on peut tmuver cette antiquité que 
nous révBrons dans les autres. n 

L'ige d'or est donc en avant de nous et non 
pas en arriere, avec les mysteres et les fables, 
avec i'ignorance et la misere. Vecite banale au- 
jourd'hiii, ou du moins qui devrait i'etre, pour 
que, íi c6tB de la theorie de saint Augustin 



et de Bossuet, il en brillat une qui mlt non 
pas plus d'espérance, mais plus d'orgueil dans 
nos coeurs. 

Pascal ne faisait pourtant pas la de politique; 
il jetait seulement dans la circulation l'une de 
ces grandes pensées dont son intelligence était 
pleine. 

En 1725, Vico publia ses Principes d'une 
science nouvelle relative d la naturs commune 
des nations. ~ ' É t a t  y a enfin une place a c8té 
de la religion e t  toute l'histoire est divisée en 
trois iges :  I'ige divin, oii rbgne le pretre; 
I'tige héroiyie, 06 triomphe la force brutale du 
soldat, et enfin, l'ige humain, l'age de I'homme 
instruit et  desarme, l'ige de la morale et des 
lois, I'age de la civilisation. Mais Vico enferme 
chaque peuple dans le cercle d'une vie indivi- 
duelle, et chaque fois qii'elles s'y sont élev8es. 
il condamne les sociétks a choir encore une 
fois dans l'ombre et a recommencer leur péni- 
ble ascensioii vers la lumibre. 

L'histoire doit-elle s'inspirer a la fois de la 
philologie et de la philosophie? Elle verra alors 
que, dans le développenient de leur langage 
comme dans toute la serie de leurs actes so- 
ciaux et civils, les peiiples ont suivi une loi 
unique e t  commune, qu'ils sont arrivés a un 
meme but et que partout les memes révolu- 
tions reparaissentlorsque les sociBtCs détruites 
s e  relévent de leurs ruines. Voila, du moins, 
quelle est la doctrine de Vico. 

La conclusion de la sciencenouvelle, c'est que 
le  monde social est l'ceuvre du libre dévelop- 
pement des facultés humaines, mais que ee 
monde n'en est pas moins sorti d'une intelli- 
gence souvent contraire, et toujours supérieure 
aux Ens particulieres que les liommes s'étaient 
proposees. ( Voy. un article de M. Michelet dans 
la Biographie Michaud, de 1827, qui est la 
premiere esquisse de son grand travail sur 
Vico.) La Providence ne nous force point par 
des lois positives, mais se  sert, pour noiis g-ou- 
verner, des usages qiie nous suivons librement. 

Il semble que cette doctrine n'est pas d'une 
clarté suffisante pour faire voir a l'liomme le 
but de cette liberte qu'on lui accorde et que 
presqiie aussit0t on lui ravit. Et d'ailleurs, en  
nous enfermant peuple a peuple dans des cer- 
cles infranchissables, d'ou noiis montons, et 
au fond desquels nous retombons toujours, 
Vico n'a pas allume au - dessus de nos tetes 
le pliare d'un avenir digne des grandes ceuvres 
intellectuelles et  matérielles que l'hnmanité 
avait accomplies et  surtout allait accomplir. Mais 
c'etait beancoup que d'avoir deja proclame l'ii- 
niformiti! ou l'unité des peuples, que d'avoir 
accepté pour premier principe que l'homme est 
sociable, et, en  recherchant les lois de le mo- 
rale commiine, d'avoir écarté du champ d'ex- 
périeiice les Epicuriens comme les Stoieiens, 
et  avec eux tous les disciples des sectes exces- 
sives, pour se  fier uniquement aux Platoni- 
ciens qui reconnaissent la Providence , qui 
croient a I'immortalité de l ' h e  et qui regar- 
dent comme une nécessitB de faire des vertus 
avec les passions humaines. 

Néanmoins, Pascal avait jeté un  regard plus 

magistral e t  plus vaste d&j& sur la terre et  sur 
les chemins que s'y tracent si péniblement les 
peuples, et ce n'est pas saiis raison que, 6 la 
fln de ce meme grand dix-huitibme siecle, Goe- 
the viendra changer les cercles isoles de Vico 
en une seule spirale, sans cesse ascendante et 
sans cesse élargie. Ne touclions-nous pas enfin 
au seuil de i'tige humain universel, ou du moins 
ne l'entrevovons-nous pas? 

HumanitB, rhgne, voici ton age 
Qne nie en vain la voix dea vieux &boa, 

a dit le grand poete BCranger. C'est désormais 
le cri de quiconqiie est las des hkcatombes et  
des funérailles de i'age divin et de I'tige hérol- 
que. Nais, pour n'avoir pas 61evB sa vue au- 
dessus des Iiorizons des nations particulieres, 
Vico n'en a pas moins exprime la loi genérale 
du développement de la societé humaine toiit 
entikre. 

L'Esprit des lois de Montesquieu (1748) viiit 
ajouter qiielque cliose aux BlCments dont se  
composait dbja la substance de I'histoire. Ce ne 
sont pas de vaines idees que celles dont Mon- 
tesquieu a décoré le vestibule de son ediílce. 

a l'liomme, dit-il, comme &re physique, 
est, ainsi que les autres corps, gouverné par 
des lois invariables ; cornme &tre intelligent , il 
viole sans cesse les lois que Dieu a établies, 
et cbange celles qu'il établit lui-meme. 11 faut 
qu'il se  conduise, e t  cependant il est un &tre 
borné, il est sujet a l'ignorance e t  a l'erreur, 
comme toutes les intelligences flnies; les faibles 
connaissances qu'il a ,  il les perd encore. 
Comme creature sensible, iI devient sujet a 
rnille passions. IJn te1 &tre pouvait a tous les 
instants oublier son Créateur : Dieu l'a rappelé 
a lui par les lois de la religion ; un te1 etre pou- 
vait a tous les iiistonts s'oublier soi-meme: les 
philosoplies l'ont averti par les lois de la mo- 
rale; fait pour vivre dans la sociét8, il y pouvait 
oublier les autres: les Iégislateurs I'ont rendu 
a scs devoirs par les lois politiques et civi1es.i~ 

Et, ,plus loin, tracant le programme des 
connaissances et des etudes nécessaires au 
philosophe et a I'liistorien, il ajoute: 

« La loi, en gbnéral , est la raison humaine 
en tant qu'elle gouverne lous les peuples de la 
terre; et les lois politiques et civiles de chaqiie 
iiation ne doivent etre que les cas particuliers 
ou s'applique cette raisoii humaine. Elles doi- 
vent &tre tellement propres au peuple poiir le- 
que1 elles soiit faites, qiie c'cst un tres-grand 
hasard si celles d'iine nation peuvent convenir 
a une autre. IL faut qu'elles se  rapportent a la 
nature et  au principe du goiivernenient qui est 
Btabli, oii qu'on vent ktablir, soit qu'elles le 
formerit, comme font les lois politiques; soit 
qu'elles le maintiennent, comme font les lois 
civiles. 

U Elles doivent &re relatives au physique du 
pays, au climat glack, briilant ou temperé; a 
la qualitk du terrain, a sa situation, a sa gran- 
deur, au genre de vie des peuples, laboureurs, 
chasseurs ou pasteurs; elles doivent se  rappor- 
ter au degrk de liberte que la Constitution peiit 
souffrir; a la religion des habitants, a leurs in- 
clinations, a ieurs richesses , a leur nombre, 



A leur commerce, ii leurs mceurs, i leurs ma- 
nikrcs. Enfin, elles ont des rapports entre elles; 
elles en ont avec leur origine, avec i'objet du 
législateur, avec i'ordre des choses sur les- 
quelles elles sont établics. C'est dans toutes ces 
vues qu'il faut les considérer. o 

Noiis sommes loin maintenant de  la pure 
doctrine théocratique, et l'esprit moderne est 
enfin devenu maftre de soi. Montesquieu a or- 
donné a l'historien d'étudier les harmonies qui 
unissent l'homme a la terre; Voltaire, dans 
i'Essai su r  les mcilurs (1757), donnera la pre- 
miere ébauche d'iine histoire universelle en- 
treprise sur le plan tracé par I'auteur de 1'Es- 
prit des lois, et  si l'exCciition est d'une main 
trop rapide, au moins sent-on partout l'intel- 
ligence d'un homme qui, a defaut de la vérité 
manifeste, n'admet dans l'histoire que la vrai- 
sernblance, et qui, dans un siecle encore mo- 
narchique, et lui-méme auteur du Siecie de 
Louas XIV, comprend que ce n'est pas seule- 
ment du nom des rois qu'il faut désigner et 
dater les événemcnts accomplis dans la vie des 
peuples. 11 le dit lui-méme : 

e En se  modelant en general siir les grands 
maltres, on a aujourd'hui un fardeau plus pe- 
sant que le leur a soutenir. On exige des histo- 
riens modernes plus de détails, des faits plus 
constates, des dates précises, des autorités, 
plus d'attention sux usages, aux lois, aux 
mceurs, au commerce, a la finance, a l'agri- 
aulture, a la popiilation. 11 en est de I'histoire 
comme des mathématiques e t  de la physique; 
la carriere s'est prodigieiisement accrue. Au- 
tant il est aisé de t'nire un recueil de gazettes, 
autant il Bst dimcile aujourd'hui d'écrire I'his- 
toire. 

«Daniel s e  crut un historien parce qu'il 
transcrivait des dates et des récits de batailles 
ou I'on n'entend rien. íi devait m'apprendre les 
droits de la nalion, les droits des principaux 
corps de cette nation, ses lois, sesusages, ses 
mceurs, et  comment ils ont changé. Cette na- 
tion est en clroit de lui dire : Je vous demande 
mou histoire encore plus que celle de Loiiis le 
Gros et de Louis liutin. n 

Vers la fin du sikcle de Voltaire et de Montes- 
quieu parut le livre qui, profitaiit de tous les 
progres accomplis et  réunissant toutes les vé- 
rités découvertes, devait devenir, a propise- 
ment parler, le programrne déíinitif de l'histoire. 
Les Idées s u r  la philosophie de l'humanité de 
Herder, voila en effet Je résiiin6 de ce que 
saint Augustin, Bacon, Pascal, Bossuet, Vico et 
nos grands penseurs francais du dix-huitieme 
siecle ont successivement enseigné. Toutes les 
théories s'y reiicontrent, s'y completent, s'y 
foudent en un m6nie corps. 

Le premier, Vico avait posé les lois nniver- 
selles de I'humanith, comme le dit N. Edgar 
Quinet, l'éloquent traducteur de Herder. « De la 
reprksentation il s'était clevh jnsqu'a I'idée des 
phenoménes, jusqu'al'essence. Frappé du prin- 
cipe de la nature identique de toiites les na- 
tions, il avail rassemblé en un seul tous les 
phenomenes qui sont communs a chacune 
d'elles, dans les diverses périocles de leur 

durée; et, leur dtant leur couleur et leur in- 
dividualite, il avait composé de leur ensemble 
une histoire abstraite, une forme idéale qui 
tient a tous les temps, qui se reproduit chez 
tous les peuples saus en rappeler spécialement 
aucun. Ce qui nous apparalt de la succession 
des nations, de  leur naissance, de leurs déve- 
loppements, de leur grandeur et de leur chute, 
n'est que i'expression du rapport du monde 
avec cette indestructible cité. Elle s'abaisse 
vers lui et le marqiie de son empreinte; de la 
une suite indéfinie de ruines, d'enipires nais- 
sants, de tr6nes brisés, de  changements et de  
débris qui toiis ont leurs représentations dans 
l'absolu. 

a Imaginez quelque méthode contraire e n  tout 
a celle qui a été suivie par Vico, ce  sera celle 
de Hcrder. Si le premier donne poiir point 
d'appui a la série des actions humaines la pen- 
see d a n ~  sa plus sublime essence, l e  second 
s'éleve de la manifestatioii la pliis grossiere de  
I'@tre matériel; il enchafne dans une seule 
idée, partout presente et partout modifiée, l'es- 
pace qui renferme les pouvoirs de la création 
et  le temps qui les perfectionne en le6 déve- 
loppant. Depuis la plante qui vegete, depuis 
I'oiseau qui fait son nid, jusqii'aii phknoméne 
le plus élevé di1 corps social il voit tout pro- 
céder a i'épanouissement de la fleur de  l'hn- 
manité qui n'est encore qu'en bouton, mais 
qui doit kclore un jour. 1) 

C'est par la description de la terre qiie Her- 
der commence sa philosophie de l'hisloire. 11 
dresse d'abord le theatre ou doit s e  jouer I'ac- 
tion humaine. Si Karl Ritter écrit sa géogra- 
pliie admirable, si Humboldt mbme compose son 
poeme scientiflque di1 Cosmos, c'est parce que 
Herder a publié ses Idées s u r  2aphilosophie de 
l'hisloire. Auciin livre n'a exercé plus d'in- 
duence. C'est le ferment d'un sikcle, a dit Geir 
vinus. Et Gcethe, jeune encore, lisant en ltalie 
ces pages si pleines de pensées, retrouvait 
dans son cceur l'enthousiasme lyrique des 
siecles anciens pour exprimer la joie qu'il en 
avait ressentie. Toutes ces grandes idCes ont 
fait depiiis leur cliemin el  sont devenues pres- 
que viilgaires ; mais c'est le livre de Herder 
qui est la source d'oh elles ont coulé, et s'il y 
a enfin poiir l e  ,philosophe, pour l'historien, 
pour l'homnie d'Etat, pour le diplomate, une 
seule et rneme humanitb, jeune encore, mais 
adulte demain e t  bient6t maltresse de son globe 
terrestre, nous le devons a Herder, succes- 
seur et héritier de tant de grands génies. 

Survint presque aiissitdt la révolution de 
1789, qui, elle encore, peut réclamer I'honneur 
d'avoir éclairé I'histoire et enorgueilli la pensée 
de l'homme. Aussi comme de toutes parts , au 
temps ou nous vivons, surgissent lea travaux 
liistoriques 1 Quellcs muvres admirables l e  
commencement de ce sikcle-ci n'a-t-il déja pas 
prodnites el  commeil est consolant, lorsque les 
lyres de la poesie semblent brisées, lorsqu'ou 
a forck l'éloquence a se  taire, de vnir encore 
assidus a leur tache ceux qui doivent continuer 
la gloire de leurs devanciers et, en  s'illustrant 
a leur tour par des chefs-d'ceuvre, enrichir le 





qiii est ou qui a kté aux affaires, qiii a exercé 
effectivement le pouvoir, et le donnera-t-on 
seulement a celui-181 Non, certes,i'liomme qui 
gouverne peut n'étre qu'un homme en place, 
un haut fonctionnaire; il n'a droit au norn 
d'homme d'Btat que s'il a fait ses preuves; et  
l'on n e  saurait l e  refuser au politique méme 
speculatif, qiii joint l'esprit pratique a la théo- 
rie, et qui s'est fait reconnaltre digne de gou- 
verner. Aussi a-t-on dit avec raison que l'on 
peut étre homme d'ñtat sans gouverner, et  
gouverner sans étre homme d'Etat. Tel ora- 
teur, te1 publiciste, te1 professeur meme ou 
te1 poete ', s'est montrb parfois plus homme 
d'Etat, soit a la tribune, soit dans ses écrits, 
et  a mieux mérité ce titre que te1 chef de re- 
publique ou d'empire, ou te1 prernier ministre. 
t i  Daniel Chamier ( dit Bayle, en parlant de ce 
celebre pasfeur protestant) n'btait pas moins 
ministre d'Etat que ministre d1Église.. - ~Dil- 
pleiu, dit Raynd, cachait sous les occiipations 
d'un marchand, I'$me d'un homme d'Etat. w 

Btre homme d'Etat, c'est donc Btre rkelle- 
ment apte a gouverner, a représenter I'État, i 
agir et stipuler en son nom; c'est cornprendre 
les droits, les devoirs, les fonctions, les inte- 
rets de I'Etat. Quelle tache pourrait etre plus 
importante et plus ditficile? U C'cst vraiment, 
a dit Grégoire de Nazianze, I'art des arls, et la 
science dessciences, que de gouvernerl'humme, 
cet etre si ondoyant et si divers. * ( E t  mihi ui- 
detur ars artium et scientia scientiarum horni- 
nem regere, animal tnm va?*ium et mulliplex.) 
L'liistoire nous montre que le plus habile guer- 
rier, le plus grand conquérantn'est pas toujours 
homme d'Etat. al 'art  de gonverner les hom- 
mes, a di1 Tite-Live, fait plus souvent défaut aux 
gknies supérieurs que I'art de  les vaincre. n 
( Excellenlibus ingeniis citius defuerit ars qud 
civem regant quam qud hoslem supereizt.) 

Quelles qualités sont principalement neces- 
saires au veritable hornme d'Etal? Napoléonler, 
si bon juge la meme ouil n'a pas to,ujours suivi 
ses preceptes,a dit: U 11 en est des Etata comme 
d'uii bitiment qui navigue, et comme d'une 
armée; il faut de la froideur, de la modération. 
de la sagesse, de la raison dans la conception 
des ordres, commandements ou lois, et de l'é- 
nergie et  de la vigiieur dans I'exkcution. n 11 a 
dit aussi : nl'hornine fait pour les affaires et  
I'autorité ne  voit pointles personnes; il nevoit 
que les choses, leiir poids et leurs conséquen- 
ces. 11 11 a encoie exprime les mémes idees d'un 
seulmot : « Le ccerir d'un homme d'Etat doit etre 
dans sa tete. n (Lcttre de 1797, et Mémo~ial.) 

Quelle vue de gouvernement doit surtout di- 
riger le grand politique? « Le but de l'homme 
d'État,a dit Napoléon 111, doit &re de détruire, 
autant qiie faire se peut, l'esprit de caste, et 
d'unir tous les citoyens dans iine me- pen- 
ske, comme d a n ~  un meme intkret. » (Ecrit de 
1843.) 

Pknelon a placé dans la bouche du cardinal 
de Richelieu, un portrait idéal de I'homme 

1. Par eontre, Napoldou Ier disait e qu'il n'btait 
prs n4cessaire d'dtre po6te pour juger la traghdie, 
qn'll anffiiait d18tre homme d'dtat. r ( Mimwial .  ) 

d'État : n La vraie habileté, lui fait-il dire, con- 
siste a n'avoir jamais besoin de tromper et a 
relissir toujours par des moyens honnetes. Ce 
n'est que par faiblesse, et faute de connaitre 
le droit chemin, qu'on prend des sentiers dé- 
tournés, et qu'on a recours a la rnse. La vraie 
habiletb consiste a n e  s'occuper point de tant 
d'expbdients, mais a choisir d'abord, par une 
vue nette et  précise, celui qui est le meilleur 
en le comparant aux aiitres. Cette ferlilité d'ex- 
pédients vient moins d'étendne et de force de 
génie que de dkfaut de force et  de justesse 
poiir savoir choisir. La vraie habilete consiste 
a comprendre qu'a la longue, la plus grande 
de toutes les ressources dans les affaires est la 
réputation universelle de  probité. Vous étes 
toujours en dangcr, quand vous ne  pouvez met- 
tre dans vos intéréts que des dupes ou des fri- 
pons; mais quand on compte sur votreprobite, 
les bons el  les méchants memes s e  fient & 
vous; vos ennemis vous craignent bien, et vos 
amis vous aiment de  méme. M (Dialogue des 
morts.) 

Voltaire fait observer que a l e  vulgaire snp- 
pose quelquefois une Btendiie d'esprit prodi- 
gieuse et un génie presque divin dans ceux 
qui ont gouvernk des empires avec quelque 
succbs. u ll ajoiite que « ce n'est point une,pé- 
nétratiou supérieure qui Bit les bommes d'Etat. 
c'est leur cnract6re.u-u11 arrive souvent, dit-il 
encore, parmi les hommes d'Etat, ce qu'on 
voit toiis les jours parmi les courtisans: celui 
qui a le plus d'esprit échoue , et celui qui a 
dans le caractkre plus de  patience, de force, 
de soiiplesse, et  de suite, reussit ... Mazarin fut 
tout-puissant et  Retz accablé ... Pour faire un 
piiissant ministre , il ne  faiit souvent qu'un es- 
prit médiozrc, du bon sens et de la fortune; 
mais pour étre un bon ministre, il faut avoir 
pour passion dominante Yamour du bien pu- 
blic. Le graiid homrne d'Etat est celui dont il 
reste de gra~ids monuments utiles a la patrie.u 
(Siicle de Louis XIV.) 

Pour ne citer ici que ceux qui.sans avoir bt6 
appelés a gouverner, ont merite d'etre quali- 
flés d'hommes d'Etat, il faut ranger pai'mi eiix. 
en premiere ligne, les grands historiens, tels 
que Thucydide et Xénophon, chez les Grecs : 
Salluste, Velleius-Paterculus, et surtoiit Tacite , 
chez les Romains; et chez les modernes, Phi- 
lippe de Corniiies, Fra Paolo. Yachiavel, Méze- 
ray, Montesquieu, etc. Sur cette liste doivent 
Bgiirer aussi les noms de ceiix qui se sont il- 
lustres dans I'iiloquerice politique, tels que les 
Dkmosthene, les Cickron, les Mirabeau, et de 
ceux qui, apres avoir &té des hommes d'action, 
ont h i t ,  a des points de vue divers, sur  la 
science qii'ils avaient pratiquée. 

1. Voici qnelques noma des sibeles derniers qn'on 
pourrait eiter ioi , d'aprAs Donato : Pbilippe de Mai- 
sidres: Seyssel , Koms , Walsingham, Guiehardin, 
Contarini , Smith , L'Hospital, Bongars, d'Osiat, Pas- 
chal, Hotmau de Villiers, Jeannin , Canaye , Snlly, 
Peree , Bedmar , Saavedra, Lisola, Grotius, Paruta 
Gozliski, Bacon, Baasompierre. Rohan , Marca, ~ i !  
chelieu, D'Avaux, Servien, Destrades, W. Temple 
Moleswort, Nani, Carafe, Saint-Philippe, santa! 
Crux, Wicquefort, Callibree, etc., etc. 



Le sieiir de Bilhon,l'un des premiers membres 
de 1'Académie francaise, et créature de Riche- 
lieu, apublik, en 1631, le Ninistre GEtat, avec 
le vkrituble usage de la politique moderne. 11 
y démontre I( qu'un excelleut ministre est une 
marque de la fortune d'un prince, et l'instru- 
ment de la fí?licite d'un Etat 11, et naturellement 
c'est sur l'exemple du ministre de Louis XlII 
qu'il appuie partout sa  démonstration. 11 avait 
deja fait paraitre, en  1629, un Panégyrique du 
cardinal, c'en est en quelque sorte une nou- 
velle édition, mais qui n'est pourtant pas de- 
nuke d'un certain intkr8t. 

Au siecle dernier, un diplomate vénitien dis- 
tingue, Nicolo Donato,, a composé un lraité 
spécial de l'homme d'Etat (i'Uomo di  governo), 
sous qiielqiie forme de gouvernement que ce 
soit, traité dans lequel il enseigne habilement 
la pratique avec la théorie, ne skparant pas les 
t o i s  choses qui concourent a former un homme 
d'Etat, la connaissance des principes, l'btude 
des bons modeles. et l'expérience des affaires. 
a La pratiqiie seule est, dit-il, longue, penible, 
aveugle ; la theorie seule laisse des doutes 
dans l'esprit, et  n'apprendpoint a opérer avec 
assez de precision; I'imitation, sans les deux 
autres, est trompeiise et incertaine. Le politi- 
que qiii ne I'est que par théorie, est sujet a se  
tromper dans I'application des regles. Le prati- 
cien sans principes est esclave des Bvénements 
qu'il ne sait ni prévoir ni dominer, il va titon- 
nant et faisant des expkriences. Le servile imi- 
tateur des grands modeles ne fait presque au- 
cune opération comme elle doit etre, il est 
dérouté a cliaque nouvelle occurrence parce 
qu'il ne trouve aucune ressource dans lui- 
meme. n 11 faut donc, selon Donato, avoir une 
regle de conduite plus precise qu'iine théorie 
vague, plus siire qu'une pratique aveugle, 
plus juste qu'une imitation irrégiiliere,et cette 
regle, son ouviage la fournit d'une maniere 
fort complete et fort louable. Tandis que les 
autres éerivains ont traité des affaires politi- 
ques e t  de leur maniement, Donato, fldele a 
son titre, considere l'bomme qui est a la tete 
des affaires, les connaissances et les talents 
qui lui sont nécessaires, les moyens qii'il a de 
les acquérir et de les perfectiouner, entin l'em- 
ploi le plus utile qu'il en peiit faire pour le 
peiiple ou le souverain. Ce livre a étC traduit 
en franqais par le publiciste Robinet, qui y a 
joint d'amples additions tirées des meilleurs au- 
teurs (Paris, 1767,3 sol.in-12); il n'aurait hesoin 
que d'etre un peu rajeuni poiir rendre d'ex- 
cellents services a ces nomhreux hommes d'E- 
tat en herbe, qui parviennent aiix charges sans 
avoir fait aiicun apprentissage préalable de leur 
niétier, dans un pays comme le  n6tre, ou il 
n'existe auciine école d'administration ou de 
politique,auciine condition obligatoire d'étndes 
spéciales. 

Pour achever de justifler la définition que 
nous avons donnCe plus haut, essayerons-noiis 
maintenant d'énumérer les principaux minis- 
tres d'ktat qui ont marqué dans l'histoire, et  
des grands hommes qui ont effeclivement exercé 
par euá-mCmes le pouvoir souverain ? Déja nous 

avons signalé plueieurs d'entre les premiers; 
nous tomberions dans le lieu commun, si noiis 
cherchions a rassembler ici tant de noms qiii 
se présentent naturellement a l'esprit. En fai- 
sant de justes reserves sur le degré de valelir 
morale ou politique que nous attribuons aux 
uns e t  aux autres, bornons-nous i rappeler 
qu'en France, Richelieu , Mazarin, Lyonne, Col- 
bert, Louvois, Turgot, Malesherbes, et de nos 
jours, sans mentionner ceux qui viveiit en- 
core, Talleyrand, Casimir Périer, Chateaubriand, 
Benjamin Constant ; en Angleterre, Walpole, Pitt, 
Robert Peel; en Prusse, Hardenberg, Stein; eii 
Autriche, Metternicli, Schwarzenberg; en Italie, 
Cavour, ont offert, entre autres, des types 
éclatants d'hommes d'État dirigeant les grandes 
affaires de leur nation, soit a i'iuterieur, soit 
a l'étranger. 

Et quant aux chefs de republiques ou de 
monarchies, nous n'avons qii'a nommer, dans 
l'antiquite, Pkricles, Philippe de Mackdoine, 
Jules César, Auguste, Trajan, Constantin, Tlieo- 
dose; et dans les temps modernes , Louis X I ,  
Charles 8, Grégoiye VII, Sixte-Quint, Charles- 
Quint, Henri I V ,  Elisabeth, Maurice de Nassau, 
Louis XIV, Guillaume d'orange, Pierre le Graiid, 
I'éiecteur Frkdéric-Giiillaume, le grand Prédk- 
iic; enfin, de nos jouw, Napoléon, pour per- 
sonnilier toiit ce que le génie de la haute poli- 
tique e t  du gouvernement des nations a de 
plus profond, de plus vaste, de plus glorieux. 
Les annales de l'liumanité sont remplies de ces 
grands exemples, et il est peut-etre te1 écri- 
vain vivant encore, te1 premier ministre, te1 
prince rkgnant, qui a deja grave dans les pages 
de l'histoire contemporaine un nom destiné a 
iie point pilir aupres des noms illustres que 
nous venons de rappeler. CHARLES READ. 

HONDURAS. Une des ciuq républiques de 
l ' hé r ique  centrale. Superficie 60,390 kilo- 
metres carrks. Popiilation 350,000 habitants. 

L'Etat de Honduras qui, apres sa séparation 
de I'Espagne, lit un instant partie de la confede- 
ration de Guatemala, avec 1'Etat de ce nom, le 
Salvador, le Nicaragua et le Costa-Rica, est borné 
au nord et a I'est par la mer des Antilles, a 
l'ouest et au sud par le Guatemala et le Salva- 
dor, au sud-ouest par le Salvador. Au sud, le 
fleuve Saint-Jean met le Honduras en commu- 
nication avec l'Etat de Costa-Rica. 

Son organisation politique est la meme que 
celle du Salvador et du Nicaragua. (Voy. ces 
deuz mots.) Le pouvoir exéciitif y est exercé 
par un prhsident, assiste d'un conseil des mi- 
nistres,compos~ de trois membres et  d'un con- 
seil d'Etat de sept membres. Le pouvoir 16- 
gislatif se  partage entre un corps législatif 
composé de onze membres, et  un sénat de 
sept sembres. 

La confedkration du Guatemala n'eut, ainsi 
que nous I'avons dit, qu'une existence Aplie- 
mere. A peine etait-elle rompue, que le Hon- 
duras ne tarda pas a s'apercevoir des inconvé- 
nients de i'isolement. Aussi pour se  defendre 
contre les incessantes agressions des Etats- 
Unís, et les empibtements des lndiens MOS- 
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quitos, protégks par 1'Angleterre , a-t-il cherche 
plusieurs fois a reconstituer une nouvelle con- 
tederation avec les titats de  Salvador et de Ni- 
caragua. Ces tenlatives n'ont pas réiissi, tant par 
suite des antipatliies mutiielles des conf&dérés, 
qiie par suite des obstacles qiie l'ktat dc Gua- 
tema18 n'a cessé d'y mettre. En 1854, les Btats 
de Salvador et de Kicaragua, qui avaient depuis 
plusieurs années plus ou moins fait cause 
commune avec le Honduras, s'en séparerent e t  
conclurent un traite de paix et  d'alliance avec 
le Guatémala. L'annkc suivante, en octobre 
1855, le général Trinidad Cabanas, qui s'etait 
fait le champion de la fédération avec le Salva- 
dor et le rl'icaiagua, et de la guerre contre le 
Guatémala, fut renversi! par une révolution et 
expulsé du territoire. Son successeur , le gene- 
ral Santos Giiardiola, s'empressa de conclure 
un traité d'alliance avec le Gaatemala. Pendant 
les six années que dura s a  présidence, le gP- 
néral Santos Guardiola, malgré sa qiialitk de 
niiilitre et ses antécédents d'une nature assez 
douteuse, réussit, grice a son énergie, a se 
coiiquérirune autoritC i p c u  pres aiissi absolue, 
aussi réellement indépendante des aiitres pou- 
voirs de l'Btat, que celle dont le gknbral Car- 
réra jouissait s i  Guatemala. Deiix événements 
importants ont signali: sa présidence : le traité 
du 28 septembre 1859 avec i'dngleterre qui a 
transféré a la république Iiondiirienne les fles 
de la Baie, et la capture en 1860 del'aventurier 
américain Walker. 

La cession des fles de la Baie fut pour Santos 
Guardiola L'occasion d'un conflit avec le clergk. 
Une des clauses du traité de cession suppu- 
tait que les habitants des lles de la Baie joiii- 
raient de la liberté des cultes. Cette mesure fiit 
vivement blimée dans un mandement par le 
vicaire capitulaire, M. ligue1 del Cid. Le géné- 
ral Guardiola voulait entrer plus avant dans la 
voie des reformes ecclésiastiques. Mais l'op- 
position du clergé, qui s'était un instant re- 
tire avec le vicaire capitulaire dans l'htat voi- 
sin, forca le president a rcvenir sur ses pas. 
Les choses en  Ctaient 18, lorsque, le 11 jan- 
vier 1862, le gCnéra1 Santos Guardiola fut as- 
sossiné par le major Pablo Agarica, son ennemi 
personnel. 

Le 7 mai suivant, une convention nationale 
rkunie a Santa-Rosa lui donnait pour succes- 
seur le vice-président de la republique, M. Ve- 
noncio Castellanos. 

Le revenu du Honduras est évalue ii plus de  
250,000 dollars. La dette extérieure est de  
350,000 dollars. 11 y a une dette intbrieurc, 
mais le chiffre en est inconnu. 

L'etat d'agitation pcrpCtuelle dont ces pe- 
tites républiques sont le thditre, tient surtout 
Ai'imperfectiou de leur force militaire. Quoique 
les anciennes ordonnances espagnoles soient 
restees en vigueur, rien n'cst regle, ni  recru- 
temen!, ni  service, n i  avancement. Les grades 
sont laissés aux hommes de couleur, qui, a de  
trbs-rares exceptions prhs, sont sans capacite 
et sans intiuence sur le soldat. 

L'instruction publique est tout entiere entre 
les mains du clergC. Aussi en ce  qiii concerne 
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les classes infkricures, la distribution de i'en- 
seignement est-elle tout i fait nulle. 

La cullure de la cochenille et celle de la 
salsepareille sont les grandes ressources du 
pays, et  composent l e  fonds de ses exporta- 
tions. 

La capitale de l'htat, Comayagiiya, a une po- 
pulation de 18,000 habitants; mais c'est surtout 
par le port d'0moa que se  fait le commerce 
d'irnportation. Inutile de dire que la, comme 
dans les autres parties de 1'Ameriquc centrale. 
ce commerce est presque entierement entre 
les mains des Anglais. 

Le Honduras britannique se  compose en  
arande ~ a r t i e  de la ville de Belise et de son 
Territoirc. D'aprbs des documents sonmis au 
Parlement en 1861, lapoliulation de cette co- 
lonie , l o r ~  du dernier recensement , qui a eu  
lieii en 1861, était de 19,000 habitants. Dans 
la m6me année, voici quel avait &te l e  mou- 
vement de cette popnlation : naissances 447, 
mariages 113, morts 174. Le revenu public 
ktait de 27,982, et la dépense de 27,778 liv. st. 
Les douanes contribuaient au revenu pour 
17,424 liv. st., les droits de tonnage pour 
2,649, et l'excise pour 3,310 liv. st. La subven- 
tion anx Ccoles primaires pour cette population 
de  19,000 ames était de 1,200 liv. st. La police 
et le service desincendies cofitaient 2,521 liv. st. 

Lou~s  GOTTARD. 

HONGRIE. Les rapports de la Hongrie avec 
YAutriche presentent un  double problhrne de 
droit e t  de politique d'un haut intéret ; nous 
chercherons a l'élucider, mais il n'appartient 
qu'anx bvénements ii le résoudre. Voici d'abord 
quelques notions génbrales sur  le pays. 

La Hongric et les contrées qui s'y rattachent 
sont traversi!es par leDanube,qiii y reqoit quel- 
ques amuents importants. Au nord, la Hongrie 
est séparke de la Galicie par la puissante chaine 
des Karpates; a l'ouest elle touche a pliisieurs 
provinces allemandes de I'Autriche et  s'étend 
jusqu'a une assez faible distance de Yienne. A 
I'est nous troiivons la Russie et  au sud la Tur- 
quie ou plutbt les Principautés. La Hongrie 
proprement dite a une superficie de 3,897 
milles carrés (212.377 kil. carrés) et 9,901,000 
habitants; la Croatie et I'Esclavonie, 350 milles 
c. (1 9,180 kil. c.) et 876,000 habitants; la Tran- 
sylvanie, 998 müles c. (54,471 kil. c.) et 
1,927,000 hab. (Voy. I'article Autriche.) Ces 
deux derniers pays s e  rattachent a la Hongrie 
par des liens historiques plus ou moins Ctroits; 
1aTransylvanie (Siebenbürgen) est sitube a I'est, 
la Croatie-Esclavonie au sud de la Hongrie. 

Cette contree renferme des montagnes riches 
en mines, des plaines fertiles, des vignes dont 
les vins généreux (nous rappelons le Tokay) 
jouissent d'une juste célebrite, des paturages 
qui nourrissent des betes a corncs et a laine 
en grand nombre et  des chevaux vigoureux par 
troupeaux nombreux. Des causes diverses ont 
retarde les progres de la prospéritb d'un pays 
aussi favorisb par la nature : les barribres in- 
térieures, i'insuffisance de la population, peut- 
&tre les lois et les mceurs; mais la plupart de 
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ces causes ont disparu, et la Hongrie prend un 
essor vraiment rapide, contenu encore, sans 
doute par i'état provisoire de son organisation 
politique, mais qui pourrait bien, dans son désir 
d'expansioii, déborder les considérations poli- 
tiques et en affaiblir grandement i'influence. 

Ce qui domine la situation politique, c'est le  
sentiment de la nationalité. Si la Hongrie était 
habitée uniquement par des Hongrois, des Mad- 
gyars, la  question serait relativement simple: 
formant une nationalité compacte, nombreuse, 
eUe ne  craindrait rien, et  forte de son unité, 
de sa cohésiou, elle pourrait prendre conseil 
uniquement de son iutéret. Mais les Madgyars 
n e  sont pas les senls habitants de la Hongrie; 
des releves faits avec soin (en 1857) en portent 
l e  chiffre a 4,333,987 Ames, et  ce chiffre est 
probablement exagere, parce que dans ces dé- 
nombrements bien des personiies aiment a se  
faire inscrire sur la liste de la race dominante, 
qiii eile-meme a intéret a grossir son nombre. 
On a trouvé en outre dans la Hongrie: 1,22 1,714 
Allemands, 2;037,817 Slaves du Bord, 593,625 
Slaves du Midi, 1,171,676 Roumains, 393,105 
israélites; le reste s e  répartit entre des natioua- 
lités diverses. 

La Croatie et I'Esclavonie ne  comptent que 
12,770 Madgyars , contre 24,470 Allemands et 
81 1,757 Slaves du Sud (Illyriens, Croates); les 
autres nationalites sont representees par des 
chitfres assez faibles. La Transylvanie reuferme 
a coté de 517,577 Madgyars, 1,104,322 Rou- 
mains et 200,364 Allemands, le reste en popula- 
tions diverses. Pour étre complet, ajoutous que 
la Dalmatie a 369,310 Slaves, 45,000 Italiens, 
et  1,318 autres (ni Allemands, ni hfadgyars) et 
que les Conüns militaires comptent, sur une 
population totale de 1,065,000hab., 38,400Alle- 
mands et 4.900 Madgyars, la grande majorite 
de la population appartenant a la race slave (a 
I'ouest) et  a la nationalite roumaine (a l'est). 

11 n'est pas sans importante d'ajouter que la 
Hongrie renferme 5,138,000, la Croatie-Escla- 
vonie 720,000, la Transylvanie 228,000 catho- 
liques. que le nombre des protestants (luthé- 
riens et  reformks) est de 2,350,000 en Hongrie 
et de 461,000 en Transylvanie, et  que ces pays 
sont en outre habités par 1 %mill. de Grecs unis 
e t  2 miilions de Grecs non unis. La religion n'a 
pas été sans quelque influence dans l'histoire 
de la Hongrie, bien qu'elle n'ait pas contribu6 
sensiblement a desunir les Madgyars. 

Mais si  ces derniers ont été relativementunis 
entre enx, ils n'ont pas toujours fait bon ménage 
avecles nationalités soumises leiir domination. 
h'ous ne  pouvons pas admettre que les descen- 
dants des Huns out éte les seuls vainqiieurs 
doux et  humains et  que chez eux jamais les 
serfs n'aien t eu a se  plaindre de leiirs seigneurs. 
Le meme auteur qui risque une assertion si  peu 
probable, racon te quelques pages plus loin 
I'histoire d'un soulevement des paysans en 
Honarie l 

~ G s t  que l'entente ininterrompue ne se  ren- 
contre que dans Yfle d'utopie, ou les hommes 
ne  sontpas faits comme eÜ ~urope .  Or en Eu- 
rope i'intkret joue un  r61e prééminent; la mo- 

rale s'en plaint quelquefois, et apres avoir rbagi 
inutilemeiit contre cette force écrasante, elle 
ihurle avec les loupsn et s'appuie elle-meme 
sur  ui'intéret bien entendun. 

Quoi qii'il en soit, c'est I'iiitér&t de la défense 
coutrela Turquie et, le croirait-onl l'intéret de 
la liberté (relative) des cultes qui a jet6 au sei- 
zidme siecle la Hongrie dans les bras de 1'Aii- 
triclie; c'est aussi l'intkret renforcé par un 
grand orgueil de race qui a maintenu si long- 
temps les inhgalites et par contre les injnstices 
et meme l'oppression dans l'organisation du 
royaume madgyor. 

On se  fait en général en  Europe une fausse 
idee des rapports qui ont existe entre les Hon- 
grois et la maison de Habsbourg. On vit encore 
sur le: u Vive notre ~ o i  Marie-Thérese n et on 
s'imagine que I'entente la plus cordiale ait 
toujours régné entre le peuple e t  son souverain. 
De Perdinand Ier (1525) a Ferdinand V (1848), il 
n'y avait de véritable paixque diitemps de cettv 
impératrice; avant et apres, des luttes quelque- 
fois sanglantes alternaient avec des tr&ves plus 
ou moins longues, pendant lesquelles on se  
tenait sur le qui-vive. Nous voyons la ce que 
nous avons vu partout dans le  moyen Age : le 
gouvernement chercliait a eteiidre son pouvoir, 
et a s'assimiler les nationalites, tandis que les 
nobles et les villes ne  demandaient qu'a con- 
serverleursp~ivildoes. Dans cesluttesl'éaoisme 
des privileg%s étak si  exclusif, que makré les 
tendancesabsolutistes des princes, c'est encore 
avec eux que se  trouvent forcément nos sym- 
patliies, parce que eux seuls ont jet6 quelques 
eclairs de liberalisme dans les tknebres de 
cette triste Cpoque. 

Ce furent ainsi les inteiitions liberales de 
Joseph 11, le ílls deMarie-Thérese, qui causerent 
le soulevement de la nohlesse hongroise, sou- 
Ievement qui eut des consequences si impor- 
tantes, et  notamment celle de porter l'attention 
de la nation sur sa langue et de préparerle rení- 
placement du latin par le madgyar. Ce qu'ori 
reprocliait a Joseph 11, c'était d'avoir OéclarC 
Pgaiix devant la loi tous les Iiabitants du pays, 
d'avoir aboli le servage, etabli la liberté des 
cultes et autres innovations pareilles, que la 
grande rkvolution de 1789 allait inscrire en 
lettres de feii et, helas I de sang , dans les an- 
nales de i'humaoite. 

On nous taxerait d'exagkration si  nous repro- 
duisions les demandes des upatriotes libérauxa 
présentées lors de la réunion de la diete de 
1790; nous devons cependant citer le passage 
suivaiit d'un historien hongrois distingue et pa- 
triote, i'éveque MichaB1 Horwath, qui fut le mi- 
nistre des cultes de i'kphemere république bon- 
proise. Voici comment il s'exurime dans sa Ma- 
iyarok tcrtdnete (Histoire des Hongroisl) 4vol 
Papa. 18428 1846:« L'esprit delarévolutionfran. 
qaise agissait egalement sur eux et  y produisi; 
une agitation autrefois incoanue. Mais ils n'gc. 
cepterent les idees rkvolutionnaires qu'autani 

1. Ne lissnt pas 1s iangue hoogroise, nous tradui. 
son8 d'aprBa une traductlon allemande faite Bvidem 
ment par un Hongrois , dan8 le tome V de la Gegen 
wart. 
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qu'elles pouvaient s'accorder avec Ieurs opinions 
traditionnelles, et avec leurs vues nationales et 
constitutionnelles. Et tandis que les chefs de la 
révollition franqaise déclarkrent a la féodalité 
une guerre a mort, les libéraux hongrois furent 
les defenseurs les plus ardents du servage at- 
taqub par Joseph 11. Vis-a-vis de la dynastie ils 
s'appuyerent sans doiite sur la souverairieté 
nationale ; mais ils n'entendirent par la nation, 
que la nation de VerbOczy ou la noblesse. Leur 
mot d'ordre fut u la liberté N, et cette deesse des 
temps modernes troriva parmi eux beaucoup 
d'apcttres fervents, qui la gloriílerent dans les 
assemblées des comitnts; mais ils attachaient 
un sens particulier a c e  mot devenu s i  banal. 
11s entendaient parlemot de liberte, uniquement 
le maintien du uouvoir illimite et des uriviléaes 
de la noblesse ; et la possession de I'influeÜce 
sur  lesalfaires aénérales. a l'exclusion de toutes 
les autres clGses de  la population. Ce parti 
nombreux prit dans la plupart des comitats 
les reues du gouvemement et dirigea pendant 
assez longtemps l'histoire et le sort de la pa- 
trie.» (Tome 111, p. 212 et 213.) 

C'est en effet entre leurs mains que rksidait 
le pouvoir avan.t 1848. La diete se divisait en 
deux chambres ou tables : la Chambre des ma- 
gnats s e  composait de 11 barons du .royaume 
occupant les grandes cliarges de l'Etat, des 
év&qnes catholiqiies et  grecs, des obergespans 
(chefs), des comitats, d'un représentant de la 
Croatie et de toiis les princes, comtes et barons 
hongrois; la deuxieme Chambre (Chambre des 
ktats) comprenait les dkputks des comitats, de 
la Croatie, des villes royales, des chapitres, de 
quelques prieurs et prévdts de monasteres et 
des n~andataires des magnats absents et de 
leurs veuves. 

La table des magnats ktait prksidke par le 
Judex Curice (grand juge), et  la table des etats 
par le dClCgué de l'empereur ou l e  vice-palatin. 
Les deputés ktaient klus pourtrois ans: ils avaient 
souvent un mandat impératif qui leur était 
donuC dans les assemhlkes des comitats com- 
posées de nobles. Le peuple n'était pas repré- 
senté et les villes ne  nomrnaient que 1 et plus 
tard 12 députes, bien que le nombre des comi- 
tats hongrois fiit de 45. Ces comitats exe-ient. 
un grand poiivoir; c'est par leur influence que 
les municioalites étaient com~osées uniaue- 
ment de nobles, dont les préteÚtions exagé;8cs 
a l'autonomie entravaient souvent I'administra- 
tion du pays. 

L'initiative des lois appartenait aii souverain 
autant qu'a la Chambre des ktats, et  non a la 
Chambre des magnats; cette derniere pouvait 
cepe~idant rejeter les propositions des btats. 
La diete votait les impbts et  le contirigent mi- 
litaire. 

La Hongrie jouissait ainsi de droits dont les 
autrespays de la couronney étaient prives; il 
n'est pas étonnant que la cour de Vienne rea- 
gissait contre la gene qui en résultait pour l e  

1. L'expression de pays ou États de la conronne a 
non origine dano le fait que le souverain dlAutriche 
et de Hongrie dtait en meme temps chef nominal de 
I'empire germanique. 

gouvernement. Mais au lieu d'8ever ces autres 
pays au niveau de  la Hongrie, on préfera pen- 
dant longtemps diminuer l'influence dela diete 
hongroise. On s'appuyait dans cette lutte tan- 
t8t sourde, tantdt patente sur l'antipathie des 
nationalités opprimées ou lésées par les Mad- 
gyars. 

C'est pour s e  defendre contre le gouverne- 
ment central - peut-&tre aussi dans des vues 
d'ambition personnelles - qu'on demanda des 
1847 un ministere hongrois separé, afin de n'a- 
voic plus rien de  commun avec 1'Autriche que 
la personne du souverain , organisation qu'on 
appelle: l'union personnelle. (Voy. ce rnot.) Les 
évenements de 1848 leur ílrent obtenir i'adhé- 
sion de l'empereur Ferdinand Ier (Ferdinand V, 
comme roi de Hongrie), et 9 ministres sous la 
prksidence du comte Battliyany (M. Kossuth fut 
ministre des flnances) furent chargés de  la di- 
rection des affaires. 

Sous I'élan donnk par ce  premier succes e t  
dominée par la pression morale exercee par l a  
révolution de 1848, la diete prit une serie de 
mesures liberales : les non-nobles furent décla- 
res électeurs, la liberté de  la presse fut procla- 
mee, mais cette liberté fut tellement rt!glie qo'il 
en resulta un mécontentement menacant. Nous 
n e  saurions passer ici eu revue toutes les lois 
votées, tous les reglements promulgués alors, 
n i  faire ressortir les actes qui pouvaient appe- 
ler la critique; mais voici une analyse de la loi 
klectorale. 

Ceux qui jouissaient antérieurement du droit 
électoral, le conservent; ce droit est accordé 
en outre a tous les habitants miles Pgés de  
vingt ans, non condamnes pour crime e t  
remplissant les conditions suivantes : posskder 
dans les villes une maison ou un champ d'une 
valeur de  300 florins et dans les campagnes 
une certaine proprieté dite quart de session, 
ou qui sont chefs d'un atelier, d'une usine ou 
d'un autre ktablissement industriel ou commer- 
cial, ou qui ont un revenu certain d'au moins 
100 B., ensuite les mkdecins, avocats, ingé- 
nieiirs, artistes, professeurs, les membres de la 
Société savante hongroise, les pharmaciens, 
ecclksiastiqiies , institiiteurs, que1 que soit le 
cliiffre de leur revenu; enfin tous ceux qui 
jouissent du droit de boiirgeoisie dans les villes, 
meme s'ils n e  remplissent pas les conditions 
ci-dessus. 

Pourait &re élu tout klecteur igé de vingt- 
quatre ans et sachantparler hzlangue hongroise. 
La Chambre des états oudes députés comptaalors 
337 dkputés, dont 60 klus dans les communes 
ou villes, 17 decroatie, 15 des Confins militaires. 

Ajoutons, pour compléter la liste des lois im- 
porlantes de cette Cpoque, que la Transylvanie 
fut declaree incorporke dans la Hongrie. 

Nous n e  pouvons pas aborder ici l'histoire 
des années 1348 et  1849. On sait que l'empe- 
reur Ferdinand Ier abdiqua le 2 décembre 1848, 
que son frere n'accepta pas la couroune qui 
passa ainsi directement a son neveul'empereur 
actuel Franpis-Joseph. On sait aussi que le 
gouvernement n e  cnit pas pouvoir s e  soumettre 
a un état de choses que la violence lui avait 
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imposb On ne saurait s'en étonner. Une signa- 
ture arrachée & un particulier est annulée par 
tous les tribunaiix du monde; et I'on vou- 
drait qu'une adhésion donnee lorsque I'émeute 
gronde efit une valeur quelconque? Pour- 
quoi deux poids et deiis mesures? Nous som- 
mes d'avis qu'une nation n'a jamais besoin 
de violence pourobtenirduprince tout ce qu'elle 
peut légitimement demander: aucun souverain 
ne peut resister longtemps & la pression paci- 
fique de l'opiuion publique. ii faut que les ci- 
toyens sachent attendre au besoin trois, quatre 
ou cinq ans, davantage meme. 11 vaut mieux ob- 
tenir pacüiquement telle liberte dans vingt ans 
que de l'emporter de vive force. Toutes les li- 
bertds amachées ainsi ont éte perdues peu de 
temps apres. Les victoires paciliques sont les 
seules durables. 

La Hongrie I'a appris i ses dépens. Dans sa 
guerre contre la maison de Habsboiirg elle eiit 
un moment la victoire: elle en usa pour décla- 
rerdechue, le 14 avrill849,lamaison d'dutriche. 
Faute impardonnable! En montrant ainsi que 
i'empereur n'avait pas tort d'attribuer des ar- 
riere-pensées hostiles a M. Kossuth, le prPsi- 
dent de la rkpublique hongroise, on annula 
volontairement toutes les signatures de 1848, 
et apres la victoire, l'empereur pouvait arguer 
d'un nouveau droit, celiii du conquérant. 

Et on usa du droit de conquete, droitreconnu, 
hélas! par les lois internationales de l'Europe. 
Si cet evenement était arrive il y a trois ou 
quatre siecles , nous troiiverions peut-Ctre 
grandes et admirables les mesures prises par 
I'Autriche sous l'administration de Schwarzen- 
berg: la centralisation aurait fait un bien rPel, 
le pays aurait eté pacifié, l'unité de langue, de 
mceurs, de nationalité établie. La grandeur des 
résultats aurait fait passer sur la nature des 
moyens employés. 

Mais de nos joiirs on ne gouverne pas un 
peuple contre sa volonte, et on ne lui refuse 
pas longtemps impunement la satisfaction de 
ses besoins moraux et politiques. L'empereiir 
d'Autrichele sentit et promulgiia le dipl6me dii 
20 octobre 1860. C'était le premier pas dans 
une nouvelle voie, et cornme le goiivernement 
autrichien i'a poursuivíe depuis avec persPve- 
rance, fl s'est conquis beaucoup de sympathie 
en Europe. Voici les parties essentielles de ce 
diplome : 1 

a ..... Voulant concilier les diversit6s qui ont exist6 
ant6rieurement dans nos royaumes et pays et faire 
coop6rer r6guli8rement nos sujets B l a  l6gislatiou e t  
B l'administration, nous avons trouve bon, sur la hase 
de  la pragmatique sanction et en  vcrtu de notre 
souveraiuet6, de  decr6ter et  3>ordonuer ce qui ruit 
comme Ioi fondamentale de I'Etat, perpétiicll- et ir- 
r8vocable, pour notre propre gouverne, comme pour 
celle de nos heritiers leigitimes s u  tr8ne : 

1. L e  droit de faire changer ou supprimer des 
lois sera exerc6 par nous et nos successeurs, senle- 
menl avec le concours des dibtes 16galement rhunics, 
e t ,  relativemeut, du Conseil de I'empire, auquel les 
dibtes enverront le nombre de deput6s fix6 par nous. 

m 11. Tous les objets de l6gislation qui  conceruent 
les droits, obligations, e t  int6r&ts communs B tous 

1. Bien que nous ayons sous les yeux le tcxte ori- 
ginal de l a  plupart des documents que nous aurons 9 
citcr, non6 croyons devoir prendre nos extraits dans 
les Archiven diplomatiqwes. Paris,  Amyot, t. 1 B IV. 

nos royaumes et pays, uotammnnt l a  ldgislation snr 
les monnaies, Ics finaucea ct le cr¿.dit public, les 
douanes et  les affaires commerciales, ensnite sur les 
principes des banques d16mission; la l6gislation g6- 
nerale concernsnt les postes, t610graphes et chemins 
de fer. l'organisation du service militaire, seront li 
I'avenir discutGs, daun c t  par le  Conseil de I'em- 
pire, e t  il en sera decid6 avec son concours consti- 
tutionuel. 

c De meme, I'introduction de nouveaux impbta e t  
charges, I'augmentation des impats e t  redevances ac- 
tuellement existautu, e t  notamment 1'616vatlon du 
prix du sel, e t  l a  conclusion de nouveaux emprunts 
en  conformit6 de notre r6solntion du 17 juillet 1860, 
la converaion des dettes de ~ 'É t a t  cxistantes, la vente, 
le chaugement de destinatiou et les charges des pro- 
priétes immobilidres de 18État, n e  peuvent @tre or- 
doun6s qu'avec le consentement d a  Conseil de I'em- 
pire; enfin. l'examen e t  Ta fixation du budget de 
d6penies pour I'exercice suivant ainsi que i'examen 
des comptes flnauciers de 1'6tat >et des resultats au- 
uuels de i'admiuistration des finances , doiveut @tre 
faits avec le  concoiirs di1 Conseil de I'empire. 

111. Tous les autres objets de IalBgislation qui n e  
sout pas compris dans l'article precbdent seront dd- 
cides conrtitutionnellemcnt dan8 et avec les di6tes 
respectives, A savoir : dans nos royaumes e t  pays ap- 
parteuant A la couronne de Hongrie, dans I'esprit de 
leurs constitutions ant6rieures, et daus nos antros 
royaiimes e2 pays, dans l'esprit ( i m  Sinne) de leurs 
constitutiona provinciales et  en conformitd avec 
celles-ci. 

Ccpeudaut, commc depuis un grand nombre d'ar- 
nees i l  a existe pour nos autres pays, a I'exceptiou 
des pays de la couronne de Hongrie, une l6gislation 
e t  une admioistration communes pour des objets 16- 
gislatifs qui ne  sout pas du ressort exclusif du Con- 
seil de I'emuire comnlet. nous nous r6servons de 
faire rbgler &si cen 'objets avcc le  concours consti- 
tutionnel du Conseil de I'empire, et  en  y appelant les 
conseillers appartenant auxdits pays .... ; B 

Le dipl6me fut commenté et dkreloppk par 
une serie de lettres impériales datCes du meme 
jour. Voici un extrait d'uiie de celles qrii ont 
étéadresséesau baronvay, nchancelier decoiira 
ou ministre d'Etat poiir la Hongrie. 

r Ayaut remis en vigneur,, par mon dipl8me de ce 
jour coucernant l'organisation politique de la mo- 
uarchie, les institntions oonstitutionuelles de mon 
royaume de Hongrie , vol18 aorea 8 me faire des pro- 
positions par rapport & 1'6poqiie dc l a  convocation 
de l a  dibte, q u e j e  desire hater autant que possible, 
attendu que j'ai I'intention de sceller d'uue manibre 
legale et sana retard l'or~anisatiou politique dc mon 
royaume par I'octroi d'un diplame et par mon cou- 
rounement. 

c A I'avenir le prfncipe trnditionnel du droit pu- 
blic de Hongrie, en vertu duque1 le pouvoir ldgisla- 
tif, c'est.8-dire le  droit de fairc modifier, interpr6tcr 
ou supprimer des lois. doit &re exerc6 par le souvc- 
rain Ibgitime, de concert avec la diete, et  ne peut 
&re exerce hors du pays, est rcmis en  vigueur dans 
monroyaume de Hongrie, et determine la competente 
de la di&te bongroise, & l'exception des objets au su- 
jet desquels mon dipl8me aujourd'hui promulgud 
conticnt des dispositions particulibres. 

Tont en vouiaut qu'on se conforme pour la con- 
vocntiou de  la prochaine di6te bongroise aux dispo- 
sitions de l'article 3 de la lo1 de 1608' relative a I'orga- 
nisation et 8 ln composition de la dibte sans prdjudice 
des droits octroyas par des lois post6rieures 8 cer- 
taines corporations e t  en renvoyant B l a  premibre 
dibte hongroiae la dblib6ration ooucernant I'organi- 
sation dEfinitive, indubitablement n6cessaire, et  r6- 
serv6e (pour des dbcisions ult6rieures) par des r6so- 
lutions d i6 ta le~ rbiter6es e t  par des loi4 de ce corps ; 
c'est neanmoins mavolont6ferme de maintenirla sup- 
pression dea privileges de l a  noblesse, i'admissibilit8 

1. L'article cite ic i  eat relatif a u  diplame de cou- 
ronnement de Mathias 11; i l  y est dit que les 6tats e t  
ordres (status et ordintn) q;i nssistent i la dikte 
hongroise sont des pr6lats. des barons ou magnats, 
des nobles e t  les vllles libres royales; le roi ne  peut 
admettre I l a  dibte personne qui n'appartieune pas 
ti ces catlgories. 
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de toutcs les elasser;, sans distinction de naixsauce, 
aux emplois ct  au droit dc posseder, I'abolition de6 
corvées-et rederances des nivsaus. l'obliaation uni- 
ve-selle de contribuer 4 iaagfense'et auxeharges de 
~ 'A ta t ,  et  les dispositions qui seront provisoirement 
arrdtées pour la-réunion de la prochaine didtc con- 
sacreront le  droit des claases des sujets de mon 
royaume, qui autrefois n'en jouissaient pas, de con- 

'courir au r  Blections. Les droils accordbs a ces clss- 
ses par les articlcs 8 ,  9 ,  10 et 13 de la loi votbe par 
la didte dans les sessious de 1847 et 1848 sont de nou- 
veau confirmés par moi; iluaut aux autres lois 
votees par cette dibte ct  qui se trouvent en contra- 
diction avec mon diplome de ce  jour et  avec mes 
ordonnauces, j e  me reserve de les faire reviser e t  
abrogcr par l a  dibtc.. ... m 

Par suite de ces dispositions on rétablit les 
comitats, la juridiction liongroise; on remplaca 
les fonctionnaires allemands par des fonction- 
naires hongrois, la langue madgyare devint la 
langue polilique, tout en laissant chaque na- 
tionalité le droit de se servir de la sienne pour 
I'adnllnistration, le culte ou l'instruction; enfin 
la diPte fut convoquée. Mais elle ne crut pas 
devoir entrer dans une voie de conciliation. 
Voici quelques passages de son adresse, qui 
suffiront pour faire ressortir ses griefs et ses 
pretentions : 

r ..... Or, I'indkpendance conatitutionnelle de notre 
pays est menacde deja dbs le premier pas de Sa  Ma- 
jeste dans la voie du regime constitutiounel. Elle a 
&te attaquee lorsque le rétablissemcnt de la Charte 
hongroise n'a 6th promis que conditionnellement et  
aveo exlusion des attributions les plus esseutielles. 
Elle a eté attaouee Dar le dinl8me du 20 oetobre. au i  
aserviaussi de'base'audisco&rspar lcqucl notre diite 
a 6th ouvertc. C'e diplouie tend a priver la iiongrio 
pour tonjours de son antique dro'it constitutionnel 
en vertu duque1 toutes les questions d'impot e t  de 
recrutement militaire sont, dans toute leur exten- 
sion, de la compétcnce de sa propre diete; il a ate A 
la nation le droit de faire elle-meme . d'accord avec 
son roi, les lois concernant les intérkts les plus es- 
sentiels, matéricls et politiqiies. Les affaires de 
5nancei et  de crédits, les douancs. le commerce. 
ces questions capitales de la vie natknale  et  politi: 
que, sont soumises a un Conseil de I'empire, pour 
&re dbridecs Dar uueassembl6e Btranadre, Dariaiit de 
uoints de vne différents du noint de vuehonrrois.  
guidée pas d'autres intérets q;ie ceux de la ~ o i ~ r i e :  

Dans l e  domaine admiuistratif, ce diplome place 
le eouvernement de la Iionprie sous l a  d é ~ e n d a n c e  
dugouvernement autrichlen, c'esl-4-dire $un gou- 
vernement irresponsable, et qui,  alors meme qu'il 
serait resoonsabie. le serait . n o n ' ~ a a  devant l a  ~ o n -  
grie, maL devaiit ie ~ o n s e i i d e  lvimpirc,  oh nos in- 
i¿.rhts, s ' i l ~  di5Craient des leurs, trouveraient A peine 
une parantie suasante.  

r & cette idée.venai1 a se rkaliser, la Hongrie de- 
vrait cesser de fait d'étre indhpendantc dans sa légis- 
lation comme daus son gouvernement. Elle serait 
aubordonnée oour ses inter6is les ~ i u s  imnortants z i  l a  
lkgislation ct'au gouvcrncmcn't de la mouarchie au- 
trichienue. Cette tendance dirig6e contre nous e t  
contre notre indépendanee constitutionnelle n'est 
pas seulement contraire A nos lois, c'est aussi un  
attentat 8. la pragmatique sanction, a ce  pacte fon- 
damental que la Hongrie a conclu en 1723 avec ia 
dvnastie rhenante. 
"S ~ o r s ~ u e  nos ancotres out transmis i la maisou 

de Habsboiirg, en 1'6tendant meme a la ligue fhmi- 
nine, le droitde succcssiou A la couroiine-de Hon- 
grie, ils l'ont fait sous certaincs conditions. 11s out 
proclam6 qu'en Hongrie , comme dans les provinces 
heréditaires. la succession aurait lieu dtar>r&s l'ordre 
de primog8u~ture, et qu'eu i o n s ~ . ~ u e n c e , > n  Ilongric 
comme dans les provincea berfdilaires, la couronno 
passerait au mBme membre de la dynastie. 11s ont 
proclamé, pour 1aHongrie e t  les pays de la couronne 
hongroise comrne pour les pays h8rbditaires, l a  mo- 
narchie inséparablc et indivisible..... . 

Aniourd'hui les Drovinces héreditaires de 1'Au- 

i remplir. Les  decisions du pouvoir f6déral ont force 
obligatoire dans tous les pays appartensnt B l a  Con- 
fédération. L a  Hongrie n'est pas membre de la Con- 
féddration germanique. Les inthrets allemands que 
les provinces autriehiennes sont tenuesde dbfendre et 
de dóvelopper, sont pour nous des intérets étrangers. 
L e  pouvoir fBdéral qui,  dans les provinoes antri- 
chiennes, est souverain sous certains rapports, nous 
est complétement étranger. 

a L'Allemagne pourra faire une guerre dans son 
inthrht; ses frontibres poiirront @tre attaquóes, e t  
1'Autriche pourra étre ob1igBe de participer a cette 
guerre et  de défendre les fronti8res menaches... .. . ..... On allegue contre nous quel'intérét de lamo- 
narchie est la considbration suprBme devant laquelle 
doivent fléchir les int8rets des diversesparties.LavB- 
rite de cette assertion n e  saurait Btre eontestee que  
dans une  monarehie reposant sur  une  seule base po- 
litique, et  dont les diverses parties se sont líees entre 
elles sans conditions, en  un  mot, qui sont reliées par 
l'union rbelle. 

r Or, l a  Hongrie a fait un pacte avec la dynastie 
et  non pas avec les provinces hbréditairea; elle a fait 
un  pacte sur le  droit de succession et non sur  une  
union politique plus étroito, et méme dans ce pacte 
elle a reservé son indépendance. L a  Hongrie sera e n  
tout temps assujettie A tenir ce pacte, mais assure- 
ment elle n'entend pas le  modifier l u i  substituer des 
liens plus étroits, s'identifter avefe les intbréta des 
provinces hbréditaires et  renoncer ainsi a son indd- 
pendance eonstitutionnelle. 

e Dans l e  domaine du droit public e t  priv6, i i  
existe souvent des conditions onereuaes o u  désavan- 
tageuses 9. l'une ou l'autre partie. Mais s i  l'on pou- 
vait annuler une obligation juridique parce que  lea 
int6rBts de I'une des parties exigent une  modifica- 
t ion, et  s i  on pouvait I'annuler de maniére que Pune 
des parties eGt toujours 8 remplir Les engagements 
qu'elle a contractés, tandis que l'autre ne  remplirait 
pas les siens, parce qu'ils lui sont désavantageux 
aiors, i l  est vrai, n i  les lois, n i  les traités n'offri! 
raient plus de sécurit8, e t  l a  force seuleprendrait l a  
nlace du droit. n 

a ..... Nous n e  pouvons psrtager le  droit de faire 
des lois pour l a  Honarie avee d'autrea a u e  le  ro i  de 
Hongrie, pas plus q u e  nous n'entencfons erereer 
ce droit en  ce qui touche d'autres pays. Nous n e  
pouvons placer le  gouvernement et  I'administration 
de l a  Honarie sous une autre dk~endance  oue celle 
du roi de Hongrie,  ct  nous n e  8'aurions les reunir 
avec ceux d'autres pays. 

Pa r  conséquent, nous ne  voulons ~ a r t i o i n e r  ni 
a u  Reichsrath; ni aucune autre assemblée ;epr8- 
sentant l a  population de l'empire. Nona n e  pouvons 
reconnaitre 4 ces corps l e  droit de statuer sur  les 
affaires de l a  Honarie. e t  nous sommes d i s~oses  seu- 
lement, le cas éch%ani, A vivreavrc les petplea eon- 
stitutionnels de la mouarcbie comme une nation libre 
e t  indépendante avec une autre nation independante 
ot libre, et  e n  reservant notre inddpendance tout 
enti8re ..... 8 

Nous sommes oblig6, fauted'espace, d'arrkter 
ici nos extraits de l'adresse, on la trouvera in 
extenso dans les Archives diplomatiques (Paris, 
Amyot 1, tome IlI), ainsi que la reponse de l'em- 
pereur communiquCe la dikte dans sa seance 
du 21 juillet 1861. Voici quelques extraits de 
ce document: 

e ..... Si  dans Padresse susmentionn8e on parle de  
notre diplame du 20 octobre comme s'il Btait en  con- 
tradiction directe avec I'autonomie de l a  Honarie. 
assurhe par la pragmatique sanctlon, uous recon: 
naissons a l a  vC.rit6 que d'aprba lcdit diplume la diéte 
de H o n ~ r i e  aurait r delibCrcr sur les affaires concer- 
nant le~contributions et  celles qui sont relatives B l a  
prestation de Pobligation militaire, d'une manibre 
qui diffbre des anciennes lois, aavoir, en  commun 
avec les autres représentants constitntionnels del'en- 
semble de  l a  monarchie; nous ne  pouvons tirer de  
Ia neanmoins l a  cons6quence que les garanties de 
l'autonomie constitutionaelle de l a  Hongrie y soient 
eompromises. 

tricheíont partie de la Conf6ddration germanique, 
envers laquelle ellea out des obligalious on&rcuses 

1. Voy. aussi Das Staatsarchiv von P g i d i  undglati. 
hold. Beizale ru9n PdirzheJte 18621 



e Nous devons croire , au contraire, qu'elles se- 
ront fortifiées par I'cntente resultant des délibera- 
tions communes avec lea representants librement 
Blus de nos antrcs royaumes et pays sur  leurs int&r&ts 
r8ciproques , et appelons I'intention des magnats et  
repr8sentants réiinis en  dibte, d'abord sur ce fait. 
que  leur influence n e  sV8tendait auparavant que sur 
une  plus faible partie des contributions géndrales e t  
non comme 6 I'avenir, d'apr8s le diplome, sur toutes 
les especes d'irnpot~ et d'affaires financi&res, ensuite 
su r  le  texte de l a  pragmatique sanction, recu dans les 
articles de l a  loi n.11 et 2 de l'annhe 1823. qui ,  par  
suite. n'a Das dté seulement rendue oour defendre 
plus éffica~emeut notro rogaume de H'ongrie contre 
les attaques int8rieures et  extdrieures et  do le pro- 
teger conhe les troubles, qui,  comme le  pays le 6ait. 
surviennent facilement dans les iuterr&gues, mais 
aussi pour acqu6rir un  point d'appui commun, e t  
d'aucant plus solide pour I'entente réciproque e t  l'u- 
nion avec nos autres royaumes et pays. 

Nos lettres royales de convocation pour la pr6- 
sente diéte out d6ja donne l a  preuve que c'est notre 
fermc volontd de mainteuir I'usaae traditionnel con- 
cernant le diplome du coiironne;nent, de meme que 
non8 reconnaiesons explicitement pour tranquilliser 
les esprits agites et  pour ecarter des apprehensions 
non fondees, que notre royaume de Hongrie doit &re 
gouverne d'une facon particulihre, autant en ce qui 
concerne le choix des personnes que pour le systeme 
e t  la forme de gouvernement; que par suite, 19 fusion 
des pays appartenaut 6 la couronne deSaiut - Etienne 
avec ceux du reste de notre monarchie, est aussi 
éloignde de notre pens6e que do notre caeur. 

n De 18 nons pouvons, 6 la vbrité, d8duire une  ad- 
ministratiou autonome des affaires intérienres du 
~ a v s  telle au'elle est ordonnec Dar le 10C article de 
i a  íoi de l>annbe 1790; mais il n'éu resulte uullement 
que  le lfnn entre notre royaume et nos autres royau- 
mes et pays ne  forme qu'une union personnelle, pré- 
tention que le droit public de notre royaume de Hou- 
grie,  te1 qu'il est sorti de fait des lois et  de l'histoire, 
refute clairement. 

a L'union du tr8ue, l e  commandement de 11arm8e 
e t  l a  direction centrale des finances communes de 
l'ensemble de 1s monarehie sout les consdquences 
n6cessaires de l a  pragmatiqne sanction, qui dtablit 
11indivisibiIit8 et  I'indissolubilit4 de l'empire , et de 
mdme que notre royaume de Hongrie n'a jamain &té 
representé en  particulier vis-A-vis de l'htranger de- 
puis i'avhnement de notre dynastie e t  encore aqjour- 
d'bui cst compris toujours sous le nom de l'empire 
sutrichien , dana l'ensemble des grandes puissanees 
de  l'Europe, ave0 nos autres royaumes et pays, de  
mame l a  Hongrie a dQ coutribuer coustamment aux 
besoine communa de notre empire e t  prendre part 
aux sacrifices qui ont 6th faits par les peuyles de 
notre monarchie, par  suite des Bvenementb mili- 
taires , ainsi qu'il resulte des articles de l a  loi 63 de 
1741, 2 de 1796, 1 de 1805, 2 de 1807, 6 de 1808 et 
d'autrea cncore. 

P a r  lee destindes qu'il a subies soua nn  gouverne- 
ment commun pendaut trois siecles avec nos autres 
pays, notre royaume de Hongrie eat entre dans une 
union beaucoup trop étroite avec ees pays pour que 
l'ou puisse dire qu'il n'y a 1B qu'uue uuion person- 
nelle. Cette union plus intime est indiquée de ma- 
nihre B ne  pouvoir Btre m ~ c o u n u e  dans les articles 
1 et 2 de l a  loi de 1723, aussi bien dans le  texte que 
dan9 les consdquences. Non-seulement les articles 
21 e t  98 de l a  meme anude, dausleur troisibme para- 
graphb, et  les articles 104 et 114 se refbrant 6 ce 
gouvernement central, qui dirige les affaires com- 
muues avec les autres pays de la monarchie, mais 
l a  Iégislation hongroiae a depose un  temoignage 
Bclataut de son soin B sauvegarder les intérets com- 
muns de l'empire dan6 le paragraphe 4 de I'article 4 

' de  l'année 1741. 
Cet article, en effet, statue pr6cisdment afin que 

l e  gouvernement de l a  Hongrie ne  soit pas separé de 
celui des autres parties de l'empire, et  contraire- 
ment B I'article 2 dc I'auu8e 1785, relatir r u x  droits 
de tntelle du palatin, cité dans l'adresse d e  la diAte, 
que  l'empereur F r a n ~ o i s ,  Bpoux de Mane-ThBrBse, 
de  glorieuse memoire, non-seulement est nommh 
eor6geut, mais aussi, pour le eas de l a  miuorite de 
l'héritier de la couronne de Hongrie, tuteur legal de 
ce  prince, afin qu'il puisse gouverner l a  Hongrie 
avec puissance de pere et  de tuteur, comme les autres 
parties de la monarchie. 

L a  direction ou I'administration commune des 
affaires militaires est certifiee par toute une serie de 
faits iuconciliables avec les idees d'une uuiou per- 
sonnelle, e t  le premier paragraphe de I'article 11 de 
1741 par lequel le pays demande la nomination de 
me,mbres hongrois pour faire partie du ministhre 
d'Etat n e  seralt nullement explicable sans une union 
plus étroite. 

Pa r  les lois de 1848 on a voulu, i l  est vrai, cr6er 
I'uuion personnelle, en contradiction (vidente avec 
l a  d&claration faite dans l a  prefaee de ces loie, que 
I'unite de l a  couronne et les obligatious via-&-vi8 de 
la monarchie ne  devaient pas subir d'atteinte; mais 
pr6cisbment I'ex6cutiou de ces lois a moutre d8s ce 
premier semestre le dauger qni menacait l'empire, 
y comprls l a  Hongrie, parce que, oubliant compl0te- 
ment le droit public et  l'histoire de l a  Hongrie , on 
voulait rdduire les intérets commuus 6 l a  sphbre 
Ptroite de l'union personnelle. 

Cette separation a cause des ébranlements dan- 
gereux, qui out rendu nécessaire I'emploi d'un autre 
syst8me d'administration et la suspcnsion des iusti- 
tutions oonstitutionnelles de la Hongrie!. ... . 

On sait que la diéte a été dissoute, qu'au mo- 
ment ou nous Ccrivons (octobre 1863) elle n'a 
pas encore éte réunie de nouveau, et  que la 
Hongrie n'est pas représentée dans le Conseil 
de i'empire. 

Le désaccord qui s'est ainsi etabli entre 
I'empereur d'Autriclie et les Madgyars est fort 
regrettable. Nous sympatliisons avec une nation 
qui revendique ses droits en iiivoq~iant les trai- 
tés, la loi. Mais est-elle bien fondee de s'ap- 
poyer presqiie exclusivement sur des argu- 
ments juridiques? N'y a-t-il pas une certaine 
maladresse a rappeler de préférence une légis- 
lature qui a abouti a une déclaration de dé- 
chéancel La nation hongroise n'a-t-elle pas 
brisé la premiére le pacte qui devait étre perpé- 
tuel, et l'empereur n'exerce-t-il pas les droits 
de le i t ime défense en refusant de metlre 
l'armee entre des mains qui ont prouvé qu'elles 
pouvaient la conduire contre lui? 

Les arguments juridiques ( - surtout dans 
la forme employée - paraissent donc cadiics. 
Restent les droits imprescriptibles deliberté et 
d'autonomie ; pas n'est besoin de s'appuyer sur 
d'anciens textes pour les revendiquer. L'homme 
conserve toujours son droit a la liberté, fiit-il 
nB esclave. Or. les 1ibertésauxquelleslaHongrie 
a droit sont-elles en danger? Rien ne peut le 
faire présumer. 

Le point essentiel en litige est donc la sépa- 
ration complete d'avec les autres pays de la 
couronne aiitrichienne. Nous ne saurions, dans 
la situation actuelle de l'eiupire, sympatliiser 
avec ces prétentions. En effet, au poiiit de vue 
européen- et ce point de vue, qui est le ngtre, 
est plus large que celui desMadgyars -nousne 
saurious désirer laseparation. L'union purement 
personnelle produirait bient6t la desunion, des 
troubles continuels, des motifs d'inten eiition, 
- et 1'Autriche s e  trouverait paralysée. - Or il 
importe pour la paix genérale que I'Autriche soit 
forte , et la cohésion de ses differentes parties 
est indispensable aiix progres dela civilisation. 
L'union intime, rdelle, de la Hongrie est néces- 

1. Non8 nona abstenons d'insiater sur lea circon- 
stancea dana lesquelles on a obtenu l a  signature de  
l'empereur Ferdinand , et nous ne nous appuyous pas 
sur le  droit de conquete, admis par le  droit des gene, 
parce que nous ne  sommea pas adorateur de la 
force. 
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saire a1'Autriche comme a IaHongrie eiie-meme: 
a l'biutriche, aBn d'assurer l'avenir du systeme 
libéral inauguré par le diplbme du 20 octobre 
et d'en tirer les conséquences qu'il renferme; a 
la Hongrie, parce que les Madgyars forrnent 
une minorité incapable de s'assimiler les autres 
nationalites avec lesquelles ils sont entremeles 
et quipourraient bien tendre a émietter lepays, 
si les Madgyars n'etaient pas appuyés sur le 
reste de l'hiitriche. 

Le désir d'iine séparation est d'ailleurs une 
manifestation d'ingratitude de la part des Hon- 
grois. La principale raison qui leur a fait choisir 
pour roi un prince autrichien, c'était le besoin 
qu'ils éprouvaient de chasser les Turcs du terri- 
toire hongrois, c'était la nécessité d'avoir l'ap- 
pui des troupes aiiemandes contre le croissant. 
On ne craint plus la Turquie maintenaut, sans 
doute, mais la Russie serait un adversaire bien 
autrement formidable : la Hongrie croit-elle pou- 
voir en supporter le choc? Que parle-t-on alors 
d'intérbts distincts dii reste de la monarchie 1 
La Confkdération germanique n'a rien a voir 
dans ce débat, elle ne demande rien a la Hon- 
grie: elle revendique au besoin la coopération 
de 90,000 hommes de troupes allemamies, et 
si la guerre 6tait de telle sorte qiie l'Autriche 
diitemployer toutes ses forces, les circonstances 
seraient probablemeut telles que la Hongriever- 
rait sans doute avec joie le drapeau de la Con- 
fédbation flotter a coté du sien. 

Mais desquestions d'une importance siklevée 
ne peuvent pas etre discutees dans deux as- 
semblées souveraines que de mesquines rivali- 
tés pcuvent rendre antagouistes: si leurs votes 
etaient opposés , il en résulterait une véritable 
anarchie. Or personne ne saurait sympathiser 
avec le désordre. Cette demande des Hongrois 
est donc anti-politique. La séparation complete 
des linances - en ce qui concerne les intérets 
géneraux et nécessairement communs - ne 
peut qu'amener des frottements nuisibles i la 
paix di1 pays et produire souvent une inégalité 
contraire i la justice. 

La séparation aussi tranchée que celle qu'on 
voudrait introduire n'a d'ailleurs jamais existé, 
et les exemples qu'on cite ne prouvent qu'une 
chose, c'est qu'autrefois l'administration n'était 
pas aussi bien reglée que de nos jours. Les mi- 
nisteres, divises en départements ministériels, 
sont une invention moderne. Bien des mots ont 
d'ailleurs changk designiíicationavec le temps; 
et prendre a la lettre toiis les anciens textes, 
c'est se rendre inintelligible ou rétrograder. 

Du reste, la Hongrie ayant toutes Iesgaranties 
raisonnables de son autonomie, ses 85 membres 
du Reichsrath, avec les 9 de la Croatie, les 26 
de la Transylvanie, sans parler de ceux de la 
Vénétie et des provinces slaves (voy. Autriche, 
p. 173 ), lui donueraient une tres-grande in- 
fluence. sinon la majorité dans l e  Conseil de 
I'empire. 

Nous espérons donc qii'on ne tardera pas a 
se réconcilier. Qu'on reclierche les bases d'une 
transaction. Persister dans la boiiderie, c'est 
faire croire a l'arriere-pensée de briser le lien 
de la pragrnatique sanction, et de dissoudre une 

union aussi nécessaire a I'Europe qu'a YAu- 
triche et a la Hongrie. MAURICE BLOCK. 

HONNEUR. 11 en est un peu des mots comme 
des titres de noblesse; ils sont souvent plus 
anciens que la chose qu'ils designent, de meme 
que le titre est souvent plus ancien que la fa- 
mille qui le porte. Une vieille chose a pkri, et 
cependant le mot qui servait a la nommer lui a 
survécu; une chose nouvelle, encore sans nom 
et sans titre, s'en empare, et le voila qui recom- 
mence une noiivelle carriere plus glorieiise 
souvent que la premiere. C'est la en particulier 
l'histoire du mot honneur. Le mot est ancien, 
la chose qu'il represente est toute moderne. 
D'origine latine, comme l'indique son étymo- 
logie, ce mot désignait dans l'antiquité romaine 
non pas cette vertu susceptible et délicate qui 
fut I'ame de nos peres, mais cette dignite ex- 
terieure qui s'attache pour ainsi dice a i'indi- 
vidu avec les charges dont il est investi, cet 
éclat qui rejaiUit de certaines fonctions et de 
certaines magistratures sur celui qui est appelb 
a les exercer. Un homme honorable, dans l'an- 
tiouite. était svnonvme non d'homme vertuenx. 
n j  d'hómme $une conscience delicate , mais 
d'homme qui a ét6 longtemps investi de magis- 
tratures qui appelleotTe respect et de fonc ths  
qui commandent la déférence. L'honneur anti- 
que n'etait donc pas autre cliose que la marque 
de considération que l'exercice des hautes 
charges politiques et civiles imprime a l'in- 
dividii. 

Lorsque la sociélk fkodale eut remplack dé- 
íinitivemeiit et la société autique et les sociktks 
imparfaites qui lui succéderent jusqu'a la com- 
plete dissolution de I'empire de Charlemagne, 
ce vieux mot siibit un rajeunissement admira- 
ble et servit a désigner un seutiment d'un or- 
dre tout nouveau. Cliaque société enfante ses 
vertus particdieres qu'elle ajoute a ce fonds de 
vertus élementaires qui est commun a toute 
la race humaine. L'honneur fut la creation vrai- 
ment originale de la société féodale, le joyau 
moral au'elle aiouta a la richesse de I'ame hu- 
maine c'est uñ sentiment inconnu avant elle 
et dont aucune civilisation antérieure ne donne 
l'idee la plus lointaine. 11 sortit des mceurs et 
des principes de la chevalerie dont il fut le rk- 
sultat le plus pur, le plus net et le plus lumi- 
neux. L'honneur, ce n'est plus cette sorte d'é- 
clat qui rejaillit des fonctions sur i'homme. 
c'est un éclat tout moral qui rejaillit de la vie 
intérienre de Yame sur la personne extérieure, 
qui l'enveloppe tout entiere comme d'une at- 
mosphere invisible pour la proteger et la dé- 
fendre. L'honneur de l'individu . c'est l'auvre 
meme de l'ame, le renom qu'elie se cree, i'ar- 
mure protectrice dont elle s'entoure et qu'elle 
met un soin persévérant et délicat a ne laisser 
jamais souiller ni ternir. il s'agit pour l'individu 
de préserver et contre lui-m&me et contre les 
autres cette renommée qu'il s'est acquise ou 
qui lui a été transmise avec le sang comme un 
héritage plus précieux que la richesse et le pou- 
voir. Rienn'estplus difficileaconquerireta créer 
que celte renommée, car I'individu ne i'ac- 

1 .  



quiert qu'8 force de mérites et  de vertus; rien 
n'est plus fragile et plus facile a perdre; car 
une fois créée, elle n'est pas entierement en 
notre possession, elle nous Bchappe et  elle 
dépend en partie d'intluences extérieures aux- 
quelles il faut la disputer. L'honneur oblige 
donc l'individu a un perpetuel examen de con- 
science et en meme temps a une lutte défen- 
sive iucessante contre le monde qui n'ont $6- 
gal que l'examen de conscience et  les luttes 
du chrétien contre les piéges du prince de  tout 
mal. 

Cette vertu nouvelle de l'honneur, en s'8ta- 
b l i sant  dans i'iime liumaine, en changea pour 
ainsi dire le tempérament comme elle en chaii- 
geait les mocurs et le regime moral. Elle y crea 
des délicatesses erquises et des infirmités ma- 
ladives; elle y developpa une sensibilité d'iine 
prodigieuse finesse, et une susceptibilite om- 
brageuse presque voisine du ridicule. Aux clas- 
siflcations toujours un peu sommaires des 
actions permises ou défeiidues par I'antique 
morale, elle en ajouta de nouvclles singiiliere- 
ment minutieuses et  enfanta ainsi, a cdtk de la 
casuistique scolastique, une sorte decasuistique 
mondaine, a laquelle le langage ne craignit pas 
de  donner l e  nom de religion. La religion de 
l'honneur, cette expression de nos peres qui 
est venue jusqu'a nous, est mieux qu'uiie ex- 
pression métaphorique, car la morale de l'hon- 
neur  excita la meme ferveur et le meme enthou- 
siasme qu'une religion et obtint tout l'amour 
que n'a jamais obtenu la morale naturelle, 
laquelle a dh toujours s e  contenter d'un froid 
respect, et a de  tout temps Cté plus obéie que 
chéric par les liommes. 

L'honneiir fut daiis I'origine une vertu d'un 
ordre esclusivement aristocratique , une vertu 
de  gentilliomme et de chevalier. l a i s  heiireu- 
sement, il n'y a pas que le mal qui soit conta- 
gieiix, l e  bien est contagieux aussi et  a la puis- 
sance de se  propager absolument comme s'il 
était un vice ou une maladie. C'est a ce signe 
que se  reconnait l'égalité de la nature humaine. 
Le bien moral s e  rit des castes et  des divisions 
arbitraires etablies par les liommes, comme 
s'en rient la peste, la souffrance physique et la 
mort. 11 arriva donc que,  dans les pays ou la 
société feodale fut établie, et  ou la chevalerie 
régna, la vertu de l'lionneur s'étendit a la lon- 
gue comme une épidémie bienfaisante sur toute 
la population, et descendit des classes gouver- 
nantes aux classes gouvernées. Sous l'ancien 
régime, la noblesse avait llni par donner ses 
manieres a toute la nation; il en fut ainsi de 
l'lionneiir qui ne  resta pas l'apanage erclusif 
des classes supérieures, mais qui devint une 
vertu d'un iisage commun a toutes les classes. 
L'honneur! ce fut la grande vertu de nos peces, 
leur principal mobile d'action, le ressort gene- 
ral de toute leur conduite, et presque toiite 
leur morale. L'ancien Franqais, ti quelque ordre 
qu'il appartlnt, faisait tout non par deroir, ou 
par vertu, ou par crainte de la loi, mais par 
honneur. Ce que l'honneur permettait, il le fai- 
sait, la morale I'edt - elle defendu d'ailleiirs; 
ce que l'honneur defendait, il s'en abslenait, 

la morale l'e0t - elle .permis. L'honneur avait 
fini par ne  teiiir auciiu compte des diiférences 
de cace et de rang; comrne cette religion dont 
il avait eniprunté le norn, il s e  développait dans 
chaque individu conformément a son origine, 
a ses maeiirs et i sou caractere, et preiiait des 
formes parliculieres avec cliaque classe. La 
bourgeoisie avait son Iionneur qui n'était pas 
toiit a fait celui de la noblesse: les classes po- 
piilaires araient le leur qui n'était pas tout 
fait celui de la bourgeoisie. l a i s  toutes ces 
formes de l'honneur reposaient sur des prin- 
cipes corninuns quin'en hisaient qii'une seule 
et meme vertu, cn  sorte que les Iionimes de 
toutes les classes s e  cornprenaiciit aussitdt d8s 
que ce mot d'lionneur était écliange entre eux. 

11 n e  faudrait pas croire que ce seiiliment 
s e  retrouve kgalernent cliez toutes les nations 
de la moderne Europe. 11 s'est développe plus 
ou rnoins cliez chacuue d'clles seloii que la che- 
valerie y a eu plus ou moiiis d'euipire. 11 n'y a 
que deun peiiplcs, en realité, qui aient fait de 
ce sentiment une sorle de religion sociale, les 
Francais et les Espagriols. Cliez ces deux peuples 
seulemeiit, il a doiiné toiit ce qu'il pouvait doii- 
ner et rnontié tout ce qil'il pouvait inspirer de 
noblesse, de devouement el de grandeiir, car 
chez eux, il a domine presque seiil, sans con- 
trble et sans partage, et l'individu s'est aban- 
donne avec obeissance a tous les exces de sa 
tyrannie et a tous les caprices de son arbitraire. 
Quiconque veut connaftre a fond ce sentiment 
et savoir ce qu'il peut engendrer en bien et en 
mal, doit donc étudier prcsqiie exclusivement 
les histoires de France et d'Espngne. Ailleurs, 
on le retrouve sans doute, mais plein d'alliage, 
m&lé a une foule d'autres seutimenls qui alte- 
rent sa purcté et  qui dénaturent sa substance. 
En Angleferre, par exerriple, il n'est pour ainsi 
dire que synonyrne de loy.?uté, de vkracitc; il 
n e  s'est pas séparé du fonds moral de l'ime liu- 
niaiiie, il n'est pas devenu tout l'liornrne, et sur- 
tout il ne s'est pas imposé, comme en France et 
en Espagne, a toute la nation. 11 est reste la pro- 
priéte ercliisive de l'aristocratie feodale et  a 

. disparu avec elle. Le brillant chevalier du temps 
des Plantagenets, le grand seigueur du rkgnc 
d'hlisabeth , l e  cavalier héroique , partisan de 
Charles lo', n'on t pas communiqué leur esprit i 
la bourgeoisie et au peuple. On pcut m&me dire 
qiie le peuple anglais a preferé a celte vertii 
brillante lcs vertus simples et élémentaires qui 
font l'lionnCte homme, et que eette notion che- 
valeresque de l'lionneur fiit enveloppice dans la 
reprobation terrible dont les puritains, repre- 
sentants de la justice et des mmiirs austt?res,, 
fi'appkrent l'ordre politique, social et religieux 
du passé. Quant aux Italicns, ils I'ont toiijours 
ignoré. Les traces toujoiirs vivantes de la civi- 
lisatioii anlique dans leur pays, et le peii de 
crédit qu'y trouvérent les institutions feodalcs, 
les priverent de ce sentiment delicat. En fait 
de verlus, les Italiens en sont restCs aux sim- 
ples presciiptions de la nature et aux lois som- 
maires de la morale antique, et ils sembleut 
avoir toi~joiirs pensé qiie c'était bien assezpour 
les forces de l'humanité. En AlLemagne, l'hon- 



neur semble occuper une place intermediaire 
entre la conception francaise et  la conception 
anglaise. ' 

On connalt la fameiise tliéorie de  Montes- 
quieu : la vertu est l'ame et le principal ressort 
des rkpubliques, l'honneur est l'ime et le prin- 
cipal ressort de la monarchie. Rieu n'est plus 
vrai que cette tliéorie, pourvu toutefois qu'on 
ne l'applique que d'une maniere discrkte et a 
certaines monarcliies particulieres. Lorsqu'il 
parlait ainsi, llontesquieu pensait a cette mo- 
narchie fran~aise,  dont il avait sous les yeux 
Ic type vivant. 11 separait la monarchie des 
formes de gouvernement qui porteiit ce mgme 
nom, mais dont l e  despolisme est l'ime. Pour 
lui comrne pour tous nos peres, la monarchie 
ktait une forme toute particuliere du gouver- 
nement politique qui n'avait rien a dkmeler 
avec l e  pouvoir absolu, non plus qu'avec la 
liberte républicaine. Dans cette monarchie qui 
fut la nbtre, l'honneur était en effet le prin- 
cipal ressort du gouvernement, parce que 
chacun faisait effort pour emporter d'assaut 
I'amour et la faveur du prince, e t  pour téinoi- 
gner qu'il les avait mérites lorsqu'une fois il les 
avait conquis. L'honneur dans les monarchies 
tient lieu jusqu'a un certain point de liberte, 
car il pousse l'homme ii faire plus que son 
devoir et l'engage, pour prouver son dévoue- 
ment, a des actions qu'on n e  lui demandait 
pas et qu'on n'aurait pu lui commander. En 
l'absence de liberté politique, I'lionneur etait 
donc pour nos peres un vrai principe de liberte, 
car il leur inspirait des actes libres et volon- 
taires. C'etait par lui qu'on se rattachait au 
prince, c'était par lui qu'on s'en detachait ; 
c'ktait en son nom qu'on demandait la faveur, 
c'btait lui qu'on sauvait avant tout daiis la dis- 
grice. Te1 est le rdle que joua, dans l'ancienne 
monarcliie francaise, le sentiment de l'honneur, 
principe d'obéissance et  de liberté a la fois, 
souverain moyen d'action et unique sauvegarde 
de l'individu contre le dcspotisine du prince. 
La tliéorie de hlontesquieu est donc exactement 
vraie pour la monarcliie francaisc et celles qui 
ont été formées siir le nieme modele; mais on 
doit s e  garder de l'appliquer indistinctement a 
toutes les monarchies. 11 y en a eu, il y en a 
cncore de tres-grandes ou ce sentiment a toii- 
jours kté inconnu, et par la nous n'entendons 
niillement érioncer un reproche. Le tort de 
Nontesquieu a été de trop généraliser et de 
considérer le sentiment de l'honneur , non 
comme un sentiment avant tout local et  liisto- 
rique, rnais comme un sentirnent universel et  
propre a tontes les nations et a tous les temps. 

Ce sentirnent toiit - puissant autrefois et qui 
fut presqiie exclusivement l'ime de nos pkres, 
a laissé parmi nous des traces profondes, mais 
il a cependant perdu quelque chose de son em- 
pire. L'avknement de la démocratie a deplacé 

, e t  cbangé les bases de la morale sociale. La 
mrale rairinée, delicate, un peu superstitieuse 
qui s'appuyait sur ce senti ient d'origine cheva- 

1. Voy. sur l'honneur au Japonun article deM. Rod. 
Lindau inadrd dans la Hevue des Deux-Nondes du 
1" Beptembre 1863, p. 145 en note. 

leresque, semble moins convenir a notre nou- 
velle societé que la bonne et indispensable 
vieille morale de tous les temps et  de  tous les 
lieux. Les hommes élevCs sous l'empire des 
nouveaux principes seront, selon toute appa- 
rence, plus soucieux de  justice que de chevale- 
rie, et  préféreront les obligations du devoir aiis 
obligations toujours un peu arbitraires de l'hon- 
neur. L'hiimanite ne  perd rien a ce déplacc- 
ment des bases morales; au contraire elle y 
gagne en  principe , car la notion simple d u  
devoir que rien n e  peut remplacer, est  plus 
importante et plus essentielle que la notion de 
l'honneur, qui n'est, a tout prendre, qu'une 
application, une interprétation temporaire et  
accidenteue de la premiere. Toute la question 
est de savoir s i  ce sentiment moins brillant, mais 
plus austei'e du devoir, produira les memes re- 
sultats que le sentiment de l'honneur. La ques- 
tion doit etre laissée daos l e  doute, car elle ne  
peut &re résolue avec impartialité. L'ancienne 
société montre avec orgueil une existence de  
six siecles, pendant lesquels le sentiment qui 
lui servait de  regle, a pu  donnei s a  mesure e t  
montrer de quoi il était capable'; la nouvelle 
société, née d'hier, compte soixante ans apeine; 
c'est un laps de temps trop court pour per- 
mettre de juger de  la morale d'une societé. 
Nous n e  pouvons donc former qu'un simple 
v e u ,  et desirer que l'ariome de Montesquieu 
recoive parmi nous sa coniplkte applicationl 
Notre aiicienne liistoire a prouvé que l'honneur 
était l'ame des monarcliics; puisse notre nou- 
velle histoire prouver d'une maniere aussi 
brillante et  aussi irrefutable que la vertu est  
l'ime des democraties. ÉMILE MONTÉGUT. 

HOPITAUX. Voy. Assistance publique. 

HOSPODAR ou GOSPODAR. hlot slavepour 
mait,re, prince. C'etait le titre des princes re- 
gnants en Molda~rie et envalachie. Depuis larku- 
nion de  ces deux principautes (voy. Principau- 
tés-Unies), ce titre parait moins en usage en 
Europe. Dans le pays mkme, le peuple nomme 
le chef de l'État domnu, mot derive du latin 
dominus. 

HOSTILITE. Noiis avons dit auxmots Blocus, 
Ennemi et  Guerre quelles sont les hostilités 
que la civilisation perrnet d'employer dans les 
lottes entre nations. Rous pouvons donc nous 
borner a dire ici que nous considérons comme 
barbare toute mesure de  destruction qui n e  
peut avoir aucune influence sur I'issue de la 
lutte et que, parmi les engins deguerre ou les 
moyens destructifs, nous désapprouvons tous 
ceiix qu'un galant homme n e  pourrait pas 
avouer. M. B. ; 

HUGUENOTS. Voy. Rbformation. 

HUMANITE. Voy. Race et  Unit6 d e  i'esp8ce 
humaine. @. 

1. 11 faut dire aependant que l'honnenr n'a pu em- 
p&cher ni les grands crimes, niles grands scandales, 
ni les grandes bassesses que l'on sait. M. B. 



ET CRANTS NATIONAUX. 

HUSTINGS. DBs qu'une élection est a faire 
dans un bourg ou un comté. le magistrat, 
shérif ou maire, chargé de présider les opéra- 
lions électorales, fait dresser sur une des prin- 
cipales places publiques du lieu ou doit s e  
faire l'élection, un échafaudage en bois, sur 
lequel comparaissent les candidats qui récla- 
ment les suffrages des electeurs. C'est a cet 
échafaudage que les Anglais donnent le  n o n  de 
hustings. Avant de s e  faire personnellement en- 
tendre, il est d'usage que le candidat fasse pré- 
sen ter et  souteuir sa candidature par deux amis; 
il n'est pas nécessaire ti la validité de I'élection 
que le candidat soit présent. Les suffrages des 
electeurs peuvent se porter sur lui, sans m&me 
qu'il les ait sollicités. C'est aussi du haut des 
hwtings que le magistrat-président (returning 
oflcer) donne lecture des obligations imposées 
par les lois aux candidats comme aux electeurs, 
et proclame le  résultat de I'élection. (Voy. ce 
rnot.) L. G. 

HYGIENE PUBLIQUE. Voy. RBgime sani- 
taire. 

HYMNES ET CHANTS NATIONAUX.Chaque 
nation possede un drapeau composé de couleurs 
et d'emblemes qui sont comme les signes 
muets de son indépendance, de son autonomie, 
du génie qu'elle s'attribue ou de la destinee 
qu'elle s e  croit rkservée; chaqiie nation pos- 
sede aussi un et meme plusieurs chants qui 
correspondent aux signes et aux couleurs du 
drapeau et qui célebrent, soit i'existence et la 
puissance d'une dynastie a laquelle elle a uni 
sa fortune, soit quelque fait d'ou elle aime a 
faire dater son indépendance, ou qui servit de 
point de départ a une periode d'action qui lui 
est restée chere. Ces chants, nous les appelons 
h p n e s  et chants nationaux, pour les distin- 
guer des chants politiques qui abondent daiis 
tout pays et particulierement dans le n6tre,mais 
qui, exprimant généralement les dksirs e t  les 
idees d'un parti ou d'une classe, ne  peuvent 
pas s'appeler nationaux. Les chants que nous 
désignons sous ce nom, sont donc ceux qui ont 
une existence officielle, qui s e  chantent aux cé- 
remonies publiques et qui font en quelque sorte 
partie de la liturgie politique et suciale dans 
cette especede culte que chaque peuple et siir- 
tout chaque gouvernement s e  rend a lui-meme. 

Les impressions que laisse la lecture de 
ces chants sont a Ia fois des plus rassurantes et 
des plus alarmantes pour les amis de l'huma- 
nité et  pour les partisans de l'ordre e t  de la 
paix genérale. A les entendre, tous les peuples, 
meme les plus petits et  les plus iusigniriants, 
sont glorieux, puissants, prosperes et indé- 
pendants, car ils vantenttous lalibertédont jouit 
le pays auquel ils appartiennent, la noblesse 
de  ses 81s, la sagesse de la dynastie qui le 
gouverne. Voila qui est fort bien, se dit l'ami de 
I'humauite, le partisan de I'ordre et de la paix; 
cette nation est libre, prospere et  respectée, 
que peut-elle désirer de plus? Cependant a une 
seconde lecture. l'impression change quelque 
peu; on s'apereoit que ses chants menacent et  

quelquefois meme qu'ils provoquent. Les armees 
du peuple qu'ils célebrent, sont formidables et  
invincibles; i'ennemi a connu leur puissance e t  
porte encore les marques de leur valeur: qu'il 
s e  presente et  il sera repoussk de nouveau 
comme il le fut deja tant de fois dans tant de 
combats gloiieux. L'ami de l'humanité recon- 
naft a son grand desappointement qu'il n'a 
point précisément des freres chez tous les 
peuples et il tremble que cette gloire qii'ils s'at- 
tribuent ne  leur sufise pas et  qu'ils ne veuil- 
lent faire usage de cette puissance qu'ils 
exaltent aux dépens de voisins également glo- 
rieux ou de ses propres compatriotes égale- 
ment invincibles. 

Yoila la double impression que produisent 
ces hymnes nationaux; mais aprBs tout les 
nations ne sont pas composées et n'ont pas 
besoin d'etre composées de plxilosophes, il 
suflit qu'elles soient composées de citoyens et  
de patriotes. Si donc ces chants nationaux ont 
pour résultat d'augmenter dans chaque nation 
le patriotisme, leur existence est légitimée et 
leur but est atteint. Or, c'est la ce qu'ils se  
proposent avant tout. 11s existent pour faire 
sentir ti telle ou telle agglomeration d'hommes, 
enclavés sur te1 territoire entre telles et telles 
barrikres uaturelles, la solidarité qui les unil, 
les intérets qui leur sont communs, pour leur 
rappeler un passé qui doit leur &tre cher et 
leur faire aimer cette terre qui les nourrit, qiii 
les porte, et ou ils rentreront un jour. Bien- 
heureux donc sont les peuples qui ont des 
liyinnes nationaux ou ils peiivent vanter leur 
puissance et  leur indépendance sans com- 
mettre d'anachronisme. Si les sentiments d'or- 
gueil et de flerté qu'inspirent leurs chants, 
correspondent a une réalité présente; s'ils 
peuvent satisfaire les ceurs des citoyens, des 
patriotes pui les ecoutent , ils n e  sont deplai- 
sants, a tout prendre, qiie pour les voisins. 

Une distinction est nécessaire. 11 y a partout 
des chants nationaux, mais, hélasl ces chants 
ne  méritent pas partout le  nom d'hymnes. Noi!s 
réservons ce dernier nom pour ceux qui sont 
comme les Te Deum politiques de la nation 
a laquelle ils appartiennent et  qui célebrent 
une grandeur actuelle et  bien assise. Les 
peuples heureux ont seuls des hymnes patrio- 
tiques, les peuples malheureux n'ont que des 
chants nationaux. 11 y a des peuples en effet 
dont les cbants nationaux ne célebrent qu'une 
grandeur évanouie, n'expriment que des espé- 
rances incertaines, voire des sentiments de 
servitude. Littérairement ces cliants sont sou- 
vent plus beaux que ceux qiie nous qualiuons 
du nom d'hymnes, car ils expi?ment des sen- 
timents plus dramatiques et des emotions plus 
profoudes, mais ils n'ont pas la meme impor- 
tance politique. Ce sont comme les cantiques 
d'une religion kteiiite, ou, fait plus douloureux 
encore, d u n  culte prohibe. Tels sont les chants 
nalionaux de l'lrlande qui ne contiennent que 
les regrets d'un passe éteint, et les chants na- 
tionaus polonais qui n'expriment que l'espé- 
rance &un avenir. incertain. Notre distinction 
n'est pas aussi subtile qu'on pourrait le penser, 
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un exemple le prouvera : depuis trois siecles 
I'Italie pouvait avoir des chants nationaux, ex- 
primant ses douleurs, ses esperances et ses 
regrets; mais ce n'est que d'hier qu'elle a l e  
droit d'avoir des hymnes nationaux. Que pen- 
seriez-vous d'un hymne national chante d a n ~  
l'abais-ment de la servitude et  sous la domi- 
nation de I'étranger? 

Cependant si I'on voulait leur maintenir, a 
-tous sans exception, le nom d'hymne, il fau- 
drait encore faire une distinction qui revien- 
drait a celle que nous veuons d'etablir; on 
verrait alors qu'il y a dans le monde deux 
sortes de peuples, ceux dont les hymnes na- 
tionaux sont des actions de graces, ceux dont 
les hymnes nationaux sont des prieres et  des 
supplications.Sans rien savoir de leur histoire, 
on pourrait la lire tout entiere dans cette 
différence, et s'ecrier : nHeureux les peuples 
qui remercient et rendent grices, malheureux 
les peuples qui demandent et implorent ! n HB- 
tons-nous de dire que ces derniers sont en mi- 
norité d a n ~  notre moderne Europe, et que dans 
le recueil des chants nationaux des peiiples 
actuels, les Te Deum laudamus I'emportent de 
beaucoup sur les Miserere. Presque chaque 
peuple y apparalt content de son sort et repete 
a peu pres pour son propre compte le refrain 
de I'hymne prussien : 11 Je suis P tussien et n e  
veux etre que Prussien.n 

La plupart de ces hymnes ont un caractere 
dynastique et ofuciel que je n'ai pu  mieux ex- 
primer qii'en disant qu'ils font en quelque 
sorte partie de la liturgie du culte que chaque 
nation se  rend a elle-meme. 11s n'echappent pas 
aux inconvénients litteraires des productions 
onicielles: la froideur et  une certaine banalité. 
Nous ne voulons pas dire cependaut qu'ils 
soient sans beaute et qii'ils expriment mal le 
caractere de la nalion qu'ils celebrent. Le Rule 
Britannia rend bien le legitime orgueil de la 
Grande-Bretagne, fiCre de régner sur les flots et 
dout les íils ne  seront jamais esclaves. L'hymne 
national autrichien exprime mieux qu'on ne  
pourrait le croire, la bonhomie propre a ce 
peuple soumis si longtemps a la douce torpeur 
du golivernementpaternel :  que nos lois soient 
toujours la volonte de notre bon empereur, et  
sa volonté d'accord avec nos lois. n Mais la 
pliipart de ces chants manquent de naiveté; ils 
ri'ontpas, toutnationaux qu'ils sont,desubstance 
populaire; on sent trop qu'ils sont faits pour cer- 
tains jours solennels, pour certaines céremo- 
nies, et  on ne  voit pas comment la nation pour- 
rait les chanter lorsqu'elle n'a pasmis ses habits 
de fete. De tous les chants nationaux passés ou 
présents, je n'en connais qu'un qui ait un 
caractere vraiment populaire et qui piiisse s e  
chanter en toute saison : c'est le chant tombé 
en désuetude de l'ancienne monarchie: Vive 
Eeliri IV. Celui-la est bien fait a l'irnage de la 
nation francaise; il est vif, kgrillard, aussi 
peu solennel que possible, et il rend a mer- 
veille la fidelité monarchique de nos peres et  
la satiifaction profonde gu'eprouva la France a 
se sentir déflnitivement debarrassée des guer- 
res civiles. 

Les plus vraiiiient nationaux de  ces chants 
sont ceux qui ont precéde la grandelir qu'ils ck- 
lebrent, qui sont tout frémissants d'une espé- 
rance qui n'etait pas realisee alors qu'ils furent 
composés et  qui depuis est  passée a I'état de  fait 
accompli. Ceux-la kchappent nécessairement a 
la froideur et  a la banalité, parce que, compo- 
ses alors que l'aveair était encore incertain, 
ils O P ~  toute l'agitation dramatique de l'attente 
et tout I'élan du desir, e t  ils sont en meme 
temps les chants nationaux, par excellence, 
parce qii'ils ont tout le caractere &une prophe- 
tie rkalisée. Les hymnes politiques de ce genre 
sont ex t rhemen t  rares et leur existence est 
la plupart du temps un pur effet du hasard. 
Leur type le plus célebre est notre Marseillaise 
qui, composée dans toute la fievre et  toute 
l'ardeur du premier elan, alors que le succes 
etait encore incertain , est deveniie le chant 
national de  la France moderne. Presqiie tou- 
jours les hymnes nationaur suivent les événe- 
ments qii'ils célebrent au lieu de les préckder; 
mais la Marseillaise a, au contraire, inauguré 
I'ere sociale qu'elle appelle. Aussi est-elle peut- 
&re le seul hymne politique qui ait une poé- 
sie vkritable. Elle constate en quelque sorte un 
triomphe qu'elle désire, et celui qiii la chante 
réunit vraiment en lui les deux sentiments les 
plus opposés : l'orgueil de  la certitude et l'ar- 
deur de I'espoir. 

On s'étonne cependant que si peu de  ces 
liymnes répondent a ce qu'on attend de ce titre 
pompeux et plein de promesses: hymne natio- 
nal. Les trois qiiarts dii temps , ou se  dit que la 

' 

moiodre de ces ballades et de ces chansons que 
le peuple repete traditioiinellement donne une . 
idee plus vraie, plus fidele, et  surtout pliis 
sympathique des diverses nations que ces 
chants politiques, ori elles ont la prétention 
d'exprimer leur credo patriotique. Mais pour 
peu qu'on y réfléchisse, on s'apercoit que 
I'idkal d'un beau chant national est  d'une diP- 
ficiilte extreme a realiser. En premier lieu, il 
faudrait la réunion de deux hommes dont un' 
seul est deja fort dificile a trouver: un polSte 
et  un  musicien de genie. Cependant de ces 
deux hommes, le musicien semble le moins 
rare, car la plupart du temps la mblodie est 
superieure a la poésie, comme dans le Rule 
Brilannia, et exemple meilleur encore, comme 
dans notre Chant du de'part, dont les paroles 
sont kcrasées par la musique de I~Iéhul. hlais la 
plus grande dificulté consiste en ceci : que l e  
poete qui veut composer un chant nationak doit 
s'astreindre a n'exprimer que les sentiments 
les plus génkraux. Si une fraction de  la na- 
tion y reconnait trop particulierement ses pas- 
sions et  ses esperances, le chant perd son ca- 
racthre national et  prend iin caractere de parti. 
Le po&te est donc par la prive de I'inspiration 
que donnent la passion personnelle, la préfé- 
rence pour telle oii telle idée, la partialite poli- 
tique en un mot. En perdant sa partialitk, il 
perd nbcessairement en grande partie la viva- 
cite de sa verve et  l'ardeur de  sa conviction. 
C'est un  fait jusqu'a un certain point regretta- 
ble, mais c'est un fait incontestable que cette 
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partialité est une des conditions du talent, de 
l'amour et meme du patriotisme. Pour triom- 
pher de cette difficulté, pour remplir cette con- 
dition de supreme impartialite , et presque 
d'indsérence inspirke , il faudrait un homme 
d'un génie souverain. 11 faudrait encore une &re 
de paix sociale et de grandeur nationale aussi 
complete que possible, une kre qui n'inspirtit 
d'autres sentiments que des sentiments de 
concorde générale, d'enthousiasme tranquille 
et d'orgueil exempt d'inquietude. Or, ces sortes 
d'kpoques sont encoreplus rares que les grands 
poetes. 

Mais ces chants sont ce qu'ils soat; I'impor- 
tant c'est qu'ils répondent au but politique pour 
lequel ils sontcomposés, et qui est, c o m e  nous 
l'avons dit, d'entretenir le patriotisme. Leur 
importance ne doit donc pas se mesurer a leur 
beauté littéraire. Or ils atteignent presque in- 
failliblement le but qu'ils se proposent. Que1 
est l'homme qui échappe a l'émotion patrio- 
tique, lorsqu'il entend retentir au milieu de 
ses concitoyens assemblés les louanges de la 
patrie? Pour un moment, sa ferveur de citoyen 
en redouble, et lorsque son emotion est apai- 
sée, il lui reste encore quelque chose de 
cette chaleur. 11 emporte avec lui, i son insu, 
l'enthousiasme qu'il a ressenti, et cette in- 
fluence se prolonge encore alors qu'il croit 
lui avoir échappé, c o m e  une substance agit 
dans le corps longtemps apres qu'elle a Bté ab- 
sorbée. Les chants nationaux ont donc une vé- 
ritable importance politique, puisque, s'ils ne 
creent pas le  patriotisme, ils servent a l'ali- 
menter et a le conserver vjvant dans le cceur 
du citoyen. EMLE MONTEGUT. 

BYPOTEEQUE (DROITS D'). L'hypothBque 
est aun droit réel qui greve les irnrneubles 
affectés a la sbreté d'une dette ou d'une obli- 
gation.~ Les dispositions qui la concernent con- 
stituent une des plus importantes parties du 
droit civil. l a i s  nous n'avons a considérer ici 
les hypotheques qu'au point de vue administra- 
tif et flnancicr. 

En France, les droits percus au profit du 
Trésor sont de deux especes: droits d'inscrip- 
tion et droits de transcription. 

Le droit d'inscription des crCances hypothé- 
caires est de 1 fr; par 1,000 fr. (Art. 20 de la loi 
du 21 vent6se au VII, et 60 de la loi du 28 avril 
1816.) 

Le droit sur la transcription des actes empor- 
tant mutation de proprietés immobilieres, avait 
étk fixé par l'articlc 25 de la loi du 21 ventbse 
an VI1 a i fr. 50 c. p. 100 du prix integral des 
mutations, ainsi que ce prix aurait Cté regle a 
l'enregistrement; mais la loi du 28 avril 1816, 
apres avoir, par les articles 52 et 54, disposk. 
que pour les vcutes d'immeubles et dans tous 
les cas ou les actes seraient de nature a etre 
transcrits, le droit de 1 fr. 50 c. serait percu a 
l'enregistrement, a ajouté, article 61, que leo 
actes de transmission d'immeub!es et droits 
immobiliers, susceptibles de transcription, ne 
seraient assujettis a cette formalité que poiir 
uri droit b e ,  outre le salaire du conservateur, 

6x6 par le décret du 2 1 septembre 18 10, lors- 
que le droit proportionnel de 1 fr. 50 c. aurait 
kté acqiiitté lors de l'enregistrement de ces 
actes. 

11 suit de la que le droit proportionnel de 
transcription n'est exigible au bureau des hy- 
pothéques qu'autant qu'il n'a pas été percu a 
l'enregistrement. 

La loi du 23 mars 1855 sur la transcription 
hypothécaire porte, article 12, que jusqu'i ce 
qu'une loi speciale dktermine les droits a per- 
cevoir, la transcription des actes ou jugements 
qui n'btaient pas auparavant soumis a cette 
formalitk, sera faite moyennant le droit fixe 
de i fr. 

Le droit d'inscription a produit , en 1859, 
1,266,883 fr.; en 1860, 1,291,039 fr.; en 1861, 
1,432,508 fr. 

Le droit de transcription percu dans les bu- 
reaux d'hvaoth6cmes a ~roduit  . en 1859 . 
1,459,936 ir:; en i860, i,Q32,372fr.; en 1861; 
1,644,507 fr. 
. Le droit proportionnel de transcription percu 

i l'enregistrement est confondu avec les droits 
d'enregistrement. 

Outre le droit principal, on p e p i t ,  en vertu 
de la loi du 6 prairial an VII, 10 c. par 100 fr. 
Ce décime n'est pas compris dans les sommes 
ci-dessus. 

Dans les autres pays qui, comme la Prnsse 
et la Baviere rhénanes, les Pays-Bas et la Bel- 
gique, ont conservk. la législation francaise, on 
continue aussi a suivre le régime hypothécaire 
de la France. Partout ailleurs on remarque des 
divergences dificiles a ramener a un type 
commun: le plus souvent, c'est un droit de 
timbre, uxe ou proportionnel, qui tient lieu de 
droit d'hypothkque, ou bien, par une rare 
exception, le timbre seul n'existe que pour les 
hypotli8qiies générales, tandis que les hypo- 
tlieques spkciales sont passibles d'un droit 
en sus de celui du timbre et de l'enregistre- 
ment; tant6t le droit d'hypoth-&que suit une 
progression descendante , c'est-a-dire que le 
taux a percevoir diminue en proportion de la 
hauteur du capital erigage. 11 est des pays qui 
n'ont pas de droits d'hypothkque; d'autres en 
ont pour les campagnes et point pour les villes. 
Chez certains peuples de race anglo-saxonne, 
en Amérique cornrne en Europe, I'action hypo- 
thkcaire est reniplacée par le mont-gage ou 
I'antichrese, et par la vente a rémkré. 

La Saxe royale possede, sur le régime hy- 
pothecaire, une loi du 6 novembre 1843, qui, 
dans I'ooinion des lé~is tes  allemands. est une 
des meiilciires parties de la ~é~islation'saxonne; 
elle a dé.ii bcaucoup contribué a I'augmentation 
di1 credit foncier daiis ce pays. ~ o u t e  trans- 
rnission de propriété immobiliere, comme toute 
action hypothécaire, s'opere par I'inscription 
dans un registre foucier tenu par le juge de 
district. 11 y a, pour chaque commune, un re- 
gistre foncier, dans lequel une feuille est af- 
fectke a chaque propriétaire et divisée en trois 
parties destinées: la premiere, a la spécifica- 
tion des biens, avec l'indieation du numéro du 
cadastre de la commune; la seconde, a la dési- 
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gnation du propriétaire , et la troisihme, a 
I'inscription du droit d'hypotheque, constatant 
en m&me temps le rang d'inscription.L'inspec- 
tion du registre foncier est accessible tout 
intéressé reconnu comme te1 par le juge. Dans 
le royaume des Pays-Bas, les conservateiirs 
des hypotheques sont aiissi conservateurs du 
cadastre: c'est une conséquence des articles 

1219 et  1231 du Code Iiollandais, qui pres- 
crivent d'indiquer les biens dans les actes et  
les bordereaur d'apres le cadastre. Le cadastre 
hypotliécaire est un nouveau systkme, que tous 
les pcuples deyraicnt adopter avec empresse- 
ment; i l  consacre l e  plus emcacement les deux 
grands principes de toiit bon régime hypothé- 
caire : la pablicité et la specialité. X. H. 

ID~OCRATIE.  Ce mot a kt6 employk en Al- 
lemagne comme synonyme de thkocratie. (Voy. 
H. Léo : Studien zur Naturgcschichte der Staa- 
ten.) 

ID~OLOGUES.  On désigne par ce mot un 
petit groiipe d'écrivains qui, dans les dernieres 
annbes du dix-huitierne siecle et  dans les pre- 
mieres du dix-neuvieme, cultiverent la philo- 
sopliie dans l'esprit de Condillac dont ils peuvcnt 
etre regardes comme les successeurs. Au terme 
demétapliysique, tombéen discrCdit, ils avaient 
substitue celiii d'idéologie (de 16Éa, idéc, et Xó- 
yos, doctrhe), et ce mot convenait tres-bien a 
la nature de leiirs travaux qui portaient princi- 
palement sur la reclierche de I'origine et de la 
formation des idées. C'est de la que vient le  
nom d'idéologues, sous lequel ils sont généra- 
lement conniis. Nous n'avons pas a considérer 
ici leur systhme philosophique, mais ils s'oc- 
ciiperent aussi de politique, par la ils rentrent 
dans notre cadre.1 

De tous les écrits politiques de cette école, 
celui qiii en représeiite le mieux les idées est 
le  cominentaire de Destutt de Tracy, sur i'Es- 
prit des lois de Montesquieu. Bien qu'il s e  soit 
ecoulé plus d'un demi-siecle depiiis le moment 
qu'il fut imprimi! pour la premiere foisz, il est 
loin d'avoir vieilli; peiit-etre est-il encore l'ex- 
position la plus nette et  la plus satisfaisante 
des principes qui peuvent seuls servir de bases 
a la sociéte modeine. 

Au lieu de la division classioue des eouver- 

Leur premiere loi est d'&tre fait pour les gou- 
vernés et non pas les gouvernés pour eux; la 
seconde, qu'il ne doit jamais y avoir dans la 
société une puissance telle qu'on ne  puissepas 
la changer sans violence, ni telle que, lors- 
qu'elle change, toute la marche de la societk 
change avec elle; enfin, la troisikme, d'avoir 
toujours pour but la conservation de i'indépen- 
dance de la nation et  de la liberte de ses mem- 
bres, et  celle de lapaixintérieure et extérieurc. 

Ces idées étaient peu godtées de Napoleon Ie; 
on le concoit sans peine. Pendant longtemps, 
il se  contenta cependant de les traiter comme 
des chimeres sans conséquence. Plus tard, il 
en  parla en des termes dont la vivacité e t  la 
dureté étonneraient, s'ils ne s'expliquaient par 
i'irritation produite dans son esprit par les 
malheiirs de 1812, peut-&re aussipar quelque 
crainte encore vague de voir s e  dissiper le pres- 
tige dont ses victoires I'avaient entouré. a C'est 
a i'idéologie, dit-il dans sa réponse au conscil 
d'État, le 20 décembre 1812, a cette ténébreuse 
métaphysique qui, en  cherchant avec subtilité 
les causes premieres, veut sur ses bases fon- 
der la lkgislation des peuples, au lieu d'appro- 
prier les lois a la counaissance du caeur hu- 
main et aux lecons de l'histoire, qu'il faut 
attribuer tous les malheurs qu'a 6prouvés notre 
belle France. Ces erreurs devaient et ont effec- 
tivemcnt amené le r&ne des hornmes de sang.a 

Il y a,  il faut le reconnaltre, des hommes qiii 
professen t un dogmatisme politique d'une étroi- 
tesse extreme. d'iin fanatisme aveiiele . aui 

nements dqapres la circonstance accidenklle du prétendent rkiénérer tout d'un coup l~soci&é,  
nombre des hommes quisont les dépositaires de en la coulant dans le  moule de leurs svst&mes 
I'autorité, Destutt de ~ r a c y  Ctablit pue tous les 
gouvernements se  rangent dans deiix classes, 
savoir : ceux qui sont fondés sur les droits gk- 
néraux des homrnes, et ceux quise prétendent 
fondés sur des droits particuliers. Ceiix-ci ap- 
partiennent au temps de I'ignorance etau regne 
de la force; ceux-la n'apparaissen t que qiiand 
les ténebres disparaissent et que i'ordre éter- 
nel des choses dans ses rapports avec noiis a 
BtB observe. Les goiiverncments qui naissent 
soiis I'infliiencc de la raison n'ont aussi que la 
raison pour principe moteur et  conscrvateur. 

1. Le principal onvrage de philosophie de cette 
Baole est celui de Destutt de Tracy, Élémente d'idéo- 
lopie. Paria, 1801-1804, 2 vol. in - S'; plusieurs autres 
Bditious. 

8. En Amhrique en 1811; r6imprim6 en France ~ o a s  
la Restauration. 

inflexibles, qui, faieaut abstraction de ¡a réalite 
des choses, s'imaginent que des qu'un principe 
social, sanctionné par la raison, vient a etre 
reconnu, la rbalisatiou en est immediatement 
obligatoire, et qui s e  croient autorisés, codte 
que cohte, a i'imposer par la violence, si  l'on 
iie veut, si I'on ne peut I'accepter par convic- 
tion. II y a eu de ces hommes dans la Conven- 
tion; c'est a e u r  qiie s'adressent les accusa- 
tions de Napoléon le'; elles n'atteignent pas les 
idéologues. 

Que demandaieut les idkologuesl Une seule 
chose, que dans le gouvernement des soci8té.s 
humaines la raisou prit la place de la force, de 
I'égoYsme, des préjugés et de la routine. Bien 
loin de se refuser a « approprier les lois a la 
connaissance du caeur humainn et  a tenir 
compte des e l e o n s  de i'histoire m, Destutt de 
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Tracy montre avec u n  grand bon sens que les 
institutions les meilleures absolument ne  sont 
pas toujours les meilleures relativement, que 
celles-la conviennent le mieux a une nation, 
qui sont les plus conformes, non pas seulement 
au caractere general de cette nation, mais en- 
core a l'état present de ses moeurs, de ses be- 
soins, de son esprit, et qu'elles ne peuveut 
s'amkliorer que proportionnellement a l'accrois- 
sement des lumieres dans la masse du peuple. 

Si I'auteur du commentaire sur I'Esprit des 
lois avait pu &re consulte par les provinces 
unies de 1'Amerique du Sud, par la republique 
de Venézuela et  par celle de Colombia, quand, 
aprhs a ~ o i r  conquis leur independance, elles 
résolurent de se donner des constitutions co- 
piées sur celle des h t a t s -~n i s ,  il leur aurait 
dit sans le moindre donte: Les lois que vous voii- 
lez vous donner sont excellentes ; mais avez- 
vous bien examine si  elles sont en rapport avec 
votre nature, vos habitudes, votre degré de 
culture? Elles ont été faites par des hommes 
qui ont d'autres idees, d'autres mceurs, d'au- 
tres antbcédents que vous. Prenez garde qu'elles 
ne restent pourvousunelettrernorte, et  qu'elles 
ne soient incapables de vous conduire a eette 
prosperite qu'elles ont crkee dans les Etats- 
Unis. 11 pourrait s e  faire que le terrain nouveau 
dans lequel elles vont etre transportees ne flit 
pas encore assez convenablement prepare pour 
les recevoir. - Je me flgure qu'un des héros 
de la Convention lenr aurait tenu un langage 
absolument coutraire. 

Pais aux yeux de tout homme habitue au 
pouvoir absolu, comme encore aux yeux de 
tout homme qui ne  croit l'ordre possible que 
par la contrainte, les differences, cependant si 
profondes , qui separent les idéologues des 
hommes de sang avec lesquels les confondait 
Napoléon lor, devaient passer inapercnes et leurs 
thkories qui n'en appelaient qu'a la raison, pa- 
raftre des erreurs dangereuses pour la paix pu- 
bliiiue. Ces craintes n'ont Das encore disnaru. et 
cependant l'histoire a s6ífisamment dgmoirk 
que, dans nos societés modernes, la contrainte 
ne saurait rien produire de stable, que. lout ce 
qui n'est pas en harmonie avec les facultes de 
la nature humaine est une cause plus oii moins 
prochaiue de troubles ou de decadente, et que 
l'equilibre des esprits, condition de I'ordre ve- 
ritable, ne peut na'ltre que de la libre discussion 
des idées et des systemes. MICHEL NICOLAS. 

ILES IONIENNES. Voici quels Btaient, d'aprks 
le  dernier recensement fait en 1859, la super- 
ticie de ces fles et le nombre de leurs habilants. 

Depuis soixante ans l e  chift're de la popula- 
tion n'a guere varié. D'apres iin recensement 
operé en 1808 par l'administration francaise, la 
population était de plus de 240,000 habitanfs. 
Plus tard on retrouve bgalement les memes 
chiffres. Le nombre des hommes est beaucoiip 
supérieur a celui des femmes, soit 120,618 
hommes contre 104,955 femrnes. Le nombre 
des naissances depasse de plus du tiers ce- 
lui des deces, aiiisi il y a en 6,419 naissances 
contre 4,003 deces. Le nombre des mariages 
n'a 6tB que de 1,685. 50,560 indiridus étaient 
employes aux travaux de l'agriculture, 8,178 
a ceux des manufactures e t  7,024 a ceux di1 
commerce. 

Le revenu public provient en grande partie 
des droits de douane. Les produits du sol, 
tels que les huiles d'olives, les raisins, les vins, 
sont frappes a la sortie de tres-forts droits 
d'exportation. 11 y a egalement desdroits sur les 
prodiiits qui passent d'une lle a l'autibe. Depuis 
vingt ans, il n'est pas de haut commissaire qui 
ne se  soit efforce de demontrer combien ce 
systeme d'impbts Ctait injuste pour le produc- 
teur et fatal a la prosperite du pays. Des inté- 
rkts qui troiivent commode de s'abriter derriere 
les souvenirs de I'histoire, et  le  respect que 
tout bon Ionien se  croit oblige d'avoir pour ces 
souvenirs, ont fait rejeter ces sages conseils. 
En 1859, l'ensemble des droits de douane 
s'elevait a 105,445 liv. st., dont 48,445 prove- 
nant des droits sur les exportations. Le plus 
fort chapitre de recette Btait ensuite le droit 
de timbre, qui s'blevait A 11,538 liv. st. 

Dans les principaux chapitres de dépenses, 
la contribution militaire Dgure pour 25,0001. st.; 
la liste civile, traitement du lord haut com- 
missaire pour 13,000 liv. st.; l'Assembl6e légis- 
lative pour 5,419 liv. st.; 1'8tablissement civil 
pour 44,500 liv. st.; la justice pour 19,777 liv. 
st.; l'instruction publique pour 11,794 liv. st. 

Pour la legislature, les services civils, la 
justice et  l'instruction publique, les depenses 
sont vraiment exorbitantes. Le gouvernement 
anglais a jusqii'ici vainement tente de les ré- 
duire. Pour se  faire une idee de leur Cnormite, 
il sofiit de les comparet aux frais des memes 
services en Fraiice, ou cependant les budgets 
sont loin d'etre legers aiixcontribuables. La base 
ionienne htant donnée, la dotation de notre 18- 
aislature serait de 20.500.000 liv. st.. nos ser- 

Corfon ..... 
Cdphalonie . . 
Zante . . . . . .  
Santa-Maura . 
Itaca . . . . . .  
Cerigo . . ;. . 
Paxo . . . . . . 

;ices administratifs de I'interieiir cóhteraient 
180 millions. la iustice 80millious. Lamission de 
M. ~ladstoiie, 6n 1859, avait notamment pour 
objet de porter un remede a ces abus. 

Le commerce d'importation est plus régulier 
que le commerce d'exportation. En voici les 
chiffres (en livres sterling) : 

Imyortntions. Exportitiorn. - - 
1857. . . . . . . . 1,099,051 791,638 
1858... ..... 1,323,608 972,475 
1859. . . . . . . . 1,306,303 648,057 

Le tonnage, de 844,115 tonneaux, s e  divise 
a peu pres egalement entre les entrees et les 
sorties. Dans ce commerce et  dans cette navi- 
gation, la part de la France est, bien entendu, 
a peu pres insigniaante. En 1859, elle a figuré 

SupcrSUe 
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227 
311 
161 
156 
44 
116 
24 
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63,681 
73,398 
38,021 
20,350 
11,551 
13,605 
4,'367 

225,573 

Populoiiom 

CirengLrc. ---- 
6,080 
1,857 
307 
100 
14 
42 
S ---- 

S1400 

J 

TOTAL. 

69,761 
75,255 
38,328 
20,450 
11,565 
13,647 
4,967 

233,973 



&ES 10 

dans les importations pour 10,045 Iiv. st. e t  
dans les exportations pour 30 liv. st. Le pre- 
mier rang est occupé par la Grande -Bretagne. 
Voici quels ont Cté les chiffres de ces impor- 
tations et exportations pendant la période quin- 
quennale de 1856 a 1860. 

- 

Sous la foi d'une superstition napoléonienne, 
disait en 1861, dans une commission parle- 
mentaire, M. Gladstone, 1'Anglelerre a cru 
pendant loiigtemps que les fles Ioniennes 
élaient une importante position militaire. Une 
fois dans ces idées, on a dépensé des sommes 
considérables A blever des forlifications, et les 
fortiflcations coristruites ont nécessité a leur 
tour l'entretien d'une garnison plus considé- 
rable. Cettegarnisoii, qui était de 3,491 hommes 
en 1851, était en 1861 de 4,223. Son entretien 
en 1860 s'est chiffrb par une dépense de 
305,061 liv. st., presque entierement a la cliarge 
du budget de la Grande-Bretagne, les iles 
Ioniennes n'y contribuent que pour 25,000 liv. 
st. Fortillcations et dépenses faites, on s'est 
apercu de trois choses qu'on n'avait pas vues 
tout d'abord: 10 si formidables que soient ces 
fortiflcations, elles ne sauraient arreter un de- 
barquement ; 2O il faudrait 8 ou 10,000 hommes 
pour defendre Corfou; 30 comment un gouver- 
nement honnbte, pourrait-il exposer les Iiabi- 
tants d'une ville de 25,000 ames, aux horreurs 
d'iin siége, pour des Intérets autres que ces 
leurs, pour ceux d u n  gouvernement étranger. 

Enfin dans eettememe comniission d'enquete, 
comme consolation de ces dépenses, que per- 
sonne ne s'est gené de taxer de folies. on s'est 
fait I'aveu qu'en dépit de ce qui s'écrit dans les 
journaux, les revues et de ce qui se  dit en 
public a la Chambre des coinmunes, la position 
des lles Ioniennes, et  meme celle de Corfou, 
ne sont nullement nécessaires a 1s sauvegardc 
d'aucun des intérets angiais dans la Méditer- 
ranée. 

Aussi en 1861, disait-on qii'une fois I'occa- 
sion arrivée de se débarrasser vis-a-vis de 
Ipurepe de i'obligation de conserver le protec- 
torat des lles lonienncs, il ne faudrait pas les 
laisser échapper. Les paroles dont s'est servi 
M. Gladstone, ont assez d'importance pour etre 
reproduites textuellement : a But here and 
elsewhere, 1 hnve atways treated our relations 
with ¿he Zonian Islands as  a case i n  which we 
have underlaken, al the face of Europe, a n  
imporlant obligation; I think when a good 
epportunity arises of divesting ourselves of 
ruch obligation, or surrendering i t ,  i t  would 
be desirable.' u 

1. Mata ici et ailleurs, j'ai toujours consid8r8 nos 
relationi avec les tles Ioniennes comme une affaire 

1856.... ..... 
1857. . . . . . . . 
1858. . . . . . . . . 
1859. . . . . . . . . 
1860. . . . . . . . . 

Lourde charge financiere, sans aucune es- 
pece de compensation, ce protectorat, au point 
de voc politique, a Cté une source incessante 
d'ennui et  de tracas. M. Gladstone en sait per- 
sonnellement plus long que qui que ce soit, e t  
I'insucc&s de sa  mission de 1859 n'a certes 
pas été sans connexité avec son langage dans 
la commission de 1861, et si  au moment ou 
nous écrivons (octobre 1863) la reunion de ces 
lles a la Grece est un fait presque accompli, 
M. Gladstone a sans doute plus que personrie 
contribuk a le faire accepter par ses coll&gnes. 

Les lles Ioniennes passerent de la domina- 
tion byzantine sous la domination vknitienne. 
11 est de mode aujourd'hui, dans les lles Ionien- 
nes, de regretter cette domination, et  de dire 
qu'elle avait maintenu les antiques institutions 
démocratiques des lles, et toujours eu pour 
elles un U respect intelligent que comprend 
toujours mal un pouvoir monarchique, si  mo- 
déré qu'il soit. II 

C'est ainsi que s'exprimait, en 1859, Ia mu- 
nicipalité de Corfou. 

Jnsqii'aprésent, on avait cru, avec I'histoire, 
qiie ces fameuses institutionsn'avaient jamais eu 
qu'une existence nominale, et  que tout le pou- 
voir était concentré entre les mains des pro- 
veditori, a qui la seigneurie donnait des in- 
structions du genre de celle-ci : 

U Dans les colonies, s e  souvenir qu'il n'y a 
rien de moins s8r que la foi des Grecs, les 
traiter comrne des animaux feroces, leur ro- 
gner les dents et les griffes, les hiimilier sou- 
vent, surtout leur bter les occasions de s'a- 
guerrir, du pain et du biton, voila ce qu'il leur 
faut ; gardons l'humaiiité pour une meilleure 
occaslon. n 

Les proveditori n'avaient pas toujours assez 
de moyens matériels pour mettre cette politi- 
que en pratique; aussi, comme les Genois en 
Sardaigne et en Corse, entretenaient-ils les 
haines de classes et  de localité. Dans les deux 
occupations, celles de 1796 a 1799, et de1807 
a 18 14,l'administration frari~aise eut beaucoup 
a faire pour imposer a chacun la paix sociale. 

Aprés l'évacuation des Fran~ais, en 1798, ces 
lles formérent, sous la protection de la Porte 
et  de la Russie, ce qu'on appela la République 
septinsulaire. Peiidant deux ans que dura ce 
régime, les sept fles étaient en  rébellion avec 
leur gouvei~nementgénéral, et  chaque lle con- 
tre elle-meme. La situation était devenue in- 
soutenable ; une députation , composée des 
principanx Ioniens, s e  rendit A Saint-Péters- 
bourg N pour solliciter de la main adorable du 
czar, n'importe quelle forme de gouvernement 
et  une garnison russe, s'a170uant eux et leur 
nation indignes de la liberté et  incapables de 
vivre en  paix sous un gouvernement national. 
Ces vceux furent exaucés. Pendant la seconde 
occupation francaise, de 1807 a 1815, les sept 
lles eurent une constitution particuliere; mais 
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tous lee actes de leur législature devaient etre 
approiivés et sanctionnés par le representant 
de YEmpereur. Aprks la chute de I'Empire, les 
sept fles furent déclarées ~ t a t s  indépendants, 
et placées sous la protection de I'Angleterre. 

La Charte de 1817, quant a la forme, ne fut 
qu'une résurrection de la Constitution de la Re-  
publique septinsulaire, en vertu de laquelle 
toutes les fonctions publiques, depais celles 
de sénateur et de député, jusqu'a celle de 
conseiller municipal, étaient payées. En voici 
les dispositions principales. 

La religionde i'Etat est la religion grecque , 
maís les autres cultes sont tolérés. 

Les Bveques cathgliques ne peuvent corres- 
pondre avec leurs supérieurs étrangers que 
Dar l'intermédiaire du Sénat. 

magistrat populaire. Or, dans les lles Ionienncs, 
un magistrat devient asscz facilemcnt popu- 
laire en ne pressant pns trop la rentrée des, 
impdts, siirtout celle des ameudes, en laissant 
sans répression les contraventions aux regle- 
ments municipaux. Avec ce systeme, les tra- 
vaux publics ont subi, depuis quinze ans, 
des dégradations considérables; sur plusieiirs 
poiuts les grandes routes sont déja infranchis- 
sables. 

Menaces d'une réforme, les fonctionnaires 
municipaux, au lieii de seconder le gouverne- 
ment, out, selon le témoignage unanime des 
lords hauts commissaires, organisé la résis- 
tance tous ses actes. Les paysans étaierit as- 
sez bien disposés, on a rdveillé chez cux les 
oassions reliaieuses. Ce sont ces manistrats aiii 

Les Bveques sont élus directement par le ont oganiséUle moiivement pour laréunio6 a 
c1erg.é du diocese. mais le aouvernement Deut la Grkce. La corres~ondance des lords hauts 
metcre son veto sÚr cette ékctiou. 

Le pouvoir législatif se partage entre l'As- 
seniblée législative et le Sénat. 

L'Assemblée legislative est composée de 40 
membres, dont font partie de droit le prbsident, 
nommé par le gouvernement, les 5 sénateurs 
sortants,les 5 eparques politiques on chefs des 
lles. Ces 11 membres dressent une liste de 58 
membres, sur lesquels les électeurs doivent 
choisir 29 dépiités, qui sont élus pour cinq ans. 
L'Assemhlée législative vote les lois, regula- 
rise les dépenses, élit le Sénat, dont le man- 
dat est également de cinq ans. Le président du 
Sknat, nommé par la reine, doit 6tre noble de 
naissance. Le Parlement s'assemble tous les 
deirx ans. et la session dure trois mois. Le lord 
haut commissaire a droit de sanction; la puis- 
sance protectrice peut annuler les lois, meme 
sanctionnées par son représentant, dans le dé- 
lai de douze mois. 

Chaque lle a son gouvernement local, i la 
tCte duque1 est un eparque nomrne par le Sé- 
nat; 5 membres, éliis par le peuple et snlaries , 
sont chargés des divers servlces de l'adminis- 
tration locale. La hiérarchie judiciaire est tres- 
nombreuse. Les juges de paix sont nommés par 
les éparques, mais le Sénat doit coníirmer leur 
nomination. Le Sénat nomrne les magistrats des 
cours inférieures et des cours supérieures ; il 
exerce le droit de gráce. Le SBnat propose en 
meme temps les lois. 

En 1849, sous i'empire des idées démocrati- 
ques dont étaient travaillks les esprits, le lord 
haut commissaire Leaton tlt des reformes qui 
laisserent a des Chambres ignorantes la faculté 
d'établir des impdts sur des bases dont l'éco- 
nomie politique et le bon sens avaient depuis 
longtemps fait justice , et remirent I'élection 
des fonctionnaires iuunicipaur au suffrage uni- 
verse1 et au scrutin secret. Ces magistrats, au 
nombre de ciuq, au lieu d'etre un poiivoir con- 
sultatif, comme partout ailleurs, sont chargks 
d'nn service administratif, et chacun d'eux, en 
cette qualité, lance des ordonnances, et veille 
a leur exécution. Ces fonctions, étant salariées, 
sont tres-recherchées. Elles ne durent que deux 
ans et demi, mais les titulaires sont réeligi- 
bles. Pour Btre réélu, il faut avant tout 6tre un 

commissaires a laqiielle nous empriintons la 
plus grande partie de ces details, nous apprend 
qu'i Céphalonie, le magistrat chaqé des &coles 
faisait écrire par chaque élkve une priere, de- 
mandant au ciel l'expulsion des Aiiglais des 
sept lles. A Corfou, on a vu le conseil municipal 
s'opposer a des depenses d'ernbellissement et 
d'assainissement que le gouvernement voulait 
faire a ses fiais. 

Enfin, en 1863, I'occasion désirée parN.Glad- 
stone se presente, YAnngleterre s'empresse d'en 
proíiter et consent i l'anriesion a la Grece de 
ses ingratsprotégés, Voy. entre antres la circu- 
laire de lord J. Russelldu 18 juin 1863. 

Ajoutons, pour terminer, que le 5 octobre 
1863 le Parlement ionien, élu pour statuer sur 
la question de la réunion des sept lles au 
royaume de Crece, aprks un discours du lord 
haut commissaire qui a été accueiiii avec grande 
satisfaction , a décrété l'union avec la Grkce a 
l'unanimith des voix. Le Moniteur du 6 octohre 
ajoute : IC L'enthousiasme excité par ce vote 
est immense. r Lours GOTTARD. 

ILLUMINÉS. 11 a existé piiisieurs sociétés 
sous ce nom, mais nous ne pouvons consacrer 
quelques lignes qu'ii celle qui a été fondée le 
le' mai 1776, par le professeur Weishaupt, a 
Ingolstadt (Bavibre), et dont Knigge fut l'un des 
chcfs. 

Le but de la sociétb, qui compta un moment 
jusqu'a 2,000 membrcs, fut de tendre vers la 
peri'ection morale et politiqiie; c'est poiirquoi 
son fondateur i'avait appelée d'abord I'Ordre 
desperjeclibilistes. Mais Weisliaupt clioisit une 
mauvaise voie pour atteindrc son but : il or- 
ganisa la socibté sur le modele de 1s Compa- 
gnie de JPsus, dont il Ctait poiirtant l'adver- 
saire ardeiit, afin, disait-il, n d'opposer au mal 
les armes dont i l  se sert pour nuire. a On éta- 
blit donc un systeme de surveillance mutuellc, 
de confessions, et d'autres moyens semblables 
qui, avec ses tendances républicaines et le 
secret dont il s'entourait, provoquerent la dis- 
eolution peononcée par l'Plecteur de Bavikre, 
le 22 juin 1784. 

Nous ne savons si le prog~ks moral peiit 
t?tre réalisk sans la liberte; mais ce qui est 



Bvident, c'est que la liberte est la condition 
fondamentale de sa durée. M. B. 

ILOTES. On sait'que les Ilotes étaient les 
populations primitives de la Laconie qu'on 
avait réduitesa un état de servage trbs-voisin de 
celui qui aregné au moyen @e. Seulement, les 
Ilotes n'appartenaient pas a des particuliers, 
mais a 1'Etat. 

Les mceurs barbares des Spartiates rendaient 
leur domination tres-dure, il est donc naturel 
que les populations opprimées ont cherché 
plus d'une fois a recoiivrer leur liberte. Ces 
tentatives n'ayant pas réussi, Sparte les traita 
avec une cruauté devenue proverbiale. Que 
dans une telle situation les Ilotes aient perdu 
le sentiment de leur dignité, cela est possible; 
mais tant que nous n'aurons d'autre preuve 
que le dire de leurs oppresseurs, nous devons 
reserver notre opinion. 

Quoi qu'il en soit, l'esclavage n'est ni moins 
odieux, ni moins nuisible, si les esclaves ap- 
partiennent a l'Etat que s'ils apparliennent A 
des particulicrs. M. B. 

IMMIGRATION. voy. Emigration. 

IMPOSITIONS. Ce mot s'applic~ue de prk- 
férence aux impbts purement communaux, ré- 
partis dans la forme des contributions di- 
rectes. 

IMPOTS. Une nation a besoin, pour pré- 
server son iudkpendance et ses intérets des 
agressions auxquelles ils peuvent &re exposés, 
pour maintenir dans son sein i'ordre et la paix, 
pour garantir contre toute injuste atteinte la 
personne et les droits de tous ses membres, 
et pour d'autres nécessités encore de la vie 
sociale, d'un ensemble de sewices auxquels 
l'activité libre des iudividiis ne saurait pour- 
voir, et dont il faut inévitablement confier la 
gestion a un gouvernement, investi de l'auto- 
rité. des forces et des ressources que comporte 
l'accomplicsement convenable de sa mission. 
L'impbt, dans son caractkre le plus général et 
le plus rationnel, est le prelevement de lapar- 
tie des ressources individuelles nécessaires 
pour couvrir la dépense des services publics 
dont il s'agit. 

11 est bien entendu que i'impbt n'est justi- 
flable qu'en raison de son emploi: plus il est 
purgi: de tout caractkre de tribut ou d'exaction, 
plus iI est Ikgitime; et plus, chacun peut faci- 
lement se convaincre que les services qii'il 
alimente sont indispensables au pays et ne 
pourraient 6tre obtenus a de meilleures con- 
ditions, plus il sera acquitte avec empresse- 
ment. 

Sous le point de vue de l'intkrkt général, on 
ne pourrait traiter utilement et complétement 
#un systbme.d'imp6ts existant qu'en étendant 
l'examen ou les recherches i torites les ques- 
tions suivantes : 

lo Ce systeme est-il legitime, c'est-a-dire, 
est-il librement discute et consenti par de ve- 
ritables mandataires des contribuables? 

20 Est-il réellement justiflable dans toutes ses 
parties, c'est-a-dire, les services qu'il alimente 
sont-ils tous indis~ensables ou nécessaires a la 
nation? 

30 Eníln, la charge de I'impbt, réduite au- 
tant qu'elle peut l'etre sans préjudice public, 
est-elle bquitablement assise et répartie; sa 
proportionnalité aux forces contributives de 
chacun est-elle observée le mieux possible? 
Les différents modes de perception adoptes 
sont-ils, parmi tous les modes praticables, 
ceux qui imposent le moins de gene et de diffi- 
cultés aux contribuables,et ceux qui entrainent 
le moins de frais? 

Te1 est, en matiere d'impbts, le veritable 
champ de i'investigatíon scientifique; hors de 
la, ou peut faire de l'érudition, de l'habilete 
fiscale, ou meme de la fantaisie, mais non de 
la science. 

On voit que les questions relatives B la 1égi- 
timité et a la destination de l'impbt, touchent 
presqu'a tous les points de la politique; or, ces 
points se trouvent traités dans les autres par- 
ties de ce Dictionnaire, qui comprend en outre 
des articles spéciaux consacrés a chaque im- 
pbt en particulier; nous devrous donc borner 
ici notre étude auxquestions les plus générales 
se rattachant a l'impbt, considéré indépen- 
damment de sa destination, et sans entrer dans 
le dktail de ses diverses applicatious. 

Adam Smith a formulé, au sujet de I'impbt, 
et avec sa sagacite habituelle, un petit nombre 
de rbgles ou maximea gknéralement admises 
aujourd'hui comme classiques, bien que les 
impbts existants s'en écartent considérable- 
ment. 

' t i  Premihrement , dit - il, tous les citoyens 
d'un Btat doivent contribuer B l'impbt dans la 
proportion la plus juste possible avec leurs fa- 
cultés respectives; c'est-a-dire, la plus exac- 
tement mesrirée sur le revenu dont chacun 
d'eux joiiit sous laprotection du gouvernement. 
Les dépenses gouvernementales sont, aur in- 
dividus d'une nation. ce que les frais d'admi- 
nistration d'un g a n d  établissement sont aux 
co-propriktaires (ou actionnaires) de cet éta- 
blissement, chacun de ces derniers étant tenu 
de supporter une part des frais proportion- 
nelle a l'importance des interets qu'il a dan6 
l'entrepiise. C'est en se conformant a cette 
maxime, ou en la violant, qu'on entre dans ce 
que j'appelle i'égalite ou l'inégalité d'imposi- 
tion. 

U Deuxihmement, la quotité d'impdt deman- 
dée a chacun doit toujonrs etre déterminke d'a- 
pres des bases certaines. Le temps du paye- 
ment, la sornme a payer, la manibre de s'en 
libérer, tout doit etre clair et précis pour le 
contribuable, ainsi que pour toute autre per- 
sonne. La o u  il en est autrement, les impbts 
sont plus ou moins livres a l'arbitraire, ou a la 
discrétion du collecteur. 

U Troisibmement , toute taxe doit Ctre levbe 
dans le temps et de la maniere qui conviennent 
le mieux aux imposés. 

11 Quatriémement, l'impbt doit etre combiné 
ou organisé de manikre a n'etre, que b moiizs 



possible , plus préjudiciable aiix contribuables 
qu'il n'est productif pour le Trésor public. u 
Smith explique au sujet de cette regle que la 
condition d'aggravation de l'impbt qu'il s'agit 
d'éviter peut résulter , non-seulement d'iine 
trop forte proportion des frais de la perception, 
mais de la gene et des entraves que celle-ci 
peut apporter dans les travaux utiles, de l'in- 
quisition et des tracasseries qu'elle peut im- 
poser aux contribuables, de l'excitation que 
des taxes mal concues peuvent donner a la 
fraude ou a la contrebande , et des habitudes 
de lutte contre la loi, des désastres et des con- 
damnations ruineuses qui en sont la suite.' 

Ces regles sont assurément fort judicieuses, 
mai$ jusqu'ici, elles sont généralement restées 
a l'état de pure théorie, m h e  sur les points 
ou i'on a fait des tentatives sérieuses pour s'en 
rapprocher; il nous suffira, pour justifier cette 
assertion, d'un coup d'oeilrapide sur l'ensemble 
dn regime des contribiitions de la France, 
qui est loin, d'ailleurs, d'6tre le plus défec- 
tueux des systemes d'impbts e s  vigueur en 
Europe. 

Si la regle de proportionnalite peut &re ob- 
servée dans les taxes , il semblerait que ce dht 
&tre surtout a Cégard de l'impbt foncier, établi 
sur les terres et les btitiments : la valeur ou le 
revenu de ces immeubles peuvent facilement 
6tre reconnus, par les contrats de vente. les 
baux, la nolorikté publique dans chaque loca- 
iité, et en faisant procéder régulierement et 
uniformément, sur tous les points du pays, B 
la mensuration et a l'évaluation de ces proprik- 
tés, on a crii pouvoir arriver a une proportion- 
nalité générale de l'impbt, sinon rigoiireuse, 
du moins trés-approxirnative. C'est dans ce but 
que le cadastre fut entrepris chez nous, des 
1808; mais cette ppération, qui a coilté plus de 
150 milüons de francs, n'a pas donné les ré- 
sultats que l'on en attendait; elle se trouva, 
vers 1820, assez avancée pour engager le gou- 
vernement a se préoccuper de son application; 
mais on reconnut alors que, malgré toutes les 
précautions prises, la proportionnalité des eva- 
luations cadastrales d'une localité a l'autre 
n'avait pu 6tre obtenue,-que l'application de 
ces évaluations a la rectification des contin- 
gents départementaux deja établis, entralnerait 
d'knormes changements dans ces contingents, 
et par suite dans ceux des arrondissements et 
des communes, - sans que l'on pht motiver 
de tels changements autrement que sur des 
kvaluations reconnues défectueuses ; on dut 
donc y renoncer, et une loi du 31 juillet 1821 
decida que les évaliiations cadastrales ne ser- 
viraient qu'a la rkpartition individuelle du con- 
tiugent assigné a chaqiie commune par les 
anciennes répartitions gi.nérales, basées elles- 
m6mes sur une premihre répartition entre les 
départements, opérée en 1790 par 1'Assemblée 
constituante, et rectifibe par les dégrhvements 
s~cpessi~ement accordbs aux départements 
puf avaient pani le plus surchargks, 

l. RsoberaAes sur la @atuve et 268 aaures da la vi- 
d ~ w e  d~ twfionr. lb,  Y, C ~ P .  P, wct. t. 

Depuis, les contingents départementauxn'ont 
giiere été modiliés, dans leurs rapports entre 
eux, que par les effets d'une loi du 17 aoat 
1835, prescrivant d'y ajouter l'impbt afférent 
aux constructions nouvelles, et d'en retranclier 
celui appliqué aux bltiments démolis. 

Ainsi, les opkrations cadastrales n'ont pu 
amener une proportionnalité réelle de I'imp6t 
foncier sur tous les points dii territoire; miiis 
ces. opérations out duré quarante ans, et alora 
meme qu'elles auraient donné des évaluations 
irréprochables au moment ou elles ont été faites, 
leur proportionnalité d'un lieu a l'autre n'aurait 
pu se mainteuir au dela d'un petit nombre d'an- 
nees, par suite des changements, souvent con- 
sidérables et rapides, que l'ensemble du mou- 
vement social ne cesse d'apporter dans la 
situation respective des localités. Le maintien 
constant d'une proportionnalité . générale de 
l'impdt dont il s'agit n'est douc pas possible, 
a moins de révisions coutinuelles qui entrahe- 
raient d'énormes dépenses. 

D'apres une note fournie par l'administration 
des contributions directes, en 1855, et citée 
par M. de Parieu , la proportion de l'impbt sur 
les terres avec le revenu net varie, relative- 
ment aux contingents départementaux, entre 
les termes extremes de 3.74 et 9.07. 

Une autre iuégalité considkrable de l'imp6t 
foncier resulte de ce que, dans sa perception, 
il n'est pas tenu compte au contribuable des 
dettes hypothécaires quigrevent les immeubles 
inscrits sous son nom, et en absorbeut plus ou 
moins les revenus. 

L'impbt mobilier, base sur la valeur locative 
des habilations, est d'abord sans proportionna- 
lité réelle dans ses rkpartitions générales, at- 
tendu que celles-ci Iie reposent sur aucune 
évaluation d'eusemble assez récente pour re- 
présenter leur état actuel; la proportiounalitk 
n'est pas d'ailleurs mieiix observée dans la 
répartition individuelle des contingents com- 
munaux, attendu que la valeur locative des ha- 
bitations n'est pas toujours , il s'en faut, pro- 
portionnelle aux facultes contributives de ceux 
qui les occupeut. 

L'imp6t des portes et fenetres, dans une 
m&me commune, et lorsqiie le nombre et l'é- 
tage des ouvertures sont les memes, est aussi 
élevé pour une masiire que pour l'habitation 
la plus somptueuse. 

L'impbt des patentes, d'une complication ex- 
cessive dans ses applications, est encore plus 
éloigné que les precédents d'une proportion- 
nalité réelle avec les facultés contributives : 
relativement a l'application du droit appeléjxe, 
et indépendamment des nombreux defauts de 
proportion que l'on pourrait signaler dans le tarif 
lui-meme , il n'admet aucune difference entre 
les patentes de meme profession exercant dans 
une meme commune, quelles que soient les 
inegalités de leurs facultés respeclives ou de 
l'importance de leurs affaires, et il détermine 
un maximum restant le meme pour toutes les 
entreprises qu'il atteint, alors m&me que l'im- 
portanae des unes dépasse cslle des autros 
dans la g r ~ p ~ r t i ~ r l  de 1 a 19, de 1 ti 100 sri 



darantagel. En outre, cet impdt s'bcarte consi- 
dérablement de la deuxikme regle posée par 
Adam Smith, en ce que sa perception ne re- 
pose pas toujours sur des bases certaines, clai- 
res, précises, facilement intelligibles, ce que 
dkmontre sumsamment le nombre des réclama- 
tions, en matiere de contributions, portées de- 
vant le conseil d'État, nombre qui, pour le seul 
impbt des patentes, est deux fois plus elevé 
qu'il ne i'est pour les trois autres contributions 
directes principales, prises ensemble, et quu- 
torze fois  plus dlevd, relativement a l'impor- 
tance des produits de ces divers impbts.' 

Quant aux impbts considerables et variés. 
percus chez nous par l'administration de i'en- 
registrement, celui sur les successions, assez 
convenablement gradué selon les degrés de pa- 
rente, serait l'un des mieux établis, s'il admet- 
tait la déduction du passif constaté des succes- 
sions, au lieu de peser d'un poids égal sur 
celles qiii sont grevées de dettes et sur celles 
quien sont affranchies; les taxes sur les trans- 
missions d'immeubles a titre onéreux sont 
beaucoup moins justiflables; ontre l'obstacle 
qu'elles apportent a des transactions utiles ii 
i'intéret commun, elles pesent principalement 
sur le vendeur, - i'acquéreur tenant toujours 
compte, dans laflxation de ses offres, des droits 
de mutation qu'il aura a payer; elles réduisent 
ainsi la valeur de sa propriété, le plus souvent 
a l'occasion d'un état de gene ou de besoin qui 
I'empeche de la conserver; elles pesent d'ail- 
leurs beaucoup plus lourdement sur lespetites 
propriétés que sur les grandes, celles-ci étant 
moins sujettes a la nécessité de ventes fre- 
quentes. La taxe établie sur les emprunts con- 
tre obligation hypothécaire, loin de s'appliquer 
a une faculté contributive, pese au contraire 
sur l'emprunteur au moment ou il manifeste sa 
gene en contractant une dette, et elle aggrave 
les couditions déja si onéreuses, pour les pe- 
tits emprunts, des contrats de cette nature. 

Nos impbts sur les actes, en général, sont 
ceux qui s'écartent le plns de la deuxieme des 
régles theoriques que nous avons rappelees, 
et il est remarquable que les taxes analogues, 
percues avant 1789, donnaient déja lieii au 
m&me reproche. On trouve a ce sujet, dans le 
grand ouvrage de Smith, un témoignage que 
nous croyons devoir citer : 

u En France, dit-il, on ne se plaint gukre du 
droit de timbre, mais on se plaint beaucoup du 
droit d'enregistrement qu'on appeiie contrble. 
On prétend que ce dernier donne lieu a beau- 
conp d'exactions de la part des employes de la 
ferme génerale, chargks de percevoir un im- 
pbt qui, en grande partie, est incertain et ar- 

' bitraire. Dans la plupart des écrits que les Fran- 
-mis ont publiés contre le systeme actuel de 
r il 
'leurs flnances, on attaqoe principalement les 
'abus du contr6le. Cependant cet imp6t n'est 
t'oint, par sa nature, nécessairement incertain. 
2 .: 

1. Ti convient cependant de faire remarquer que 
-Wmontant de la patente est induenc4 par le ehlffre 
rdniloyer. M. B. 
, 2. Voy. un tableau dann6 par M de  Parieu, Jour- 
nal drr $conomiotea, 8. sdrie, t. XXVII, p. 228. 

Si la plainte gbnbrale est bien Pondbe, les abus 
doivent provenir bien moins de la nature de 
l'impbt que du dkfaut de precision et de clart6 
dans les termes des kdits ou des lois qui l'éta- 
blissent. u * 

11 ne paraft pas que les lois rendues depuis 
1789 aient beaucoup arnélioré, sous ce rapport, 
nos imp6ts sur les actes: on sait combien, dans 
le nombre des contestations qui s'élevent entre 
le flsc et les contribuables. il eh est aeu. rela- 
tivemeiit, qui soient portées jusqu'aia ~ Ó u r  de 
cassation, ct cependant, siiivant N. Laferriere. 
on peut déja compter plus de deux mille cini 
cents arrets de la Cour de cassation sur des 
matieres d'enregistrement.3 

Dans l'article consacre aux droits de Con- 
sommation, il a &te établi que ces impbts sont, 
en général, ceux qui s'écartent le plns de tonte 
proportionnalité avec les facultes des contri- 
buables; leur perception, notamment en ce qui 
concerne les douanes, les octrois, les taxes 
sur les boissons, sur le sel, etc., presente en 
outre, a un haut degré, tous les inconvénients 
signales dans la quatrieme des regles posées 
par Adam Smith. 

Ces regles théoriques, A i'exception peut- 
&re de la troisieme, qui n'est pas la plus im- 
portante, sont donc tres-peu observées dans le 
systkme francais, et elles le sont moins encore, 
a beaucoup d'egards, dans les systemes d'im- 
pdts des autres grands États de l'Europe, bien 
que, sur dirers po,ints, les taxes établies dans 
plusieurs de ces Etats s'en rapprochent plus 
que les nbtres. 

La regle de proportionnaiité est de beaucoup 
la plus importante; mais nous avons vu com- 
bien il est difficile de l'établir et de la mafnte- 
nir, meme i'egard de l'impbt foncier, celui de 
tous qui s'y prete le plus. 11 ne convient pas 
moins, cependant, de se rapprocher de la jus- 
tice autant qu'on le peut, et nous pensons 
qu'en ce qui concerne ce demier impdt, il y a 
lieu de recourir a de nouvelles péréquations, 
d8s que I'evidence et l'importance des inéga- 
lités motivent suffisamment la dépense qu'en- 
trafnent ces opérations, a la condition toute- 
fois que l'on ait des moyens surs de corriger 
ces inégalités sans en produire de nouvelles, 
condition quin'a pas toujours été observée dans 
les pérequations départementales accomplies 
depuis quinze a vingt ans. 

Il ne nous parait pas douteux qu'un rema- 
nicment général des autres impbts, confié a 
une réunion d'hommes choisis parmi les plus 
éclaires en économie politique et en finances, 

1. Liv. V ,  chap. 11, Suppldmerat anx secfions 1 et 2. 
2. Cite par M. de Parieu. Jo~lirtaL des Economistco, 

2e serie, t. XXIX, p. 181. 
:Tons trouvona ici un temoignage assez remar- 

quable des pr4occupations parfois singuli&res, que 
non hommes publica apportent dans l'appr6ciation 
des impots: le defaut de simplicit6, de precision et 
de elarte dan8 les diapositions legales relatives aux 
taxes snr les actes, est la cause principale des diffi- 
cult4s qu'elles soulbvent; maia ce defaut donne un 
grand exercice i la science des jurisconsultes; auasi 
M. Troplong a-t-il 6crit : . La loi de l'enregistrement 
est, ponr nous autres lbgistes, la plus noble, ouplutot 
la senle noble entre toutes lee lois fiscales. ( lb id . ,  
m&me pago.) 



et A qui on laisserait la facultB de rBdi~ire le 
produit total dans une limite déteiminke, n'of- 
frit des moyens de les rendre plus kquitables, 
d'enfaire disparaltre les injustices les plus cho- 
quantes et les difficultés les plus dommagea- 
bles. BIeme a i'kgard des imp6ts sur les con- 
sommations. ilne serait pasimpossibled'obtenir 
une sorte deproportionnalité, en affrauchissant 
toutes les denrees et mairchandises - quelle 
qu'en fiit la provenanee - veritablement né- 
cessaires, soit au soutien de la vie et de la 
santé, soit a l'exercice des iudustries qui pro- 
duisent ces memes denrees et marchandises , 
et en faisant pesep sur toutes les autres con- 
sommations ou jouissanees, des taxes s'elevant 
graduellement, en raison de leur application a 
des besoins moins urgents et plus justement 
imposables, de maniere a obtenir surtoiit le 
plus grand produit possible des consommations 
ayant pour motif principal les satisfactions va- 
niteuses. 

En présence des défauts si graves et si nom- 
breux des impbts existants, de leur inkgalité, 
de leurs complications, des entraves de toute 
sortc qii'ils apportent aux developpements de 
f'activité utile, di? la multiplicitk des agences 
et de l'importance des frais que nkcessite leur 
perception, on s'est quelquefois demandé s'il 
ne serait pas possible et avautageux de les rem- 
placer tous par un imp6t unique. Saus nous 
arreter aux conceptions purement cbimbriques 
qui ont kté exposees a ce sujet, nous exami- 
Iierons celle qui prendrait pour base de la taxe 
uriique l'évaluation du revenu iudividuel, quelle 
qu'en fht la source. 

On ne peut pas dire qu'un imp6t Btabli sur 
de telles bases soit impraticable, caT il est de- 
puis longtemps percu en Angleterre, ou il four- 
nit, d'apr6s le compte íinancier de 1861, plus 
du sixikme du produit total des impbts; mais 
est-il plus kquitablement reparti et moins on6- 
reux pour les contribuables que la plupart des 
autres taxes? C'est ce qui paraft fort douteux. 

D'abord, les kvaluations n'ont pour base gé- 
nerale que les déclarations des contribuables , 
avec la sanction de fortes ameodes pour les cas 
oh l'on viendrait a constater que les declarants 
ont dissimulé une partie de leur revenu reel; 
or, ces coustatations sout impossibles dans une 
multitiide de cas, en sorte que l'étaluation des 
revenus reste le plus souvent a la discrktion 
des contribuables, et que les plus honnetes, 
les plus consciencieux d'entre eux sont relati- 
vemeut beaucoup plus chargés que les autres, 
tandis que ceux pour lesquels des déclarations 
mensongkres ne sont pas un obstacle, et dont 
le revenu peut &tre dissimule sans risqiies, 
s'exonerent autant qu'ils le jugent convenable. 

Ensuite, la taxe pese egalement sur tous les 
revenus an-dessus de 100 liv. st,, soit qu'ils 
proviennent de propriktés acquises, de l'exer- 
cice d'une industrie, de traitements ou de sa- 
laires; il y avait pourtant a faire, entre les re- 
venus fondes sur la propriete d'immeubles ou 
de capitaux mobiliers, et tous les autres reve- 
nus imposks, la m&me distinction qu'eutre la 
rente perpetuelle et la rente viagere; prelerer 

3 p. 100, par exemple, aussi bien sur le mm- 
tant d'un tfaitement on d'un salaire, que sur 
le produit net annuel d'une maison ou d'uri 
champ, c'est taxer fort inegalement ces deux 
natures de revenus, attendu que, a la mort du 
propriétaire, la maison ou le champ resteront 
A sa famille, tandis que le salarié ou le commis 
ne laisseront A leurs enfants que les épargnes 
qu'ils auront operees, leur vie durant, sur leurs 
revenus; il est des lors Bvident que ceiix - ci 
ne representent pas des faciiltes contributives 
equivalentes a celles offertes par un revenu 
égal, obtenu, sans travail, d'une propriétb 

On ne pourrait donc rendre la taxe equitable 
qu'en admettdnt la deduction, sur les revenos 
tires de services personnels, de la proportion 
moyenne reconnue necessaire pour compenser 
la limitation de leur durke, et l'observation 
d'une telle eoudition, indispensable au point 
de vue de la justice, ne serait pas assurkment 
facile ; mais les difficultks d'une equitable ap- 
plication de la taxe seraient bien plus grandes 
encore quant aux revenus donnks par les en- 
treprises industrielles ou commerciales, les- 
quels en Angleterre, en France et chez toutes 
les nations industrieuses, constituent une trCs- 
Iorte part du revenu gknkral; ces revenus sont 
pour I'ordinaire si incertains qu'il n'est guere 
d'entrepreneurs en mesure de les évaluer d'a- 
vance; ou leur donue cependaut, en Angle- 
terre, une évaluation quelconque. mais elle ne 
peut etre que rarement conforme aux rCsul- 
tats, si ce n'est pour les entreprises a produits 
plus 6u moins regiiliers , telles que les cliemins 
de fer; dans la généralitb des autres, des dif- 
fereuCes du simple au double, et meme davan- 
tage, entre les previsions et les rksultats, se 
produisent sans doute frequemment; il arrive 
d'ailleurs que les gains sur les'piiels on comp- 
tait se résolvent soiivent en pertes, tandis que 
l'imp6t etahli sur ces gains présum&s, une iois 
acquitté, n'est jamais rembolirse : personne ne 
croira que dans de telles conditions les cliarges 
puissent etre proportionnelles aux facultés. 

On voit que l'impbt sur le revenu n'est pas 
plus que les autres exempt ,d'inconvknients 
graves et de dificultés. M. John Stuart Mill, 
dont on counalt l'esprit d'équité et le libéra- 
lisme Bclairé, et qui a vu fonctionner en Angle- 
terre l'impbt dont il s'agit, dit a ee sujet : a On 
peut craindre que cet imp6t qui, en apparence, 
est le plus juste de tous, ne soit en realite plus 
injuste qu'un grand nombre d'autres qui, au 
premier abord, semblent bien plus mauvais. 
Cette consideration nous porte A partager I'o- 
pinion qiii,.jusqu'a ces derniers temps, a pre- 
valu habituellemeut, savoir : que les imp6ts 
directs sur le revenu doivent etre reserves 
comme une ressource extraordinaire destinee 
aux grands besoins nationaux, en prbsence des- 
quels la nkcessite de trouver des ressources 
nouvelles domine toutes les objections. 11 ' 

11 est certain que les inconvenients de cet 
imp6t seraient d'autant plus manilestes qu'on 

1. P~incipe. d'iconomie politique. Traduction de 
U. Dussard et Conrcelle-Beneuil, t. ii, P. 485. 



aurait a lui demander davantage; car, le défaiit 
de sincérité des dkclarations s'accrottrait in- 
failliblement en meme temps que la charge, et 
s'il fallait, en le substituant a tous les autres 
implits, lui faire produire tout ce qu'absorbent 
aujourd'hui les énormes dépenses publiques 
de la France et de l'Angleterre, il serait bien- 
t6t jugé absolument intolerable. 

L'une des questions qui ont Été le plris sou- 
vent dkbattues es't celle de l'imp6t progressif, 
c'est-a-dire d'un imp6t dont le taux pour cent, 
au lieu d'offrir une proportion simple et uni- 
forme poiir tous les revenus, s'éleverait a me- 
sure qu'il aurait a s'appliqiier a des revenus 
plus considkrables, Les partisans de ce sys- 
teme s'appuient gknéralement sur la conside- 
ration que l'impbt doit, autant que possible, 
demander a chacun un sacrifice kgal, relative- 
ment a l'étendue de ses moyens d'existence ou 
de bien-etre , et qu'un sacriflce de 100 fr., par 
exemple, est beaucoup plus important pour ce- 
lui dont le  revenu est borne a 1,000 fr., que 
ne l'est, pour celui qui jouit de 100,000 fr. de 
rentes, un sacrilice proportionnel de 10,000 fr., 
par la raison que le premier de ces sacriíices 
impose des privations relatives a des besoins 
incomparablement plus urgents que ne le sont 
ceux restreints par le dernier. 

Cette conception a soulevk une multitude 
d'obfictions, et d'abord, des tentatives de ré- 
futation aritbmétique. On a prétendu que l'ap- 
plication de taxes progressives aux revenus 
$e tous les degrés était impraticalile, parce 
qu'elle arriverait a absorber entierement les 
plus forts revenus: ceux qui ont soutenu cette 
objection, tres-souvent reprodiiite malgré son 
excessive pukrilité, n'ont pas pris garde que 
l'on pouvait clioisir entre un grand nombre de 
systBmes de progression differents, et qu'un 
impdt qui, par exemple, ne s'appliquant qu'aux 
revenus superieurs a 2,000 fr., prélkverait sur 
le surplus de cette somme 3 p. 100 jusqu'a 
10,000 k. de revenu, 4 p. 100 sur le surplus 
de 10,000 fr. jusqu'a 20,000, 5 p. 100 sur le 
surplus de 20,000 jusqu'a 30,000 fr., et ainsi 
de suite , n'arriverait a prélever , siir les der- 
niefs 10,000 fr., complétant un revenu de 
100,000 fr., que 12 p. 100, soit une somme de 
7,440 fr., sur ce revenu entier , ou une moyenne 
d'un peu moius de 7 11% p. 100. 

On s'est ensuite elevé avec force contre la 
pensbe, que l'on attribuait a tous les partisans 
du systeme progressi f indistinctement, de vou- 
loir operer par l'impbt le nivellemnt desfor- 
tunes ; s'kcarter de la simple proportionnalitk 
de l'impbt, a-t-on répéte bien souvent, ce 
serait tomber dans le communisme, dans la 
spoliation, la désorganisation sociale, etc. 

Une autre objection , plus serieuse que les 
précédentes, a éte tirée de l'effet que pourrait 
produire, quant a la dissipation ou a I'expor- 
tation des capitaux, une taxe qui, au deli d'un 
certaiu chiffre de revenu, réduirait trop l'inlk- 
@t que l'on pourrait avoir a conserver le sur- 
plus; mais un te1 effet ne serait a redouter que 
si l'on adoptait une progression exagérée. 

Si nous avions des impbts modkrés, peu 

genants pour les travaux et les transaktions 
utiles, et vkritablement rkpartis dans la pro- 
portion des facultés contributives de chacun, 
il n'y aurait peut - etre pas ti rechercher d'au- 
tres conditions; mais on sait coinbien nous 
sommes loin d'uue telle situation, et si, a par- 
tir des classes aisées jusqu'aux plus opulentes, 
on parvenait a imposer le revenu selon une 
progression raisonnable, telle a peu prBs que 
celie que nous venons de supposer, - en affec- 
tant iutégralement le produit du nonvel imp6t 
ti la snppression ou a i'atténuation des charges 
existantes les plus dommageables et  les mains 
équitables - ii est extremement probable que 
l'on ne ferait ainsi que corriger en partie les 
inégalités resultant de l'état actuel , inégalités 
qui, par l'effet des taxes pesant sur les con- 
.sommations les plus usuelles , sont générale- 
ment en faveur des classes auxquelles nous 
supposons que le nouvel imp6t serait demandé. 
11 ne résulterait assurément d'une semblable 
mesure, si eUe était reconnue praticable sans 
de bien plus grands inconvénients que ceux 
tolérés dans les autres impbts, ni spoliation, ni 
perturbation sociale, et elle serait, au contraire, 
de nature a atténuer l'injustice de la réparti- 
tion actuelle des charges publiques. 

Au surplus, le s y s t a e  progressif, entendu 
comme peuvent le faire les esprits sensés, a 
pour lui d'imposantes autorités ; Montesquieu 
I'adopte complétement comme le $eul équi- 
table f ; Adam Smith et J. B. Say l'approuvent 
egalement 9 ; Jéremie Ben tham l'appuie aussi, 
dans le sens ou l'income - tax l'applique en 
Angleterre, par I'entier affranchisseinent des 
revenus ne dépassant pas un minimum déter- 
mine (2,500 fr.). M. John Stuart Mil1 I'approuve 
dans le meme sens, et de plus, il soutient qu'il 
serait juste et fitile d'en faire application dans 
la lixation des droits sur les legs et les suc- 
cessions. 

Ou comprend quelquefois au nombre des 
regles tliéoriques de l'irnp6t, celle d'apres la- 
quelle il doit porter sur le revenu, non sur le 
capital. Cette question a donné lieu a beaucoup 
de dissertations que nous n'hksitons pas aran- 
ger parmi les plus oiseuses. Le capital, pour 
une nation prise en masse, se compose de 
tous les produits accumulés $u travail anté- 
neur, affcctés a de nouvelles opérations pro- 
ductives (fonds de terre, bestiaux, cbemins, . 
canaux, usines, fabriques, ateliers, machines. 
instruments, outils et approvisionnements de 
toute espece) ; ce capital se détruit , se renou- 
velle et se transforme sans cesse ; il se déve- 

1. Esprit des loie, liv. XIII , chap. VII. 
2. Voy. Coure complet de J. B. Say, 2c ddit., t. 11, 

p. 399. 
3. Nona sommes d'avis an'on neut obiecter encore 

contre 19imp6t progressif 1- qÚe le ta;x de la  pro- 
gression sera toujonrs entache d'un certain arbi- 
traire, et pourra facilement &re combine de maniere 
A atteindre certains buts politiques, et 2. que, si  I'im- 
p6t n'cst legitime qu'en ce qu'il est employe pour 
payer des services rendus aux citoycua, on peut, 
tout au plus, juatifler la proportionnalitb . mais non 
la progresaion. L'imp6t progressif justiflerait le cor- 
donnier de vendre sea aouliers plus cher an bonr- 
geois qo'8 l'ouvrier. M. B. 



loppe ou s'amoindrit seion que les populations 
sont 'en voie de prospérité ou de décadence; 
il augmente lorsqu'elles produisent plus qu'el- 
les ne détruisent, et diminue dans le cas con- 
traire ; l'impbf, lorsqu'il est exageré , peut 
certainement contribuer 5 ce dernier résultat, 
mais il y contribuera tout autant en portant ex- 
clusivement sur le revenu que s'il était basé 
en tout ou en partie sur les capitaux, par la 
raison bien simple qu'en grevant fortement le  
Tevenu, il restreidt la possibilité des epargnes, 
des accumalations indispensables a l'entretien 
des capitaux conservés , au remplacement ou 
renouvellement des capitaux dbtruits. 

On  peut prendre pour base des kvaluations 
d'nn imp6t sur la propriété- acquise, soit le ca- 
pital, soit le revenu, et le choix n'a pas ici une 
bien grande importarice; mais il est fort diffi- 
-cile de savoir siiremeiit , si un impdt quelcon- 
-que portera sur le capital ou sur le revenu; 
ohacun facquitte comme il peut , soit sur scs 
revenus, s'ils sont suffisants, soit sur ses ca- 
pitaux, s'il ne peut faire autrement, et cela 
tout a fait independamment de la maniere dont 
l'impbt est établi; ainsi l'imp6t sur les succes- 
sions , assis sur des capitaux, peut tres-bien 
Etre acquitté sur des revenus, et beaucoup 
d'impbts sur les revenus sont acqulttés avcc 
des capitaux. a 11 n'est aucune combinaison de 
lois fiscales, dit a ce sujet M. Mill, qui puisse 
faire tomber I'impbt sur le revenu et l'empe- 
clier de tomber sur le capital. » 

Les discussions n'ont pas été moins nombreu- 
ses, ni beaucoup plus prolltables, sur la ques- 
tion de savoir que1 est, de l'impbt direct ou de 
I'impbt indirect, celni qu'il y alieu de préférer. 
Dans le sens génbralement admis dans ces dis- 
oussions, surtout en Angleterre, l'impbt direct 
serait celui que l'on demande a des contribua- 
bles nominativement designes, dans la pensee 
qu'ils en demeureront seuls charges ; l'impbt 
indirect serait celui que fon suppose devoir 
retomber sur d'autres contribuables que ceux 
qui l'acquittent d'abord , et telles seraient les 
taxes sur les consommations; en ce sens, la 
question impliquerait celle de I'incidence des 
impbts , sujette elle-meme a bien des incerti- 
tudes, et il nous paralt evident qu'elle n'est 
point ainsi nettement posée. Ce dont il s'agit, 
en rkalitk, dans les débafs sur l'impbt direct 

'ou indirect , c'est de savoir s'il vaut mieux as- 
aeoir l'impbt general sur la propriete acquise 
et sur les facultés contributives, résultant de 
l'cxercice des diverses industries, que sur les 
objets de consommation. 

Ainsi ramenée a plus de precision, la ques- 
tion ne nous paralt pouvoir etre décidée, d'une 
maniere absolue, en faveur ni de l'un ni de 

1. Noas ne sommes aueunement de I'avis de M. J. 
St. Mill ,  que notre honorable collaboiatenr semble 
adopten Un imp6t destine z i  &re assis sur le revenu 
et q n i  est en realith support8 par le capital, dhpasse 
les faculths du contribuable. E n  fait, il est des cas 
od le capital et le revenu sont une seule et meme 
chose (voy. Capital) ; n8anmoina, en prenant le ca- 
pital pour base de la réparlition, on s'expose i man- 
quer aux lois de la proportionnalit8, paree que le 
prodait du capital n'est pas Bgal daos toutes les in- 
dustries. M. B. 

l'autre systhme; l'un et i'autre ont des inwn- 
vknients et des avantages, qui leur sont pro- 
pres, et si ,  en somme, les inconvénients des 
taxes sur les cousommations, dans leur ktat 
actuel, paraissent I'emporter de beaucoup sur 
ceux des autres impbts, il n'est nullement M- 
possible de reduire la cliffkrence en am&lioraiit, 
ainsi que nous l'avons indique, l'assiette de 
ces taxes ; i\ en est d'aiUeurs , parmi celles ac- 
tuellement percues , et notamrnent celles sur 
le tabac et i'eau-de-vie , qu'il conviendrait de 
maintenir dans tous les cas. 

A nos yeux, l'un des inconvénients des im- 
pbts actuels sur les consommations se troiive 
dans ce qui coiistitue, pour l'esprit de flscalitb, 
leur principal mecite, celui de se confondre 
avec les prix des denrées et marchandises, au 
point d'etre beaucoup moins sentis ou remar- 
qués par les contribuables , que si ces derniers 
avaient a s'en libérer entre les mains du per- 
cepteur. 

Un impbt de 20 fr. sur un hectolitre de vin, 
remboursé au marchand par le consommateur, 
prive celui-ci exactement de la meme ressource 
que s'il avait a porler ces 20 fr. a la caisse du 
receveur public ; mais dans le premier cas , il 
s'en aperqoit beaucoup moins, et s'il sait va- 
guement qu'en achetant du vin il acqiiitte un 
impbt, le plus souvent il n'en connait pas le 
taux et ne se préoccupe que du codt total de 
son acquisition. Si, dans chaque débit de tabac, 
on placait a c6té du marchand un percepteiir , 
qui, apres que le premier aurait réclamé 1 fr. 
pour le prix rdel du tabac vendu , exigerait de 
l'acheteur 3 fr. en sus pour le Tresor public, 
n'est-il pas certain que cette manihre de per- 
cevoir l'impbt siir le tabac le rendrait beau- 
coup pliis impopulaire qu'il ne l'est aujour- 
d'hui? Et il en est de meme de tous les impbts 
sur les consommations, aussi bien de ceux qiii 
pesent sur les objets nécessaires au maiutien 
de la vie ou de la santé, et sur tout ce qui 
sert U. la production de ces objets, que de ceux 
établis sur les consommations les plus mal 6n- 
tendues au point de vue de fliygikne ou de la 
morale ; tous ces impdts peurent etre multi- 
pliés et aggraves avec beaucoup plus de facilité 
que les impbts directs, et priver les popula- 
tions d'uue sornmeimmense deleursressources, 
sans exciter a beaucoup prks autant d'hostilitk 
et de résistance que s'il fallait demander uiic 
summe equivalente a ces derniers impbts ; or, 
dans les Etats ou les depenses improductives 
des gouvernements ont une tendance bien 
marquée a s'accroltre de plus en plus, les con- 
dilions qui peuvent faciliter l'extension des 
impbts, en annuiant ou en affaiblissant Ia re- 
sistance des contribuables ou de l'opinion ge- 
nérale, sont assurbnent fort préjudiciables 
aux populations, et ne sont point sans danger 
pour l'avenir des gouvernements eux -memes. 

Cet inconvenient, toutefois, et tous les au- 
tres défauts des taxes de consommation que 
nous avons signalés dans I'article qui leur cst 
spécialement affecté, ne sauraient sufIire pour 
faire renoiicer cette classe d'impdts, tant que 
les depenses gouvernementales resterorit aussi 
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considérables qu'elles le sont devenues, en 
France, en Angleterre et dans d'autres Etats 
de I'Europe, et qu'on n'aura pas trouve de 
moyens plus eficaces que ceux employes jus- 
qu'ici, pouriniposer chacun directement d'apres 
son revenu réel. 

On s'est beaucoup occupk de la question de 
l'incidence des impots, et cettc question, assu- 
rémcnt, ne manque pas d'importance; mais le 
pl~is souvent elle ne comporte que des soln- 
tions peu prkcises et plus ou moins incertai- 
nes, I'incidence des charges tenant a une mul- 
titude de circonstances que I'observation la 
plus attentive ne saurait toujours saisir, et qui 
varient d'ailleurs constamment. En general, et 
dans une sociétk ou, par suite de la division 
des travaux, tous produisent les uns pour les 
autres, et ou, par conskqrient, les intérets in- 
dividuels sont plus ou moins solidaires, il est 
impossihle que les impbts, de quelque ma- 
nibre qu'ils soient assis, ne pesent pas un peu 
sur tous. Cependltnt il est vrai que, selon la 
nature des charges, celles-ci tombent princi- 
palement sur l'une ou I'autre des diverses 
classes de contribuables. Dans les pays dont le 
sol, entierement approprié et exploité, fournit 
une rente independante des capitaux que I'on 
pourrait y engager, l'impbt sur les terres pese 
presque uniquement sur les propriétaires; 
ceux-ci ne poiirraient I'ajouter au prix des 
prodiiits agricoles, parce que ce prix depend 
dii rapport entre l'offre et la demande, et que 
l'offre n'est pas nCcessairement reduite par 
I'impbt; il n'en serait autrement que si I'impOt 
absorbait au dela de la rente du sol, ne fiit-ce 
que sur une partie du territoire cultive; car, le 
surplus s'ajoutant alors aiix frais de culture, 
au prix de revient des produits, retomberait, au 
moins en grande partie, sur les consommateurs. 

Dans les lieux ou la population s'accrolt et 
ou les loeations son1 plus demaiidées qu'offer- 
tes, l'impbt sur les maisons retombe sur les 
locataires, parce qu'on ne construit les mai- 
sons nouvelles necessaires a ces derniers 
qu'autant que le prix des loyers s'bl&ve assez 
pour couvrir l'intéret de tous les wpitaux 
engager et de tous les frais annuels, I'impbt 
compris; mais dans les localités o t~  la popula- 
tion decrolt et oii les maisons existantes of- 
frent plus de locaux que ne le comportent les 
besoins des locataires, l'impbt reste a la 
charge des proprietaires, aussi longtemps du 
moins que les locaux surabondants ne sont pas 
dkmolis, et que lcs proprietaires, malgre I'im- 
pbt, ont encore intbret a les consenrer, ce qui 
parfois wmporte une durCe seculaire. 11 y a 
lieu de distinguer, dans les impdts sur les 
rnaisons, cclui qui incombe su sol que ces 

emaisons recouvrent; souvent, dans le voisi- 
nage immediat des villes en voie de dkvelop- 
pements rapides, les emplacements a batir 

-augmentent en peu d'annkes notablement de 
'Yavaleur , et ces augmentations seraient Cmi- 
Qemment imposables, car elles rbsultent, 
non des travaiix du proprietaire, mais uni- 
priement dii mouvement social, dont il est 
jiasle que la societé se reserve le plus pos- 

sible le bCndlice; seulement, il semble difü- 
cile d'empecher l'impbt qui atteindrait ces 
accroissements de valeur de retomber sur les 

*locataires; cependant, une taxe sur les em- 
placements a batir, proportionvzelle a Zeur 
vuleur vénde annuellement constatée , et qui 
devrait cesser aussitdt qu'ils seraient couverts 
de constructions, pour se confondre alors avec 
i'impbt proportionnel du revenu des maisons, 
aiirait tres-probablement pour effct de modé- 
rer, au proEt du Trésor, la hausse du prix de 
ces emplacements, et de moderer en meme 
temps la hausse des loyers, en rendant plus 
oiiéreuse la conservation d'emplacements nus 
et improductifs, et en excitant ainsi a l'édifica- 
tion des constructions rkclambes par les b e  
soins. 

L'impdt personnel et mobilier ne peut 
guere &re rejeté sur d'autres que sur ceux 
qui l'acquittent; il en est de m@me des taxes 
sur les successions et sur les emprunts par 
obligation; celles sur les ventes d'immeubles 
pesent plus génkralement sur le vendeur que 
sur l'aclieteur, par le motif que nous avoris 
deja indique, et aussi parce que le premier est 
souvent contraint de vendre, tandis que le be- 
eoin d'acheter est raremcnt aussi pressant. 

L'impbt sur les patentes ne pese pas uni- 
quement, comme on I'a soutenu, sur les con- 
sommateurs; il se partage entre eux et les 
patentes dans des proportions variables; car, 
bien que ces derniers tendent A recouvrer tous 
leurs frais, impdts compris, il ne leur est ce- 
peiidant pas facullatif d'augmenter, d a n ~  tous 
les eas, le prix de leurs produits en raison de 
i'accroissement de I'impbt , attendu que leurs 
débouchks se  restreignent ordinairement avec 
i'él6vation des prix, et qu'ils doivent des lors 
se  rbsigner, plutdt que de renoncer a leur 
profession ou de réduire leurs travaux, A une 
rémunération plus faible de leurs services per- 
sonnels, en supportant l'impbt en tout ou en 
partie. 11 en est ainsi, et par les memes raisons, 
dela plupart des jmpbts sur les consommations; 
ils se partagent dans des proportions tres-di- 
verses et constamment variables entre les pro- 
ducteurs et les consommateurs, bien que, pour 
I'ordinaire, ils retombent principalement sur 
ces derniers. 

Chez les populations ou la prospkrité gene- 
rale est en voie de dkveloppement rapide, les 
taxes sur les maisons, et celles sur I'industrie 
et sur les consommations, retombent genéra- 
lement sur les locataires et les consommateurs, 
parce qu'alors les services de tous les pro- 
ducteurs, et des propriétks baties, sont assez 
vivement demandes pour que leur prix s'elkve 
de tout le montant des taxes; on comprend qu'il 
doit en &re tout autrernent chez les populations 
en voie de decadente; chez celles dont la situa- 
tion est stationnaire, ou dont les ressources gé- 
nerales ne s'accroissent ou ne diminuent que 
tres-lentement, I'incidence des imp6ts reste 
telle a peu pr&s que nous venons de l'indiquer. 

l. Nons ne partageonspas, sur cepoint, la mani8re 
de voir de I'anteur. M. B. 



Les administrations financieres et  les publi- 
cistes quise  sont occupés de l'impdt, ont cher- 
ché a soumettre celui-ci a des classifications 
méthotiiques; mais en supposant que ces clas- ' 
sifications pussent avoir une grande utiiité, ce 
que noiis n'apercevons pas, la multiplicité, la 
diversité et la variabilité des taxes rendraient 
assez dificile la t iche de les classer dans un 
ordre raisonné, les réunissant en catégories 
bien caracterisées et  bien distinctes. 

Pour faire juger de cette diRiculté, il suflira 
d'une indication tres-sommaire d'une partie des 
impdts établis: impdts sur les personnes (ca- 
pitations, corvées , conscription, inscription 
maritime, presse, etc.); sur les fonds de terre, 
les mines, les maisons, les usines, les portes 
et  fenetres, les cheminées ou feux; sur la pro- 
priété mobiliere, les actions industrielles, les 
revenus de toute provenance (income-tm); sur 
les diverses professions, les ateliers, les brevets 
d'invention (patentes, licences, etc.); sur les 
objets de luxe domestiques, chevaux, chiens, 
voitures, permis de chasse, armoiries, spec- 
tacles, jeux, etc.; sur la navigation fluviale, le 
tonnage des navires, le transport des lettres 
et  des voyageurs, les passe-ports, etc.; sur les 
successions et itutres mutations de propriétks, 
les baux, adjudications et les contrats écrits 
de toute nature, actes judiciaires ou autres, 
mandats, billets, lettres de change, lettres de 
voitures, etc. (enmgistrement , timbre, etc.) ; 
sur les matieres d'or et d'argent, le sel, le 
sucre, le tlié, les boissons, le cafk, le tabac, 
la poudre, et  toute l'interminable serie des 
productions, denrées ou marchandises, taxées 
par les douanes et les octrois. U Toute I'exis- 
tence des citoyens, dit a ce sujet l'auteur 
d'iin récent et tres-savant ouvrage sur les 
impbts (M. de Parieu), paralt avoir été envelop- 
pée dans i'ingénieux réseau tissé par les iinan- 
ciers. D 

Comment débrouiller ce chaos de  taxes di- 
verses et  fréquemment variables, et  a quoi bon 
d'ailleurs chercher a les classer? Les classifi- 
cations scientifiqnes peuvent offrir l'avantage 
de faciliter les études; mais c'est seulement 
lorsqu'il s'agit d'objets ayant des caracteres 
spéciaux et invariables, de  nature a permettre 
de les distinguer toujours surement entre eux, 
et les impbts ne sont nullement dans ces con- 
ditions; si  l'on peut les diviser en categories 
a y ~ n t  des caracteres spéciaux, ces caracteres 
ne  sont pas permanents; ils sont plus ou moins 
modiliés avec les systemes d'impdts de chaque 
pays; on a voulu néanmoins les classer par 
masses, distinguées entre elles par certaines 
conditions de perception, de répartition, d'in- 
cidence, ou par la nature des objets taxés. 

L'administration francaise forme d'abord deux 
grandes classes : les impdts indirects et  les 
impdtsdirects; ces dernierscomprennent toutes 
les taxes percues au moyen de rdles nomina- 
tifs; tous les impdts pergus sans rdles nomi- 
natifs sont indirects ; voila assurément une 
classification qui tient i peu de chose et ne 
sera jamais d'un grand secours scientiflque. 
Elie divise ensuite les impdts directs en  impdts 

de répartition et impbts de quotith. Les impdts 
de répartition sont ceux dont le contingent, 
pour chaque départenient, détcrillink d'avance 
par les lois annuelles de Bnances, est ensuite 
reparti par les conseils de département entre 
les arrondissements et par les conseils d'arron- 
dissement entre les communes; tels sont l'im- 
p6t foncier et  la contribution personnelle et  
mobilikre. Les imp6ts de quotite sont ceux dont 
le contingent n'est pas détermine d'avance et 
dont le produit résiilte des applications indivi- 
duelles que font, des lois rendues siir ces im- 
pdts, les agents de I'aclmiuistration; telle est 
la contribution des patentes. Nous ne connais- 
sons pas d'autres classitications générales oñi- 
cielles de nos impdts.' 

Les dénominations d'impdts directs et d'im- 
pdts indirects sont employées dans.les budgets 
de plusieurs pays, mais n'y designent pas 
toujours les memes impdts qu'en France. Ces 
dénominations ont aussi ktk admises par les 
publicistes dans iine acception assez diffé- 
rente de celle admise par l'administration 
francaise, la plupart voyant des impbts di- 
rects dans ceux qui restent exclusivement j. 
la charge des imposés, et considérant comme 
indirects ceux qui retombent sur d'autres que 
le premier qiii les a payés. Au surplus, chaque 
auteur a sa classil3cation particuliére; aiiisi, 
par exemple, M. de Paiieu divise les imp6ts eil 
cinq classes: ceux sur les personnes ou capi- 
tations; ceux sur la possession des capitaux et 
revenus, sur les jouiijsances, sur les cousom- 
mations et sur les actes. M. Hippolyte Passy 
distingue les impdts sur les personnes, sur la 
terre, sur les maisons, sur l'exercice des pro- 
fessions, sur les revenus, sur les transmissions 
par voie de succession et de donation, sur celles 
a titre onéreux, et les impbts indirects com- 
prenant tous ceux sur les consomniations. 
M. John Stuart Mil1 admet un assez grand 
nombre de divisions : impbts directs sur le 
revenu ou sur les depenses, sur la rente, sur 
les proíits, sur les salaires, sur les maisons, 
sur les contrats, sur les communications, sur 
I'usage du pouvoir judiciaire, impdts etablis 
dans un intéret local, etc. Aucune de ces clas- 
siflcations n'offre un cadre complet permettant 
d'y ranger toiis les impdts et de reconnaltre 
la classe a laquelle chacun d'eux appartient; 
plusieurs pourraient se  rattacher aussi legiti- 
mement a des classes differentes parmi celles 
que nous venons d'indiquer, et beaiicoup 
d'autres ne pourraient &re placés logiquement 
daos aucune dc ces classes; mais nous n'iusis- 
terons pas davantage sur ce sujet stérile. 

Nous croyons avoir suflisamment établi, par 
ce qui préckde, qu'il n'est pas de systeme 
imaginable en état d'assurer une équitable ré- 
partition des impbts, lorsque leur produit doit 
pourvoir a des dépenses étendues fort au dela 
du besoin rkel. Cette exagération des dépenses 

1. 11 nona semble on'ancnne de ces contributiona 
ne devrait &tre un i i p 6 t  de répartition. On parle de 
pérdqnation; pour arriver A ce rdsultat, il fsut com- 
mencer par constituer la contribation foncihre en 
impat de quotitb. Y. B. 
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: Mliques a des causes plus ou moins geiié- 
! nles que nous allons essayer d'indiquer. ' Qn a souvent rkpétk que les impbts doivent 

nbessairement s'accroftre, a mesure que la 
civilisation progresse, que les ricliesses s'ac- 
w u l e n t ,  que les intérets s e  compliquent et 
rqntierent plus d'importance. Nous ne saurions 

. pqiager cetavis : l'objet lkgitimede I'impbt gk- 
n@l est principalement et presque uniquement 
$bpourvoir aux besoins [le skcurité et de justice 
&hsociété, d'asuurer a chacun, par l'autorité 
des lois, et au besoin, par les forces dont elles 
io$t appuykes, la protection et  la délense e a -  

' eace de tous ses droits; or, les droits indivi- 
duela sont d'autant moins mkconnus et d'au- 
b t  plus respectés, que le perfectionnement 
intellectuel et  moral des populations, prises en 
: masse, est plus avancé; l'intervention de i'au- 

forite ou des forces entretenues par l'impbt 
detient bvidemment moins nécessaire a mesiire 
que les peuples progressent davantage sous ce 
rapport, coiidition conciliable avec une réduc- 
tion, mais non avec une augmentation de I'im- 
p6t. Meme a l'égard de la défense contre les 
attdntes de l'extérieur, un grand peuple qui, 
dans ses relations internationales, se  montrerait 
constamment équitable, bienveillant, exempt 
de toute tendance agressive ou dominatrice, 
et qui en meme temps serait assez uni, assez 
satisfait de sa situation, assez jaloux de son 
mdependance pour ne laisser aucune chance 
de succhs a ceux qui seraient tentés de I'as- 
semir, devrait assurement se  considérer comme 
étant, dans l'Ctat actuel des nations de 1'Eu- 
rope, le plus a l'abri de toute agression ktran- 
sere; et comme poiivant, sans aiicun risque, 
rbduire les forces permanentes destinées a le  
préserver de cette agression, et  par conséquent, 
I'imp6t qui les alimente. 

L'assertion d'apres laquelle les impdts de- 
vraient s'aecroltre nécessairement avec la civl- 
lisation, n'est donc justifiable sous auciin rap- 
p r t ,  et si, jusqu'ici, l'on a vu constamment 
les impbts grandir avec les richesses, cela 
prouve seulement que nos civilisations sont 
restées fort imparfaites sur le point le plus 
important : le perfectionnement intellectiiel et  
moral des populations. C'est dans le degre de 
leurimperfection a cet egard que se  trouve 
bieq certainement la cause premiere et prin- 
cipale de l'aggravation des impbts.1 

L'impOt s'accrolt nécessairement en raison 
de ee que le  régime économique admet plus 
d'exceplions ou de restrictions A la liberté 
des travaux et des transactions, et  attribue a 
YEtat une plus grande part dans la direction 
de Tactivitb genérale. 11 est évident que, 
toutes choses égales d'ailleurs, les dépenses 
qn&Timpbt doit couvrir seront plus considé- 
&L,s dans les pays ou le gouvernement doit 
dIri&~r et dkfrayer, en totalite ou en partie, 
bs auites reiigieux, l'enseignement public, 
'l'4Wlissement et l'entretien des routes, etc., 
gnesbs  eeux oh ces divers objets sont laissks 

a l'initiative et  aiix soins des parficuliers, ou 
d'associations librement formkes. 

Ces dépenses s'accroissent encore' inhita- 
blement partout ou les gouvernements prk- 
tendent donner l'impulsion oii impiSmer leurs 
directions aux aiitres branches de l'activité 
nationale, i la gestiou des intérets colleclifs 
des localités, aux travaux de i'agriculture, des 
manufactures et du commerce, en un mot, a 
I'ensemble de production; cat, cette préteu- 
ti011 comporte un ensemble de mesures regle- 
mentaires et  de surveillance , dont I'accom- 
plissement reclame une multitude de services 
qu'il faut remunkrer, sans parler des autres 
consépuences bien autremeut dommageablbs 
du rkgime rkglementaire, des obstacles qu'il 
apporte a la bonne directiou et  a la fécondité 
de toutes les activitks auxquelles il s'applique. 

Mais c'est surtout, comme nous i'avons déj& 
énoncé en d'autres termes, dans l'état general 
de I'esprit et  des mceurs des popnlations, que 
se  trouvent les premieres et principales causes 
de l'exagération des impbts: lorsqiie les classes 
influentes, et  ti plus forte raison les masses, 
généralement privées des connaissances néces- 
saires pour distinguer stirement ce qui est fa- 
vorable ou nuisible aux i n t h b s  communs, 
sont portees a multiplier progressivement les 
attributions gouveruementales, sans m&me s e  
douter du préjudice qu'elles se  causent ainsi, 
lorsqii'elles sont dépourvues, notamment , des 
lumikres que fournissent, a cet égard, les 
saines notions de l'économie politique, il serait 
diíiicile qu'elles parvinssent a former et a 
maintenir une représentation nationale plus 
capable qu'elles-memes d'apprécier e t  de dé- 
fendre leurs intérets. 

Si les populations restent dominées par des 
sentiments, des tendances favorables a I'exten- 
sion de l'action gouvernementale; si, longtemps 
habituées a recevoir l'impulsion des pouvoirs 
publics, elles sont peu disposées a recourir a 
l'initiative individuelle ; si elles recherchent 
avidement, comme un moyen de mettre i la 
charge d'autrui le souci de pourvoir i leur 
existence, les emplois publics, la faveur, le 
secours ou l'appui dc l'autorité, nul doute que 
de pareilles dispositions ne determinent une 
multiplication progressive des services publics 
et par suite l'accroisscment des impdts. 

Si, aux causes deja puissantes que nous ve- 
nons d'indiquer , s'en joignent d'autres plus 
énergiqiies encore, et toujours liées ti l'igno- 
rance des intérbts communs; si, par exemple, 
des sentiments Iiostiles a l'inégalité, naturelle- 
ment amenée dans les conditions par la pro- 
priété legitime (celle qui s e  forme sans rien 
ravir a personne), se  propagent chez des 
classes nombreuses; s'ils e n  font une force 
subversive a la disposition des ambitions qui s e  
disputent le riche domaine des pouvoirs poli- 
tiqi~es; si, sous l'influence des craintes inspi- 
rees par une telle situation, s'organise une 
domination assez puissante pour prévenir ou 

ob maitriser toute rébellion, mais en m&me temps 
l. -CM tmavera notre opinion peraonnelle L 1s se- 

cond6,p.Hls do mot Plaanow (8oienw des), t .  1.'. pour s'affieanchir de tout contrble qu'elle n'en- 
.>i , , . B .  tendrait pas tolerer; si, enun, a toutes ces fi- 
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cbeuses conditions. vient encore s'aiouter un 
sentiment tré~-~ént!ral et tres-exalté'en faveur 
du maintien oermanent de formidables et bril- 
lantes armees. non pas seulement dans lame- 
sure du besoin de la dkfense nationale, mais 
dans ceiie necesgaire pour assurer la ,prdpon- 
de'rance a l'égard des autres nations, pour 
appuyer la prétention de les dominer ou de les 
regenter, - les développements de Saction 
gouvernementale n'ont plus alors de limites, et 
l'jmp6t s'éleve rapidement jusqu'a son maxi- 
mum d'intensité. 

Un.e ~ a t i o n  cbez laqqelle hutes ces causa 
d'exagkration de i'action publique séviraient a 
la fois, et qqi serajt en meme temps privée, 
par la nature de ses institutions, de la faculte 
de  s'attaquer ala racine de ces causes de ruine, 
ii Jeur source commune, en travaillant éner- 
giquement a réduire l'ignorance généraie en 
matiereg d'interbts sociaux, n'aurait aucune 
cliance de rédu~tion dans la charge de ses 
MpOts, et devrait au contraire se résigner a la 
voir grandir saps cesse. Les progres de ses 
forces productives, de ses décguvertes scien- 
tifiques et industrielles, seraient accompagnés 
de développements paralleles dans l'activité 
parasite ou destructive, et resteraient sans ef- 
Dcpcité pour I'am6lioration du sort desmasses; 
eu, sorte qu'il n'en résulterait qu'w ktat tout 
au plus stationnaire, jusqu'a ce que, I'action 
des causes d'absorption des ressources gbné- 
r$es continuant & se dCvelopper, tous les 
efforts de l'activitk productive devinssent im- 
~uissants pour maintenir l'équilibre, ce qu'i 
placerait la nation sur la pente d'une dkca- 
dence rapide. AMBROISE CLÉMENT. 

IMPOT PONCIER. L'impbt foncier est une 
contribution directe assise sur le revenu net 
des terres et des maisons. Cet impdt est l'un 
des plus anciens qui existent, non pas peut- 
Etre dans la forme ou il est actuellement perqu, 
mais par son principe meme. ii dérive évidem- 
ment de ladlme orientale, qui Btait iine contri- 
bution en nature, qui n'était pas prélevée sur 
le revenu net, et qui subsiste encore en Tur- 
quie ou elle procure au T~ésor une recette . annuelle de 24 ou 25 millions de francs. Les 
Romains le connurent sous des noms d i & -  
rents, et des le temps des premiers rois, car 
on voit l'ager romanecs assujetti a un cens so118 
Servius Tullius. C'est, de nos jours, un impbt 
a peu pr&s universel. 

11 était reprCsent8, en France, sous I'an- 
cienne monarchie, par la taüie et en partie par 
les vingtiemes. La taiile, rendue permanente 
en 1439, donnait alors un revenu de 1,800,000 
livres, qui etait considérable pour le temps; 
sous Louis XI, ce revcnu montait deja ii 4 rnil- 
lions. Au seizieme siecle la taille fut augmentée 
d'une agrande crue* et d'un ~taiiiona. Elle pro- 
duisait 40 millions de livres sous Coibert. Cha- 
que année voyait s'accroitre sans regle le mon- 
tant du brevet de taiile, que le conseil du roi 
arrbtait et dont op chargeait les intendants de 
Jevq  les parts impgsées sur leurs génkralités. 
En 1780 seulement, Necker Bt décider que le 

brevet de taille resterait 8x6 invariablement e 
que, pour y ajouter quelque chose, il faudrai 
une ordonnaoce du roi enregistree par les couri 
sonveraines. Cette mesure fut accueillie avci 
reconnaissance par un peuple qui ne savait ja 
mais ce qu'il aurait payer I'annCe qui ailai 
venir. 

Suivant les pays, la taille Btait personnelle 
ou mixte on reelle. La taille personnelle ou 
rnixte portait sur tous les biens rnobíliers el 
immobiliers dn contribuable; clle grevait I'in- 
dividu a raison de sa qualite et du lieu de son 
domicile. L'industrie des journaliers ietait @va- 
luCe d'apres le produit présumé de deux cents 
journées de travail, celle des comrnergants et 
artisans, d'apres leur dkclaration ou d'apres 
I'importaece de leurs fonds. Le Surplus de Ia 
taille était supporté par les tcrres de laparoisse. 
La taille réelle avait pour les particuliers I'avan- 
tage d'etre assise sur les biens-fonds indépen- 
damment du dornlcile et de la qualité du pos- 
sesseur, et elle était presque eaclusivement 
fonciere. Nkanmoins, dans un grand bombre 
de localités, une partie du contingent ponvait 
btre levee sur les facultés mobilieres et sur 
l'industrie. La taille etait donc, a des degrCs 
divers, un impdt general sur toutes les braii- 
clies de la richesse priV8e; mais la quantite 
dcs immunitks et des exceptions, légalec ou 
illégales, en faisait peser lourdement le faix sur 
les contribuables roturiers. 

Les vingtibmes, qui avaient commencC par 
etre «un dixibmen (déclaration du 14 octobre 
1710), Ctaient un impbt Ctabli sur les revenus 
de todte espece, fonciers, mobiliers, indus- 
triels et professionnels. 

11 n'existait donc pas en Rance, avant 1789, 
un impbt purement foncier et surtont il n'exis- 
tait pas un impbt foncier établi kgaiement sur 
toutes les terres. C'est l'ksemblée constituante, 
par la loi du 23 novembre 1790, qui aux tailles 
et aux viugtiemes substihia la véritable contri- 
bution fonciere. La taille et presque toujours 
aussi les vingtiernes avaient &te des impdts de 
répartition, dont le brevet était annuellement 
firé par le conseil. La contribution fonciére fut 
de meme un impbt de répartition, mais ce fut 
désormais aux représentants de la nation seuls 
qu'appartint Ie droit d'en tixer le montant et 
de le repartir entre les départements nou- 
veaux. On évalua a 1,200 millions le revenu 
total des immeubles de la France et on flxa la 
contribution au cinquiéme de ce revenu, soit 
i 240 millions, c'est-h-dire a environ 50 mil- 
lions de plus que ce que la taille et les ving- 
tiemes produisaient ; mais comme ni le clergé 
ni la noblesse ne payaient d'imp6ts avant 1789, 
et que la loi de 1790 assujettisait tous les ci- 
toyens a la contribution fonciere, la Bxation 
du montant de l'impdt h 240 millions n'avail 
rien d'excessif. Cette contribution, mal payé€ 
pendant Ics premieres annkes de la revohition 
ou ~ a y k e  en assignats, en maudats territoriaux 
pariofs m&ne eñnature, ne fut que d'un m& 
diocre secours pour le Trésor national. On sf 
plaignait, d'aüleurs, que, dans la réparlition 
il avait &te tenu un trop grand compte des an. 
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Giennes matrices de la taille et des vingtiemes. 
'n faliut réformer la loi qui l'avait établi, et, 
poiir qu'auciine réciamation ne  s9éiev5t, le le- 
gislateiir commenca par dkgrever la propriété 
d'une partie de l'impbt qui pesait sur elle. C'est 
a loi du 3 frimaire an VI[ qui est, a present, i a base de la législatiou franqaise relative íi la 
contribution fonciere. 

C~mme pour toutes les autres contributions 
grectes, la répartition de I'impbt foncier est 
faite, entre les départements, par le Corps 16- 
gislatif; entre les arrondissements , par les 
conseils généraux des dkpartements; entre les 
commiines par les conseils d'arrondissement 
et entre les citoyens de chaque commune pak 
un conseil de répartiteurs. 

Pour que l'impbt foncier fOt Bquitablement 
réparti, il était essentiel que daus tout le pays 
il y etit un meme systeme de mesurage et de 
classincation des propriktés. On savait, avant 
1789, en France et ailleurs, notamment en 
Italie, ce que c'est qu'un cadastre; mais les 
terres n'avaient kt6 cadastrkes que dans qiiel- 
ques provinces et  elles ne I'avaient été nulle 
part d'apres les memes principes. La Conven- 
tion ordonna' (21 mars 1793) qu'il flit fait un 
cadastre general et uniforme de toutes les par- 
ties du sol de la Republique. Ce n'est que sous 
l'Empire que les évenements permirent de 
commeacer cette grande opération qui a dc- 
mandé quarante annkes de travail pour s'ac- 
complir, qui a coiité 150 millions et qu'une 
révision annuelle est destinée a mainteriir tou- 
joiirs en Ctat d'exactitude (mais sans y parvenir). 
Le cadastre de la France divise les propriétés 
en deux grandes catégories, celle des bicns 
non imposables, comme les chemins, les cours 
d'eau, les ediílces publics: les forets de l'Etat, 
et celle des biens qui doivent payer i'impbt. 

D'apres la stalistique oflicielle les propriétés 
nonimposables occupentunesuperílcie totalede 
2,775,408 hectares. Les propriétes imposables 
se subdivisent en propriétés non bities d'une 
superflcie de 49,285.293 hectares, et en pro- 
priétks bities qui occupent une snperílcie de 
245,043 hectares et sont au nombre de plus de 
f millions. Ces Btendues et ces nombres sont 
évidemment de nature i varier constamment, 
pais il faiit bien'adopter des cbiffres détermines 
pour se ílxer sur un point. D'aprks le travail pu- 
blié en 1821 le revenu net des propriktés fon- 
cihres montait alors, pour les 86 départements, 
a la somme de 1,580,597,000 fr. La loi du 7 aoht 
E850 I'a Bvalue íi la somme de 2,643,000,000 fr. 
JI en residterait qu'en trente années le revenu 
foncier de la France s'est accru d'environ 67 p. 
i00, c'csl-a-dire d'un peu plus de 2 p. 100 par 
'mnée. La contribution fonciere Bgure, au bud- 
get des recettes en 1863, pour la somme de 
\67,200,000 fr. en principal. 
On a souvent admiré ou dkploré, suivant le 

"&,de vue auquel on était place, que la pro- 
g i d é  8fonciere fht divisée en France presque 
i\'k&i. La derniere classi~ation des cotes, 
cellsde 1842, montre en effet qu'il y en avait 
alors 5,440,580 payant moins de 5 fr. d'impbt; 
1,818,47,4,p3yaut de 5 a 10 fr.; 1,614,897, de 
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10 i 20; 791,711, de 20 ti 30; 744,911 de 30 
B 50; 607,956, de 50 a 100; 375,860, dé.?OO a 
300; 64,244, de 300 A 500; 36,862 de YO0 B 
1,000 el 16,350 seulement qui payassefir dg. 
vantage. En toiit 11,511,845 cotes. Le total 'aii 
bont de seize ans, en 1858, s'élevait i 13,147,093. 
11 faut remarquer que le nombre des c o t a  
n'est pas celui des propriétaires, car il y a un 
grand nombre de personhes qui ont des biens 
sur pliisieurs communes. Le nombre des pro- 
priétaires fonciers doit etre en ce moment d'en- 
viron 8 millions. Quant an nombre des parL 
celles de terres inscrites au cadastre, en 1821, 
il y en avaít 126 millions e t  seulement un 
million de plus en 1850, au bout de trente 
ans, lorsque le nombre des proprietaires avait 
cnl d'environ un septieme. 

L'impbt foncier a rapport6 primitivement, 
nous I'avons vii, ou a dli rapporter 240 mil- 
lions. Réduit de 22 millions en  I'an V, il le fu-t 
de 8 autres en 1802, et d'un autre million en 
1807. En 1815 l e  montant de la contributiOd 
fut abaissé a 172 millions, et, en  1825, a 155, 
cliiffre qui a &te maintenu pat toutes les lois 
de íinances jusqu'en 1837. En 1842 le produit 
Ctait deja porté a 156,806,498 fr. En 1852 il at- 
tejgnit le chiffre de 160,517,740 fr. 

Quant a ce qui concerne la digtinction i 
fairc entre la part de l'impbt foncier que doit 
payer la proprikté biitie et celle que supporte 
la ~ r o ~ r i é t é  non bltie, on admet ñu'en ce mo- 
mint-ci il y a environ 7 millions demaisons qui 
payent 43 millions. Restent donc 124millions de 
Chirge pour la proprietb ndn batie.En moyenne, 
I'unité de la propriété bíitie payerait, par con- 
sequent, 6 fr. 14 c. de contribution, et  I'hectare 
de terre libre de constructions, 2 fr. 52 c. 

Lorsqii'on a,  en  France, soumis a I'impdt le  
revenu net de la propriété foncibre, on a ad- 
mis qu'il faut entendre par revenu net ce qui 
reste au propriktaire de terres, lorsqii'it a dé- 
duit de sa recolte les frais de semence, de cul- 
ture et a'entretien, et au proprietaire de mai- 
Sbns, l0rsqu'il a déduit du prix de ses loyers , 
les frais d'entretien et de réparation ainsi que 
l'amortissement qui represente l e  dkpkrisse- 
ment anriuel de sa proprieté. La loi n'a pas dé- 
terminé, et  elle ne le pouvait pas, ce qu'il faut 
déduire du produit brut pour kvaluer le  pro. 
diiit net du propriétaire de terres; eiie a ílxé 
cette quantité au quart de la valeur locative 
poiir les maisons ordinaires e t  au ttiers pour 
les usines. Quant ii la valeur de la propriktk 
11itie elle-meme, on estime le  terrain qu'elle 
occupe comme le  meilleur sol cultivable, et les 
constructions qu'on y a Clevées, d'aprhs lava- 
leur locative, en dkduisant l'estimation préa- 
lable de la superflcie. 

On n'impose les terres que d'apres la 
moyenne des quinze dernieres années de re- 
venu, déduction faite des deux plus prosperes 
etdesdeuxplu$malheureuses.Po~irlesmaisons, 
le meme calcul s e  fait, et  la meme deduction 
aussi, mais sur les dix demieres annkes seu- 
lement. Lapropriété bitie ne paye l'imp6t que 
trois anb apres que la construction est achevke. 

C'est Id proprietaire utile et l'usufrnitier ,qW 



payent l'impbt foncier; le fermier e t  le nu-pro- 
prietaire en sont toujours exempts. Paculte est 
Laissée a chacun de s'exonérer en abandonnant 
le fonds sur lequel est assis I'impbt. 

On n'a pas besoin d'expliquer pour queiles 
raisons le domaine du public et les forets de 
l'Etat sont exempts d'impbt. 11 est inutile, en 
effet, que le Trésor tienne des comptes de re- 
cettes et de dépenses qui s'annulent. Le do- 
maine de la couronne n e  paye pas non plus 
l'impbt foocier, quoiqu'il supporte les charges 
departementales et communales. . Ainsi l'a éta- 
bli le sénatus-consulte du 12 decembre 1852. 
11 nous semhle gu'il n'y avait pas de motif suf- 
fisant pour exempter d'une loi d'egalité fonda- 
rnentale le premier citoyen, le plus nche usu- 
fruitier du pays. 

En certains cas, la proprikte fonciére peut 
&re temporairement exemptee d'impdt,mais ce 
ne peut Btre evidemment que lorsqu'ii s'agit 
d'un interet public : par exemple, pour encou- 
Fager I'agriculture de certains pays, ou de pro- 
pager certaines cultures, ou enfin de rendre 
plus rapide le reboisement d'un flanc de mon- 
tagne, et les semis d'une dune ou d'une lande. 

La contribution fonciere , comme beaucoup 
d'autres impbts, est fréquemment cbagee en 
France de centimes additionnels, leves au pro- 
fit des dkpartements et des communes. On 
comprend, du reste, que le principal de cet 
impbt étant assis avec beaucoup de soin sur 
les fonds qui le payent, il soit préférable d'y 
greffer d'autres contributions de méme nature, 
plut6t que d'imaginer des impbts dont la ré- 
partition ne semit pas aussi équitable. C'est la 
loi qui h e  le maximum des centimes addition- 
nels qui peuvent etre ajoutes a I'impbt. 

En Angleterre, I'imp6t foncier (land ami 
assessed tue s )  a suivi une marche contraire a 
l'iwpdt sur le revenu; il n'a cessé de décroltre. 
En.1847, ilprocuraitun revenu de 4,334,561 liv. 
st. (avec les taxes somptuaires); il n'a produit, 
en 1857, que 2,940,771 liv. st., et, en 1861, 
que 2,927,573. Dansl'lnde britanniqiie, c'est, au 
contraire, la source la plus abondante des r e v e  
nus coloniaux. Dans la derniere annke . dont 
nous ayons les comptes, il a protluit 17,l i 0,000 
liv. st., c'est-a-dire~lus de 428millions de fraucs. 

De toute l ' ~ u r G e ,  les Pays-Bas sont I'h- 
iat qui, en proportion du nombre des habitants, 
tire le plus d'argent do l'impbt foncier. C'est 
que 1a.cuntribution fonciere y est trks-ancien- 
nement établie. Dés 1448, on roit qu'on s'y oc- 
cupait de confectionner des roles (Quohieren) 
de répartition. Dans la plupart des États de 
I'Aiiemagne, on distingue l'impbt purement 
foncier (Grudteuer) de l'imp6t que paye la 
proprikté batie (Gebaudesteuer). 

Apr6s la France, c'est i'Autriche et la Russie 
qui demandent le plus a la contribution fon- 
ciere. On fait en Autriche de tres-grands efforts 
pour asseoir equitablement cet impbt; mais, le 
cadastre génkral de l'empire, commencé en 
181 7, n'est pas encore entiérement acheve. 

C'est en Orient surtout, nous I'avons dit 
dhj i ,  que l'impbt foncier joue iin grand rble. 
En Chine, il produit environ 30 millions de 

taels. 11 paralt qu'il se paye, eomme cber nous, 
sur la terre cultivee et sur les constructions. 
Le produit est du cinquieme ourneme du tiers 
du revenu bnit. 

Voici les cliiffres qui, pour les principaux 
pays d'Europe, représentent le rapport de I'im- 
pbt foncier avec I'ensemble des recettes de 
leurs budgets. En France, ii y compte pour un 
peu pliis de 15 p. 100; en Angleterre. pour 
4.3; en Russie, ou on le paye partiellcment en 
nature, pour 11.4; en Autriche, pour 22.9; en 
Prusse,pour 8.4; en Baviere, pour 12; en Bel- 
gique, pour 13.3; dans les Pays-Bas, pour 
13.8; dans les anciens htats sardes, pour 
11.25; en Espagne, pour 18.20; en P~rtugal. 
pour 9.30; en Suede, pour 28.5 p. 100.La pro- 
porlion relative au nombre des habitants 
donne, en Prance, 4 fr. 78 c. par tete; 2 fr. 
80 c., en Angleterre; 1 fr. 80 C., en Russie; 
3 fr. 90 c., en Autriche; 2 fr. 36 c, en Prusse; 
2 fr. 20 c., en Baviere; 4 fr. 10 c., en Belgique; 
6 fr. 15 c:, dans les Pays-Bas; 5 fr. 90 c. dans les 
anciens Etats sardes; 4 fr. 30 c., en Espagne; 
2 fr. 20 c., en Portugal; et Cgalement 2 fr. 
20 c., par tete, en Suéde. 

Presque partout, c'est sur le revenu que 
I'impbt foncier est assis. On ne peut faire autre- 
ment sans injustice. 

Les avis sont partagés quand on examine la 
question de savoir si I'imnbt foncier doit etre 
accru périodiqiiemcnt. MM. Hippolyte Passy et 
MacCullocli declarent qu'il cst essentielaiixpro- 
gres de I'agricultureque cet impbtsoit B e .  k s s i  
et M. Rau ne le pensent pas, et Y. de Parieu 
admet qu'entre la théorie de I'immutabilite 
et celle de l'accroissement continu de la con- 
tribiition, il y aurait a suivre un systkme inter- 
médiaire, celui de Pitt, qui consiste zfaire des 
révisions de l'impbt, mais a ne les faire qu'a 
des intemalles assez eloignés, pour menager 
les intkrets engages dans le travail du fonds 
de terre. PAUL BOITEAU. 

IMPOT PERSONNEL-HOBILIER, L'Assem- 
blee constituante, qui a créé la contribution 
fonciere, a également cree I'impbt personnel- 
mobilier, te1 qu'il existe en France. L'impbt 
foncier a remplace les vingtiémes et les iailles; 
la contribution personnelle-mobiükre aremplacd 
la capitation de I'ancien régime. 

La capitation, ktablie en 1695 pour trois ans, 
et rétablie pour durer en 1701, devait &re 
dans le principe un impbt personnel qui n'ad- 
mettrait pas d'exceptions et obligerait tous les 
citoyens , r6pai.t is en vingt-deux clases, de- 
puis le Dauphin qui devait payer 2,000 livres 
jnsqu'aux personnes imposees A une livre 
seulemeut. Bientbt le clerge s'en 8t exempter, 
moyennant une somme six fois égale a sa con- 
tribution d'une annee, qu'il emprunta et remit 
au roi. Les pays détats et plusieurs villes con- 
tracterent des abonnenients avec le Trésor; 
quant aux nobles, ils demanderent qu'on leur 
donnát des receveurs speciaux, et ils les 
payerent mal, certains que l'arrieré ne serait 
pas rkclame avec rigueur. Ce ne fut que sous 
le ministere de Turgot qu'il fut decide que la 
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capitation des nobles en place serait retenue 
par les payeurs du Trésor sur leurs émolu- 
ments; mais cette amélioration administrative 
ne changea rien a la quotité de I'impbt qui ne 
touchait que bien légerernent les privil8glés et, 
joint a la taille, accablait les paysans. Necker 
avoue que la capitation avait Bté détournée de 
I'esprit de son établissement. Diibois CrancB le 
prouva e I'Assemblée constituante. d Cet impfit, 
&t-il , paraissait devoir affecter surtout les 
riches et les puissants. Or , sur pr6s de 
1,500,000 livres, les ci-devant privilégiks , en 
Champagne, ne payaient que 14,200 livres en 
1789. On ii toujms ignoré., malgre les remon- 
trances de forme ciu Parlement, que les privi- 
legié~ ne payaient que 5 sous 2 deniera pour 
le m&me objet qui cohtait 12 sovs par livre au 
taillable. L'impbt a été tkllemed'fotc6 en Cham- 
pagiraque le talllhble payerait 24 sous par livre 
si tout8 sa fo rme &ait ealement conliue et 
impos8e. u ' 

En11784 le produit de la capitation s'elevait 
;i 85 millions de iivres. Le montant des wtes 
n%tait pas flñB et pouvait etre sans cesse sur- 
imposé. Necker lui-meme fit rendre B l'impbt 
plus que ses prédécesseurs. 

C'est la loi dii 13 janvier 1791 qui a etB le 
premier fondement de la Iégislation de l'imp6t 
mobilier. Elle en asa le montant au quart da 
l'imp6t foncier qu'on avait évalu8 a 240 mil- 
h n s ,  et elle le repartit entre les départements 
en proportion des anciennes charges que sup- 
portaient les parties du territoire dont ils 
avaient bté formés. On adopta le loyer d'habi- 
talion comme le signe le plus visible et la me- 
sure la plus exacte de la fortune des individus, 
et c'est ainsi que l'impbt qui devait atteindre 
la personne dans son revenu mobilier, a étB 
établi sur le logement qu'elle occupe. Ce ne fut 
pas, du reste, sans tenir compte, et avec jus- 
tice, de la diffkrence qu'il y a entre le pauvre 
qui dkpense ponr st! loger beaucoup plus qu'il 
ne voudrait, et le riclie qui depense moins 
qn'il ne paurrait. A un loyer de 100 fr. on fit 
correspondre un revenu double du loyer; a un 
loyer de 101 a 500 fr. un revenu triple; un 
quadruple, a un loyer de 501 a 1,000 fr. et 
successivement ainsi , jusqu'aux loyers de 
12,000 fr. auxquels ou flt correspondre un re- 
venu douze f ~ i s  plus considérable. Du revenii 
ainsi evelnb la loi voulut qu'on déduislt la part 
qui était assujettie a i'imp6t foncier et qii'on 
taxlt le reste au vingtieme. 

L'impbt mobilier comprenait. en outre, une 
taxe d'habitation, fixée en raison du revenu, 
une taxe personnelle de trois journées de tra- 
vail due par tout individu non indigent et 
payable d'apres le tarif fixb par les administra- 
tmns municipales, et enfin deux taxes flxes, 
l"me sur les donlestiques et I'autre sur les 
shavaux de luxe. Ces deux dernieres taxes, qiii 
W n t  purement somptuaires, furent bient6t 
bmdnes aux voitures suspeudues et aux che- 
E&&; mais, leur produit n'ayant jamais été. 
QOaaidhble, une loi du 24 avril 1806 les abo- 
iit et ae laissa subsister que la contribution 
personx&üe et la coutribulion mobili&re. 

En I'an IB la taxe personnelle fut portCe mi- 
formkment, et peut-erre trop démocratique- 
ment, a la s m e  de 5 fr. En l'an V on en 
abaissa le nlinimum a 1 fr. 50 c., et le maxirnum 
en fut élevé a 190 fr. L'année suivante on revint 
au systeme de la redevance de trois journéeif 
de travail, et le prix de la journée dut etre , 
selon les lieux et les personnes, evalué de 
50 c. a 1 fr. 50. 

La taxe mobiliere fut. par la loi de l'an V, 
laissée a l'appréciation d'un jury d'éqnité insti- 
tu6 dans chaque commune ; mais , des l'an VIC, 
il fut decide m e  la sornme a Daver Dar chauue 
cómmune seráit ~épartie aii m'n& leAfranc de la 
valeur du loyer de l'babitation Dersonnelle des 
citoyens paiant deja la contribution de la per- 
sonne. On voit que toutes les prkcautions prises 
par l'AssemhlCe constithantepour arriver a une 
rkpartition aussi équitable que possible de I'im- 
pbt, étaient abandonnées, acause deleur corn- 
plication meme. ' ,  

Si les intentions du premier 16gislateur 
Btaient excellentes, il n'avait pu &partir l'lm- 
p6t mobilier qu'en suivant les errements du 
régime de la capitation, et il n'avait corrige que 
tres-imparfaitement les injnstices de détail de 
cette rkpartition. 11 fut, en 1820, decide qn'on 
remédierait a des inegalitks qui excitaient taut 
de plaintes. Apres dix ans de recherches sur 
les valeurs locatives de toute la France, on s'a- 
visa, en 1831, pour pouvoir suivre plus facile- 
meut les mouvements de la richesse niobiliere 
du pays, de séparer les contributions au lieii 
d'en faire la répartitioii proportionnelle, de con- 
vertir la contribiition personnelle en un imp6t 
de quotité et de ne laisser le caractere d'imp6t 
de répartition qu'a la contribution mobiliere. Le 
Trésor ne se tronva pas mal de cette mesilre 
Iégislative , mais les réclamations , plus vives 
que jamais, Rreiit rapporter la loi et &unir, 
une fois eucore, les deux taxes qui, a partir 
de laloi du 21 avril 1832, sont restéesun h p b t  
de réparlition. 

La contribution personnelle - mobiliére est 
portée, au budget de 1863, pour un revenu de 
46,975,500 fr. 

Eile est due pour l'année entiere et doit &re 
paybe, si le contribuable meurt, par les héri- 
tiers qui lui succedent. On ne paye la contribu- 
tion personnelle que dans la commune ou J'on 
reside Iiabituellement, mais on paye la contri- 
bution mobiliére pour toutes les haibitations 
meublées que l'on possede, et on la,pAye memb 
quand on est loge aux frais de 1'Etat ou des 
communes. Comme I'a voulu la loi du 3 nivdse 
de l'an VII, la contribution mobiliere a pour 
base la valeur locative de l'habitation person- 
nelle; et, comme il a été dispose par la loi du 
5 fructidor de l'an VI, la taxe personnelle se 
compose toujburs de la valeur de tivis journees 
de travail, tarifées par les soins des Conseils 
gkiiéraux, mais ne pouvant &re estímées a 
moins de 50 c. ni a plus de 1 fr. 50 c. 

La loi du 21 m i l  1832 a décidé, quant a la 
tépartition, qii'un tiers du contingent serait 
réparti aii centime le franc du montant des 
taxes persoiinelles recouvrkes l'année precb 



dente c o m e  impdt de qnotit6; un tiers d'apres 
les contingents mobiliers de 1830, et un tiers 
a'apres les valeiirs locatives constatees par 
l'administration. Elle décida encore que tous 
les cinq ans il serait presente un nouveau ta- 
Bleau de répartition. La loi du 14 juillet 1838 y 
substitua la révision déeennale; mais , quand 
on s'occupa des travauxde recensement néces- 
saires ti l'établssement du premier tableau de 
redsion, des troubles sérieux en entravhrent 
i'execution. il fallut renoncer aux projets de 
nivellement qu'on avait conpns, et pour assurer 

la longue nn meme résultat, la loi du 4 a ~ i i t  
1844 décida qu'A dater dii le? janvier 1846 le 
contingent dechaque département dans la con- 
tribution personnelie et mobiliere serait dirni- 
niié du montant, en principal, des cotisations 
personnelles et mobilieres afférentes aux mai- 
sons qui aupaient Ct.6 detruites. A partir de la 
m&me Cpoque ce contingent dut &tre augmente 
proportionnellement a la valeur locative des 
maisons nouvellement construites ou recon- 
struites, a mesure que ces maisons furent im- 
posées a la contribution fonciere. L'augmenta- 
tion fut fixée au vingtieme de la valeur Iocati~e 
de l'habitation personnelle. 

On voit dans le Rapport au roi sur l'admi- 
nistration $nanci&e, pubIi6 en 1830 , que 
pour 3 1,858,394 habitants on comptait en France 
6,432,455 maisons, et que le nombre des cotes 
pefsonnelles étaii de 5,189,683, et celui des 
cotes mobilieres de 4,254,630. 

En 183 1, sous l'influence de la loi du2l  mars, 
il y eut 6,504,815imposCs 4 la cote pe~sonnelle. 
En 1837, ce nombre descendit a 6,111,218. 
parce que la loi du 21 avril 1832 avait fait Cli- 
miner des contr6les un grand nombre de con- 
tribuables. Sur une population de 33,540,910 
habitants, on évaluait alors le nombre des mai- 
sons a 6,834,497, et celui des familles a 
6,953,416. La co#e moyenne Btait , par maison, 
de 4 fr. 97 c.; par famille, de 4 fr. 89 c., et par 
contribuable de 5 fr. 56 c. 

En 1849 on comptait 6,720,096 cotes, pro- 
duisant 35,078,000 fr. en principal, et ainsi di- 
visees : 2,527,000 d'une valeur moyenne de 
2 fr. 50 c., et d'un produit de 6,317,500 fr.; 
2,688,213 d'une valeur moyenne de 4 fr., et 
d'un produit de 10,672,852 fr.; 1,024,128 d'une 
valeur moyeniie de 7 fr. 50 c., et d'un produit 
de 7,680,960. et 500,755 d'une valeur moyeniie 
de 20 fr., qui produisaient 10,406,688 fr. 

En 1859 il y avait 7,164,249 cotes person- 
nelles donnant un revenu de 13,935,858 fr., 
et 5,753,991 cotes mobilieres , produisant 
55,908,800 fr. en principal et en centimes ad- 
ditionnels. On estime qu'aujourd'hui la valeur 
des loyers d'habitation depasse la somme de 
700 millions de fraucs. On l'bvaluait a environ 
fj00 millions en 1856. 

Un certain nombre de communes exemptent 
de la contribution personnelle, ceux de leurs 
habitants qui occupent des logements dont le  
prix est iliférieur a un chiñte 8x6 (par exemple, 
a Paris, celui de 250 fr.), et enes prennent sur 
leurs revegus 18 somme aécessaire pour desh- 
teresser 1'4tat. 

On pourrait considbrer comme une annexe de 
I'impbt personnel-mobilier la contrib~ition de la 
preitatibn en journCes de travail d'homme, de 
b8tes de somme et de trait, et de voiture, q,ui 
cst imposee pour la confection des chemins 
vicinaux. Ce n'est pas autre chose en effet 
qu'urre taxe personnelle et une taxe sur la 
jouissance des voitures et des grands ani- 
maux domestiques. Or, ce ri'est pas la une 
contribution sans importance, car dans les cinq 
dernieres anuees dont on ait piibli6 les comptes 
(1857-1861), elle a fourui une sommc totale de 
437,900,625 fr., dont 218,356,025 fr. ont et.5 
livres en nature, et 219,544,600 fr. rachetés 
en argent. (Voy. Impdts et Revenu.) 

PAUL BOITEAU. 

IMPRIMERIE. La pensée est le plus noble 
attribut de l'hoinme, mais qu'est-ce pour le 
reste de l'humanite, qu'uue pensée qui reste- 
rait ensevelie dans l'irne, cettc &me fat-elle la 
plus belle et la plus pure? Ce serait le neqnt. 
Aussi la parole est-elle venue pour servir de 
moyen de communication a la pensbe. 

Mais, malgré le don de la parole fait a 
l'homme, chaque peuple, reduit presqu'a ses 
seules forces, vivrait isole au milieu du monde. 
L'invention de i'kcriture fera cesser cet isole- 
ment, et une autre decouverte, celie de l'im- 
primerie, achevera l'ceuvre. 

Rome, conquerante des Gaules, avait apporté 
en Occident sa civilisation et ses lois, sans 
doute aussi ses procédCs graphiqueu, et peut- 
&tre encore ses journaux semblables, sous plus 
d'nn rapport, a ceux de l'Europe du dix-neu- 
vieme siecle (voy. sur ce point I'ouvrage de 
M. Leclerc, de I'Institut); mais on en cherche- 
rait en vain la trace dans les civilisatio~s mortes, 
l'invasion des Barbares avait tout détruit. 

Avant la découverte de l'imprimerie, les plus 
grands efforts faits par les genies les plus 
eclatants pour répandre l'idstruction, sont de- 
meurés, sinon stériles, du rnoins a la merci 
des événements et des intermittences de la ci- 
vilisation. Charlemagne, par un de ses Capitu- 
laires (en 789), avait formellemeat ordonne 
qu'auprks de tous les monasteres, de tous les 
evechbs seraient établies des écoles ou l'on 
enseignerait la grammaire, le calcul et la mu- 
sique. Dans chaque paroisse, le curé devait en 
outre apprendre gratuitement a lire a tous les 
enfants qui lui seraient conflks. Charlemagne 
avait eu le temp's de veiller a l'ex8cutioii de 
ses volantes, et cependant, un siecle plus tard 
environ, au rapport de Montesquieu, on ne 
savait plus lire ni ecrire en France. Les iuva- 
sions des Normands, les guerres civiles avaient 
fait perdre entierement le fruit de la bienfai- 
sante initiative de l'empereur carlovingien. 
Les plus CpaissesténBbres s'étaient répandiies 
sur la France, et les champions de la feodalit6 
s'enorgueillissaient de leur ignorance. 

Que1 est le berceau de l'imprimerie? Que1 
est le nom de son inventeur et sa patrie? 
Doit-on cet inappréciable bienfait a un État ou 
a un Iiomrne ? 

L'imprimerie est sortis d'un auiaasat effcrt 



de I'esprit humain, du besoin qu'a ressenti 
i'homme de se mettre en communication plus 
intime avec des &res semblables alui, depro- 
duire hors de Iiii son énergie propre par l'ex- 
pansion du langage qui, trouvant la bouche, 
les yeiix, le geste, le port insunisants, inventa 
d'abord i'écriture, puis la presse aux millions 
de voix. Aussi comprend-on a peine que cet 
art divin de commiinication des pensées et des 
sentiments, qiii est une propriété de l'homme 
et non iin don de l'État, qui est une propriété 
aussi sacrée, oussi inviolable que la pensée et 
le sentiment lui-meme, puisse rencontrcr une 
limite a son usage et recevoir des atteintes 
i'epanouissement plein et entier de son pou- 
voir. 

Coster, Gutemberg, Fust, Schoeffer, furent , 
a divers degrés, les créateurs de  i'imprimerie 
qui date de 1450. Strasbourg, Ma ence, Harlem 
se disputent la gloire d'avoir, claque ville la 
premiere, mis au jour des livres imprimés. 
Nous n'entrerons pas dans cede controverse. 
Bornons-nous a dire que,ghce aux perfection- 
nements apportés a l'art d'imprimer, a I'appli- 
cation de l'invention de Watt et a celle de Fir- 
min Didot (la stPréotypie) et d'autres, cet a r ta  
fait de tels progres en correction, en beauté, 
en rapidité, en kconomie, qu'il semble avoir 
atteint son point culminant , s'il était possible 
d'assigner des bornes au génie de l'homme, 
s'il était possible de lui dire: u Tu n'iras pas 
plus loinl 1) 

Timide comme tout ce qui a vie, i'imprimerie 
eut une longiie et pénible enfance. Elle fut, 
des sa naissance, un objet de dénance pour le 
pouvoir, qtu arrkta son essor par une multitude 
de reglements. L'histoire de son développe- 
ment sufílrait ti elle seule pour former un ou- 
vrage du plus haut intérét; aiissi comprend-on 
que nous ne puissions la donner ici. 

A son origine, i'imprimerie est soumise la 
censure. En France, on l'incorpore a l'univer- 
sité. Un corps entierement composé d'ecclk- 
siastiques approuvait, tolérait ou proscrivait 
les écrits sans autre regle que I'interet de ses 
doctrines. La crainte des supplices arretait 
caux qui auraient tenté de se soustraire a 
cetle censure. Un édit de Henri 11 prononpait 
la peine de m ~ r t  contre tout imprimeur,' li- 
braire o11 particulier, qui imprimerait , vendrait 
ou distribuerait u11 ouvrage quelconque sans 
avoir obtenu une autorisaionpréaZable(1555); 
des pendaisons eurent lieu. Les parlements, se 
montrant exécuteurs zélés des plus cruelles 
dispositions contre la libre communication de 
la pensée, condamn&rent des livres &re 
brfilés par la main du bourreau en place pu- 
blique. Le chancelier de l'Hospital concut le 
généreux projet d'afTranchir l'irnprimerie, et 
I'executa en partie par i'ordonnance de Mou- 
lins de 1566, qui dessaisissait la Sorbonne de 
sa juridiction inquisitoriale et transportait au 
roi 14 délivrance des lettres de privilége pour 
i'imp~ession des ouvrages, en supprimant la 
peine de mort Btablie par l'édit de Httnri 11. 
Bfais en 1626, le cardinal de Riohelieu, irrit$ 
de quciques Bcrita oontre son administrati~a, 

la rktahlit pour les ouvrages contre la religion 
et les offaires d'État, et elle subsista jnsqu'en 
1728, ou une ordonnance lui substitua la mar- 
que, le carcan et les galeres. Une déclaration 
de 17617 atteignait les imprimeries clandes- 
tines et appliquait aux crimes et délits de la 
presse les peines les plus séveres. ~Mais on 
fut généralement revolté, sans &tre intimide, 
de dispositions qui placaient arbitrairement la 
vie des citoyens sous l'autorité i l h i t é e  des 
juges. Un 4omme qui savait etre libre au pni- 
iieu des fers et indépendant au miiieu m des 
cours, M. de Malesherbes, s'opposa de tout 
son pouvoir ces dispositions tyranniques. 
Ce fut alors qu:il publia ses .mémoires sur 
la librairie, oh les principes de la liberte de 
la presse se trouvent développés avec. tant 
de force et de sagesse.¶n Telle fut la situation 
jusqu'a la Révolution francaise et a la dhlara- 
tion des droits de l'hornme. 

Le dkcret du 17 mars 1791 fait rentrer la 
profession d'imprirneur dans le  droit commun. 
La Constitution di1 3 septembre suivant porte: 
u La liberte est accordée a tont homme de 
parler. d'écrire, d'imprimr et de publier ses 
pensées, sans qiic les écrits puissent etre 
soumis a aucune censure ni imposition préa- 
lable. n l a i s  cetle liberté ne dura pas long- 
temps, et fut restreinte d'abord par la loi du 
28 germina1 an IV, et enfiu par le décret impé- 
rial du 5 février 1810, qui soumit I'imprimerie 
et la librairie a une police sévere. 

Voici les principales dispositions de ce dé- 
cret : Art. 3. A dater du l e r  janvier 181 1, le 
nombre des imprimeurs dans chaque départe- 
ment sera flxé, et celui des ipprimeurs a Paris 
sera rkduit a 60. - Le nombre en a éte porte i 
80 par le dkcret du 11 février 181 1 et 1 85 par 
le dkcret du 14 dkcernbre 1859. Yais ce qu'a 
fait un décret un autre décret peut le défaire. 
Cette disposition limitative rnanque de sanction, 
et il a été jugk par le conseil d'Etat qu'un im- 
primeur est non recevable a intenter, par la 
voie contentieuse, une action contre une déci- 
sion ministérielle qui a accorde iin nouyeau 
brevet d'imprhneur. (Ord. du conseil d'Etat, 
14 mars 1834.) Mais pourquoi ne pas laisser la 
profession d'imprimeur dans le droit commun? 
Cet octroi par le pouvoir de la faculté de tra- 
vailler, répugne toutes les idées de liberté 
de l'industrie. La liberté de l'industrie, d'ail- 
leurs , n'exclut en rien le droit de surveillanca 
que le gouvsrnement posséde et exerce d'une 
maniere etendue. Comme conséquence de ce 
principe restrictii, l'article 4 du rnerne decret 
portait que les irnprimeurs conserves indemni- 
seraient les imprimeurs supprimés, de telle 
sorte que l'imprimeur qui n'aurait pas trouvé, 
dans ses ressources personnelles ou soncredit, 
le capital nécessaire pour payer I'indemnité, 
voyait briser son instrument de travail! il était 
obligé de vendre son titre et de chercher une 
autre carriere. 

Par l'article 5 du décret, les irnpr&eurs 
d~ivent ttre brovet6~ $1 assermentes, et aux 



tcrmes de I'article 7 ceiix qui leur succéderont 
ne pourront recevoir leur brevet et &re admis 
au serment qu'aprks avoir justi6é de leur ca- 
pacité, de leurs bonnes vie et moeurs, e t  de 
leur attachement a la patrie e t  au souverain. 

Sous l'empire du décret du 5 fbvrier 1810 
(art. 9), le brevet d'imprimeiir Btait dklivré par 
le directeur général de I'imprimerie et  soumis 
a l'approbation du ministre de I'intérieur, mais 
un decret du 24 mars 1815 a supprime la 
direction de la librairie et de l'imprimerie, 
dont les attributions ont été rattachees aii 
ministre de I'intérieur. 

On a prevu le cas du cumul des profes- 
sions d'impkimeur et de Iibraire, et il a été 
Bdicté par l'article 52 que ul'imprimeur qui 
voudrait reunir la profession de libraire, serait 
tenu de remplir les formalités qui sont impo- 
sées aux libraires, et réciproquement pour les 
libraires qui veulent devenir imprimeurs. s 

Les delits et  contraventions relatifs soit a 
I'imprimerie, soit a la librairie , sont constates 
par des inspecteurs spéciaux, par les oiliciers 
de police et, en outre, par les préposes aux 
douanes pour les livres venant de I'etranger. 
(Art. 45.) 

En 1814, on sentit le besoin de substituer 
le régime des lois au regime des décrets; on 
fondit ensemble tes reglements de I'imprimerie, 
et il en sortit la loi du 21 octobre 1814, dont le 
titre 11 : De lapolice de la presse, reproduit les 
dispositions deja connues et  en  ajoute d'autres 
non moins graves. Ainsi apr&s l'article 11 qui 
&dicte pour l'imprimeur l'obligation d'obtenir 
un brevet du gouvernement et de preter ser- 
ment, vient I'article 12 ainsi conqu : c Le bre- 
vet pourra Btre retiré a tout imprimeur ou li- 
braire qui aura etB convaincu, par un juge- 
ment, de contravention aux lois et reglements. u 
Et cet article n'a pas éte adouci, dans sa sévé- 
rité, par la jurisprudence administrative. En 
effet, une décision du conseil d'Etat, en date 
du 6 janvier 1853, porte que cet article s'ap- 
plique non-seulement au cas ou il aurait été 
commis une contravention a la loi du 21 octo- 
bre 181 4 ,  mais encore a toute aiitre infraction 
matkrielle aux lois ct reglements de la presse, 
ainsi qu'au cas ou il s'agirait de crimes ou de 
délits commis par la voie de la presse. 

L'article 13 a pour but d'atteindre les impn- 
meries clandestines; ii repute telle toiite ini- 
primerie non déclarée a la direction génerale 
de la librairie (au ministkre de I'interieur), et  
pour laquelle il n'aura pas Bté obtenu de per- 
mission. 11 en ordonne la destruction et  punit 
leurs possesseürset depositaires d'iine amende 
de 10,000 fr. et  d'un emprisonnement de six 
mois. D'ou il suit que J'infraction n'est point 
subordonnée a I'usage de la presse et que sa 
détention sufif pour la constituer. 

Nul imprimeur, d'apres I'article 14, n e  
poiirra imprimer un ecrit avant d'avoir déclaré 
qu'il se  propose de l'imprimer, ni le mettre en 
vente ou le publier, de quelqiie maniere que 
ce soit, avant d'avoir dépose le nombre pres- 
crit d'exemplaires (deux, l'un poiir la biblio- 
theque impériale, l'autre pour le ministere de 

I'instruction publique, ord. du 9 jauvier 1828). 
Le depOt a lieu, a Paris, au ministere de I'in- 
térieur, et dans les départements, au secréta- 
riat de la préfecture. 

Les articles 15, 16, 17, 18 et 19 ktablissent 
la sanction pour le défaut de declaration, de 
dBpQt, d'absence des nom e t  demeure de 
l'imprimeur sur les exemplaires de l'ouvrage ; 
c'est la saisie et le séquestre de celui-ci, et 
une amende qui varie de 1,000 a 3,000 fr. On 
a prétendu que le défaut de représentation du 
rkcépissé devenait par lui-meme une preuve 
siifisante de la contravention. Mais la Cour de 
cassation, par arret du 16 novembre 1855, 
rendu sur iiotre plaidoirie, a décid6 qu'il sufi- 
sait que l'imprimeur eílt rempli cette double 
obligation et  que si l'on pouvait induire de la 
non-représentation du récépisse, la présomp- 
tion de I'inaccomplissement des formalités le- 
gales, cette présomption pouvait &tre detruite 
par la preuve contraire. 

La contravent.on ne peut exister tant qu'au- 
cun exemplaire n'est sorti de l'imprimerie ; 
elle est consommke, au contraire, des qii'un 
seul exemplaire défectueux en est sorti et  a 
été remis a tout autre qu'a l'auteur, fht-ce 
mCme sous le sceau du secret et a cliarge de 
restitution. (Cour de cassation, 15 sept. 1837.) 

üii reglement d'administration publique, par- 
ticipant des lors au caractere et a I'autorité de 
la loi du 21 octobre 1814, promulgue, sous 
forme d'ordonnance, le 24 octobre de la meme 
annee, oblige (art. 2) I'imprimeur a avoir un 
livre coté et paraphé par le maire de la villc ou 
il reside, ou doivent etre inscrits par ordre de 
dates, et  avec une série de numéros, le titre 
litteral de tous les ouvrages qu'il se propose 
d'imprimer, le nombre des feuilles, des volu- 
mes et des exemplaires, et le forrnat de i'édi- 
tion. Ce livre doit etre representé a toute ré- 
quisition. 

La loi du 21 octobre souleva des difficultés 
serieiises lors de son exécution, et pour y re- 
mkdier, intervint la loi du 28 fevrier 18 17 dont 
l'article unique veut que 11 lorsqu'un Acrit aura 
été saisi en  vertu de I'article 15, titre 11 de la 
loi du 21 octobre 1814, I'ordre de saisie et  le 
preces-verbal seront, sous peine de nullité, 
noliBks dans les vingt-quatre heiires a la partie 
saisie , qni pourra y former opposition. En cas 
d'opposition , jugement dans la huitaine, sinon, 
péremption de la saisie et restitution de l'ou- 
vrage saisi a son propriktaire. 

Te1 était en France, et te1 est encore I'état 
de la legislation sur I'imprimerie; elie est res- 
tée a peu pres stationnaire depuis 1817. 

Mentionnons cependant un decret dictatorial 
dii 22mars 1852 ayant pour objet de régler 
I'euercice de la profession d'imprimenr en 
taille-douce et de l'assimiler aux aiitres irnpri- 
meurs quant íi I'obligation du brevet et du ser- 
ment, et qui contient en meme temps des 
dispositions séveres contre la détention non 
autorisBe des presses de toute nature et  ~Ontre 
les fondeiirs de caractere, les clicheurs ou ~ 1 8 -  
reotypeurs, les fabricants de presses et d'us- 
tensiles d'imprimerie. Ce décret edicte les peines 



portées par 1'artir.le 13 de la loi du 21 octobre 
181 4 pour deteniion illegale de presses íart. 3), 
et une amende de 50 fr. a 200 fr. pour dCfaut 
de tenue d'un livre de declaration des noms, 
dcnieures et qualités d'acquéreurs de presses 
et d'ustensiles. Enfln, un decret du meiiie jour 
porte qiie toiit membre du Corps Iégislatif peut, ' 

aprbs avoir obtenu l'autorisation de l'assem- 
blee, faire iinprimer et distribuer a ses frais 
le discoiirs qu'il a prononce, et  punit d'une 
amende de 500 fr. a 5,000 fr. I'imprimeur qui 
aurait iniprimé un de ces discours sans qu'il 
lui fiit justifie (i'une aiitorisation préalable. 

Les legislations etrangeres ne se montrerent 
pas moiiis hostiles a l'imprimerie naissante. 
Elle appnriit au pape Alerandre VI comme étant 
la fin de sa domiiiation, et il s'allia a Philippe 11, 
roi d'Espagne, pour combattre le nouvel en- 
nenli. Par iin édit de 1496, Alexandre VI intro- 
duisit la censure contre I'imprimerie, tout en en 
faisant usage pour son propre compte. De meme 
qu'en Espagne, dans les Yays-Bas, en Suisse, 
en Portugal, en Italie, en Allemagne, I'impri- 
merie est persécutee et souinise a la censure 
la plus dure. Son Iiistoire est une sorte de mar- 
tyrologe; un fanatisme insensé la traque de 
toutes pnrts. 

De 1792a 1806, en I1russc et  en Autriche, la 
legislation qui a rkgi I'imprimerie a eté aussi 
severe qiie celle de l'Espagne et du Portugal, 
ces deux terres classiques de l'lnquisition. 
Citons cepeiidant avec lionneur deux petits 
États, le Mecklembourg et la Hesse-Darmsladt, 
ou I'imprinierie a toiijours été libre, m&me 
dans les temps les plus agitks. 

Une des legislations les plus liberales aujour- 
d'liui est celle qui a été iiiaugurée, dans ces 
deriiieres aiinées, par 1'Autriclie. (Loi du 17 d b  
ceinhre 1862.) 

En Espagiie , la legislatioii conserve encore 
les traces de l'esprit d'intolkrance qiii y rS- 
gnait sous Pliilippe 11; la loi du 13 juillet 1857 
n'est plus en harmonie, dans beaucoup de ses 
dispositions, avec les progres de  notre Bpo- 
que. 

En Angieterre, l'industrie de l'imprimerie est 
libre comme toutes Ics autres industi+cs; mais 
relativement aux imprimeries clandestines , la 
Ikgislation anglaise n'est pas sans analogie avec 
la législation fran~aise. Le statut de la trente- 
neuviCme année du regne de  George 111 inflige 
une amende de 3 liv. st. (75 fr.) a toute per- 
soiiue qui possede des caracteres d'imprime- 
rie, a tout fondeur de ces caracteres, ou a tout 
fübricant de presses ii irnprimer qui n'a pas fait 
au grefier de la justice de paix la déclaration 
prescrite par la loi. 

La m&me peine est édictée contre tout ven- 
deiir de caracteres ou .de presses qui ne tient 
pas registre des personnes auxquelles il les 
vend, ou qui ne  represente pas ce registre au 
juge de paix a sa reqiiisition. Mais, en fait, ce 
statut est tombe en desuetude. 

Loexamen des lois qui gouvernent actuelle- 
ment I'imprirnerie en Prance et  a I'étranger s e  
lie intimemeiit a la presse en général, pério- 
dique ou non pc'riodique, et  a la librairie, 

11. 

auxquelles on a consacré des articles sp&.  
ciaux. 

Les deux sujets sont fréres jumeaiix et ont 
pour mkre cette vérite incontestable et kiémen- 
taire : chaque liomme a lc droit primordial d'ex- 
primer ses pensees 1; d'ou sortent couime coiol- 
laires, le droit d'imprinier, le droit de publier, 
le droit de distribuer et de vendre son ceuvre. 
Ce qui iniplique l'irresponsabilite absoliie de 
l'imprirneur, ageiit piiremcnt passif, et par suite 
i'obligation par lui de preter le secoors de ses 
presses loraqu'il en est reqiiis. de les inettre 
au service de ce qu'il y a de pliis noble et  de  
plus cleve au monde, la pensée hiimaine. Qli'un 
liomme, institué par le g%uvernement , asser- 
menté au gouvernement, ait le poiivoir d'ar- 
reter l'expansion des vbrités lea plus utiles, 
d'emp&clierla libre communicatioii des pensees, 
(les sentiinents, le coiitact et l'unioii des intel- 
ligences, d'unéantir ccttc intime et morale ac- 
tion et  reaction de  I'liomme sur I'liomme, de 
disposer de la source fondamentale de tout 
développement , dc toiit perfectioiinement des 
societes, de paralyser I'aiixiliaire le plus piiis- 
ssnt de toiites les scieiices, de  tootes les né- 
cBessites sociales, de tous les droits et  de tous 
les devoirs les plus sacrés; qii'en iin mot, le 
11lus graiid flux de verité qui soit au monde 
puisse etre arreté ariiitraireinent dans sa mar- 
che fécondc, c'est la ce qu'il est impossible de 
coiiipreridre et d'admettre. Liberté de penser, 
liberte de parler, liberte d'écrire, liberte d'im- 
primer, liberté de publier, liberte de distribuer, 
liberte de vendre, la est la condition dii bon- 
lieiir, de la grandeur, de la gloire des peuples; 
toute entrave a ces libcrfés doit &tre combattue 
par toutes les voies coiistitufionnelles et  le- 
gales. (Voy. Librairie, Presse.) 

EUGENE PAIGNON. 

INAMOVIBILITE. Les fonctions publiques 
suivant leur nature et le caracthre des institu- 
tions politiques sont conferCes a vie ou a temps. 
Elles soiit amovibles lorsque la résocation ou 
le remplacement des titulaires sont laissés ex- 
clusivement a l'appréciation du clief du poli- 
roir executif ou de ses agents superieurs; elles 
sont inamovibles lorsque, au coiitraire, quelle 
que soit leur durée rkgulierement determinée, 
le titulaire, pendant cette durée, n e  peut en 
&tre privé que par un jugement qui, apres suf- 
fisante instruction et Iégitime coutradiction, 
constate son indignité ou I'impossibilité ou 
il s e  trouve de continuer a remplir ses fonc- 
tions. 

Lorsque les fonctions sont conferees par 
l'election, elles ont toiijours éte considerées 
comme inamovibles pendant tout le temps 
poiir lequel le titiilaire en a été investi. Donner 
a d'autres le droit derévoqiier en pareil cas un 
fonctionnaire, serait meconnaltre et anniiler le 
droit conferé aiix Blectcurs. Permettre a ces 
derniers de revenir sur leiirs di.cisions lors- 
qu'ils ont usé de leurs droits, et qu'ils les ont 

l. A ses risques et p&rils, bien entendu. Ce qiii 
veut dire que nous sommes pour I r  systbme rhpressif, 
et non pour le syetbme pr4veutif. 

5 
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bpuisés, serait abandonner aiix mouvenients de  
l'opinion publique le sort des lonctioniiaires, 
compromettre la marclie de l'administration, 
siihstitiier le caprice a la voloute de  la loi. 

L'inamovibilit~~, dans les Etats ou les fonc- 
tioitnaires sont noinmbs par le chef du poiivoir 
exécutif, ou ses delegues, a toujoiirs &te con- 
siderée coinme incompatible avecles fonctioiis 
administratives. Nommes pour un ternps ordi- 
iiairement illimite, ces fonctionnaires peuvent 
etre c h a n p s  des que ceux dont ils aont appe- 
les i recevoir i'infliience et la direction et a 
traduire et  manifester les volantes, ne  pensent 
pas pouroir compter siir leurs services. Cer- 
taines mesiires peiivknt et  doivent meme &tre 
prises pour saiivegarder les inférieurs contre 
les capiices et les erreurs de leurs superieurs, 
mais une. certaine liberte d'action et d'aplirk- 
ciation es1 laissée a ces deriiiers. (Voy. Orga- 
nisation administrative.) 

Le poiivoir judiciaire presente des caracte- 
res particuliers tout 5 fait diff6rentc de  ceiix 
que nous venons d'iiidiqiier et qiii devaient 
conduire a d'autres conseqiiences et faire saiic- 
tionner d'aulres principes. 

Dans nos constitutions modernes, on a con- 
sideré comme un véritable prop6s la separa- 
tion des pouroirs administratif et judiciaire , 
et pour assiirer cette sépnration, il a fallu con- 
sacrer des garanties d'iiidépeudancequi pusscnt 
saiivegarder chacun d'eux contre les cmpiéte- 
ments de i'aiitre. On a éte coiidiiit ainsi, par 
i'application de la regle de separation de ces 
pouvoirs, a soustraire i'ordre judiciaire a I'in- 
fluence trop directe et trop incessante du gou- 
vernement et de I'administiation et  a sanction- 
ner en sa faveur la regle de l'inamovibilite, 
parce que celiii qiii dispose des juges est trop 
facilement soupconne de disposer des juge- 
ments. 

La nature des fonctions judiciaires est, d'ail- 
leurs, parfaitenient compatible avec i'inarnovi- 
bilite des jiiges. Depouille de toute initiatise, 
soumis aux prescriptions foi'melles et  impera- 
tives des lois dont il assure i'exéciition dans 
les affaires ou il en est spécialement requis, 
place, mCme pour les formes de proceder, sous 
une reglenieiitation Iixe et n e  laissant rien a 
l'arbitraire, le juge, par la nature merne des 
choses, se tronve associé a la fixité de ces 
lois. De longues etudes et une grande expé- 
rience doivent liii assurer la connaissance par- 
faite de la legislation,pour qu'il piiisse en etrele 
siir et íideleinterprete, et  lorsque dans des cas 
douteiix la faculte d'interpretation peut laisser 
plus de latitude a son appreciation, la fixitk de 
la jurisprudence doit remplacer l'incertitude de 
la loi. 

Le mode de fonctionnement des corps judi- 
ciaires est encore un argument en faveur dc 
cette garantie. Le magistrat inamovible n'a en 
effet pas d'atlribiitions propres. de pouvoir per- 
sonnel, les attributions appartiennent aii corps 
dont il fait partie. Ce sont les decisions de ces 
corps et  non les opinions individuelles qui 
constituent les jugements et  arrets. 11 en resulte 
d'un c6té que les erreurs, les travers meme 

d'esprit ne  aauraient prevaloir, et d'iin autre 
126th qu'il est impossible de recliercher un 
magistrat a l'occasion des opinions qu'il a pu 
emettre dans un jugement ou son opinion a pu 
no pas prkvaloir. 

Les jugements sont des actes de conscience 
et  non de discipline; le j i~ge ,  une fois investi 
par sa nomination de la coiiliance de ses con- 
citoyens oii dii prince, doit etre complktement 
libre et indépendant daiis ses appréciations, et 
son inamovibilite est la consCquencc forcee de 
cette position. Tant qii'oii n'a pas juge qu'il n 
forfait a I'lioniieur oo au devoii., sa position ne 
saiirait etre menacée, il ne saurait &re molesti: 
i raison d'actes aiixquels le respect de tous doit 
&re assure des que les recours legaux sont 
kpiiises. 

11 Lorsqiic le poiivoir, dit M. Royer-Colltii'd, 
chargk d'instituer le jiige aii non! de la Socibte. 
appelle un citoyen a cette fonction emineiitc, 
il lui dit: Organe de la loi, soyez impassible 
comme ellel Toutes les passions fremiront au- 
tour de voiis, qu'elles ne troublent jamais votre 
Ame l Si mes proprcs erreiirs , si les influences 
qui m'assiegeiit, et dont il est si malaise de se 
garantir enti¿.renit.nt, m'arraclient des com- 
mandements injusics, desobeisiez 3. ces com- 
mandements, ri:sistez i mes sediictions, resis- 
tez a mes menaces. Quand voiis moiiterez au 
tribunal, qii'aii foiid de votre caiir  il ne reste 
ni iine crainte, ni une esperance. Soyez impns- 
sible cornrne la loi! 

« Le citoyen repond i l e  ne suis qii'iin 
homme, et ce que vous me deniandez est au- 
dessus de I'hurnanite. I'ous 6tes trop fort el je 
suis trop faible. Je succomberai dans cette liitte 
inkgale. Voiis méconnaitrez les motifs de la re- 
sistance qiie vous me prescrivez aujourd'hui, 
et voiis la piinirez. Je ne piiis m'élever au- 
dessus de moi-menie, s i  vous ne me protege2 
a la fois et contre nioi et contre voiis. Secourez 
donc ma faiblesse , affranchissez-moi de la 
crainte et  de I'espér~nce , proinettez-moi que 
je ne  descendrai piis du trihiinal, a moins que 
je ne  sois convaiiicu d'avoir tralii les devoirs 
qiie voiis iri'iniposcz. 

II Le poiivoir hésite; c'est la nature du pori- 
yoir de sc dessaisir lentement de sa volonte. 
Eclaire enOn par L'erpérieiice sur ses veritahles 
intkrets, subjugiie par la force toujoiirs crois- 
sante des clioses, il dit au juge: Voiis serez 
inamovible. r 

Si le principe, la regle de la séparation des 
pouvoirs, la nature des attributioiis des juges, 
i'obligation pour eux de se  soumeltre a des lois 
formelles et imperatives, de snivre des formes 
tutelaires a peine de nullité de leurs decisions, 
le mode de fonctionnement des corps jiidi- 
ciaires, plaident en faveur de i'inaniuvibilité du 
juge, i'bisioire et I'expkrience prouvent com- 
bien cette inamovibilite est precieiise pour les 
citoyeiis. Les juridictions exceptionnelles et 
transitoires, les commissions extraordinaires 
nous ont appris qiie des tribiinaux sagement 
independants peuvent seiils proteger la liberté 
et  la propriéte contre les exigentes injustes du 
despotisiiie et les égarements de  la multitude. 



On a fait I I'encontre de cette garantie des 
objectioiis qui sont plus ~ I J  doiiiaine speculatif 
que du. domaiiie r~ratiqiie. 

Le inagistrat. longtem[)s en cliarge, ne s'y 
perpetiiera qu'au préjudice de ses concitoyens, 
il se dépravcra daiis iin long exercice di1 pou- 
voir, il est bon qu'il redescende fréqiiemiiieiit 
cliez le peiiple oil il porirra s e  retremper et s'é- 
purer. L'experience iioiis prorivc quc les fonc- 
tions judiciaires n'kchappent pas cette loi 
commurie, qui fait que le fonclionnaire n'est au 
contraice jamais plus apte a remplir ses fonc- 
tions que loisqiie des btudes prolongtes et une 
longuc priilique ont developpk cette aptitude. 
L'exercice du poiivoir judiciaire, la recherche 
de la jiistice, l'application du droit ne sont pas 
de natiire a depraver le citoyen. e t  il s'épure 
bien plus en restant dans les régions ou le 
placent scs foiictions de judicature qu'en les 
qiiittant pour se porter dans un tout autre 
inilieu. 

Lorsque les fonctions judiciaires étaient me- 
l é e ~  au pouvoir administratif, I'inamovibilité 
pouvait menacer les libertes publiques; mais 
en I'état de l'organisation judiciaire actuelle, 
cette crainte n'est-elle pas chimerique 1 

Au surplus, dit-ont i'inamovibilite ne donnc 
pas nécessairenient i'indepeiidance; le desir 
d'avancer, chez le juge, remplace la crainte de 
perdre. Cela fiit - i l  toujours exact , l'inamovibi- 
lité n'en serait pas moins une garantie incom- 
plete, qii'il serait utile de conserver comme 
contribuant dans une certaine mesurc a I'in- 
dépendance du juge et de ses décisions, si elle 
ne L'assurait pas entierement; et je ne pense 
pas que cette indépendance efit beaucoup a 
gagner a la suppression de cette garantie. 

On ajoute qii'elle n'a pas toujours existe en 
France ; mais les abus qui s e  sont manifestés 
avant qu'elle ne fiit consacrée, ou lorsqu'elle a 
momentanement cessé d'exister, en ont préci- 
sément fait sentir les avantages. On se  prévaut 
ensuite de l'exemple des arbitres, des tribunaux 
de commerce, des jurés. Les arbitres : mais y 
a-t-il en France une justice plus .lente, plus 
incertaine que celle des arbitres, et n'a-t-on 
pas @té oblige de supprimer I'arbitrage forcé? 
Les tribiinaux de  commerce: mais si, pour des 
mati6res spéciales et dans certaines localites, 
des tribunaux Spéciaiix ont été instituks pour 
statuer sur des questions ou les usages doivent 
Btre pris en grande consideration , il est re- 
mai'quer que la France est a peii pr&s le seul 
pays en Europe au ces tribunaux soieiit com- 
poses exclusivement de personnes Ctrangeres 
a I'ordre judiciaire, et il hu t  ajouter que leurs 
décisions sont soumises aux tribunaux d'appel 
ou l'élément jiidiciaire s e  rencontre seul, et  
que, outre I'esprit de justice qui anime les tri- 
bunaiix consulaires, le contrble des corps ju- 
diciaires superieurs peut prevenir bien des 
erreurs, arreter certaines tendances. Le jury 
uiminel: je ne veux pas examiner ici s'il n'y a 
pas quelque chose de fonde dans les attaques 
dont cette institution a été l'objet, mais la 
nabnre des attributions des jures appelés a 
répondre a une simple question de fait en ré- 
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servant íi l'autorite jiidiciaire l'instruction, la 
direction des dbbats, la solutioii des questions 
de droit, I'applicalion de la peine, ne permet pas 
d'assiniilation possilile entre le jure et le ma- 
gistrat civil, et leurs positions differentes doi- 
verit condiiire soit íi des principes, soit a des 
résiiltats diffkrents. 

Acceptons donc l'inamovibilité des magistrats; 
sanctionnéepar I'esprit public, elle est en har- 
monie avec la natiire de leurs fonctions, sous 
lous les gouvernements, elle est une sauve- 
garde précieuse pour la liberté et la propriété 
des citoyens. 

L'inamovibilitB a eté consacree également 
en faveur de  la plupart des ministres dii 
culte. Elle n'existe point en faveur des vicaires 
ou desservants du culte catholique. 

Par suite de I'organisatioii de i'armée eri 
France, I'emploi est distinct di1 grade; auculi 
officier ne peut &re privé de son grade qiie 
dans les cas et suivant les formes détermi- 
nks par les lois; quant a I'emploi, il peut etre 
enlevé, par le chef de l'htat, a l'oniciec qui sui- 
vant les cas peut passer de i'activité , en dis- ' 
ponibilité, non-activite, réforme ou reti'aite. 

Les fonctionnaires de I'iiistiuction publique, 
siirtout lorsqiie leurs eniplois i'taieiit conferés 
a la suite de concours, jouissaient degaranties 
exceptionnelles , se  rapprochant de I'inamovibi- 
lité. Ces gararities qui existent encore dans 
plusieurs universit&s, ne subsistaient plus en 
France. Les professeurs y ont cependant des 
droits réels, aussi iie sommes-noiis pas etonné, 
aii moment ou nous ecrivons ces lignes, de 
trouver dans le Moniteur un decret, a la date 
du 11 juillet 1863, qui leur en restitue une par- 
tie. FERAUD-GIRAUD. 

INCAS. Le gouvernement des Incas presente 
une application tres-curieuse de la commu- 
nauté dans l'$tat. C'est l e  regime patriarcal o h  
le monarque seul dirige les aifaires et ne laisse 
au peuple que le soin monotone de suivre la 
conduite aui lui est tracée. On v trouve le des- 
potisme sans contre-poids, ma& tout paternel, 
la urouriétk uarticuliere et  un vaste commri- 
nisme: ~'instiuction qui developpe I'esprit et 
mene a l'indépendance. et un assujettissement 
absolu aux lois et aux institutions donnees par 
le chef de I'htat, un grand aniour de la jostice 
a c6té de nombreux priviléges , et le  sentiment 
de I'égalité au inilieu d'une hiérarchie savam- 
ment organiske. 

Inca, dans la langne péruvienne, veut dire 
empereur, maitre supreme. Ce nom fut etendu 
successivement a tous les membres de la fa- 
mille royale jusqii'au dernier degré. Le com- 
inencement de  i'empire des lncas est entonre 
de fables, comme le sont les commencements 
de toutes les civilisations. Les peuplades qiii 
occupaient le Pérou etaient grossikres, féroces 

1. Nous comprenons bien que le chapelain, le 
vicaire soit u n  auxiliaire amovible; mais que le des- 
servaut ne jouiese pas de I'iuamovibilite rdservbe 
au cure (qui ne se distingue, dans la pratique , en 
rien du desservant), nous n'en saurions saisir lea 
raisons. M. B. 



68 INCAS. 

et adonnees i toiites sortes de vices. Cn jour 
apparurent parmi elles un homme et une 
feiume qiii se disaieiit 81s et nlle du solcil, et 
envopés par leur pere dans ce coin dii monde 
pour y foiir!er un empire heureux et florissant. 
C'ktait Manco - Capac et sa femme Maiiima- 
CElla. Ils dounerent au Pérou cette organisation 
sociale sous laquelle il prospera jusqu'a la 
conquete espagnole, et furent les chefs de la 
dynastie des lncas. la plus directe de toutes 
les dynasties, puisqu'elle se perpetuait non- 
seulement de pkre en fils, mais de mkre en 
fille, l'lnca soiiverain épousaiit toujoiirs sa 
s e u r  ainée ou quelque parente des plus 
proches, cousiiie, uiece. taute. 11 avait de plus 
autaiit de femmes qu'il lui plaisait; mais les 
enfants de la femme legitime pouvaient seuls 
régner. 

Le meme maiiage était prescrit au peiiple, 
mais sous la loi de monogamie. 

Le trbne était Iiéréditaire du pere au íils 
alné; mais, l'liéritier direct étant mort, il allait 
du frCre au frCre en suivant l'ordre de nais- 
sance. A la mort du dernier la succession re- 
montait au lils de I'alné. 

La m&me loi était siiirie dans toiites les 
autres classes, excepté parmi les Curacas ou 
seigneurs ayant des sassaux. Cliez les uns,  
I'alne succédait au pkre; chez les autres, les 
vassaux donnaient par voie d'élection l'heritage 
a celui des enfants du Curaca qui avait gagne 
leurs sympathies par ses mceurs et  son carac- 
tere. 

Les terres étaient divist?es en trois parts, 
l'une attribuee au soleil et forman1 le hiidget 
du culte, I'autre réservée a l'luca pour ses 
besoins ct ceux de sa nombreuse famille, la 
troisieme distribuée au peuple avec une grande 
équitC, mais avec charge de faire des présents 
au monarque. 11 y avait en oiitre des terres 
communes. En réaliti: l'lnca 6tait le seul pro- 
priétaire de tout l'empire, les terres données 
aux siijets, aussi bien que les siennes propres 
et celles di1 soleil, ne devant servir qu'a pro- 
curer a chacun son entretien, et le superflu 
devant retoiirner au roi, qui, a son tour, le de- 
versait siir les individus suivant leurs besoins. 
Ajoutons que beaucoup de productions natu- 
relles etnient clirectement comrnunes, telles que 
le sel, le poisson, les fruits des arhres dans les 
communaux, et le chanvre et  le coton. Cliaciin 
pouvait en prendre, mais seulement autant 
qii'il lui en fallait pour son usage personnel. 
Quant aux parties de I'empire qiii n'eii produi- 
saient pas, on leur en fournissait par kchange 
avec leurs produits, et cet échange était pres- 
crit par la loi. 

Lorsqu'une nouvelle famille s e  formait par 
un  mariage , les parents fournissaient les . 
meubles, el les comrnunautés donnaient la 
maison. L'Etat s e  chargeait des malades, des 
vieillards, des infirmes, des ktrangers, et pui- 
sait pour eux dans les magasins du roi ou ma- 
gasins publics ouverts sur tout le territoire. 

11 fallait des terres et des terres fertiles pour 
entretenir une population qui ne  demandait 
qu'a s'accroitre sous de  telles iniiuences. Les 

Incas passent pour avoir excellk dans I'art de 
conquerir et de coloniser. A la possession des 
terres il fallait joiiidre le travail, san> lequei 
la produclion n'existe pas. C'est poiirquoi I'oi- 
sivete était absolument proscrite au Perou , 
nlErne cliez les enfants parveiius a un certain 
i ge ,  chez Ics vieillards qui avaient pour fonc- 
tion de ramasser de la paille el des morceaux 
de bois, et cliez les aveugles qiii devaient 
égrener le inals ou nettoyer le coton. Enfin il 
ctait necessaire que la consommation du peu- 
ple flit hornbe aiix clioses cle premiCre ncces- 
sité, et  c'est a quoi il était poiirvu par iine loi 
qui bannissait les superfliiites de la table, et 
que faisaient execiiter des inspecteurs cliargés 
de  visiter les inaisons pendant les repas. Ils 
donnaient des éloges ou distribuaient des corips 
de fouet siiivant qii'ils trouvaient I'ordre, la 
propreté el la simplicité observes ou négliges. 
Une aulre loi somptiiaire proscrivait le luxe et 
les oriiements sur les Iiabits des partiriiliers. 
L'or ct les pierreries étaient réservés pour les 
temples, les palais el  les Incas. Ceiix-ci les 
prodigunicnl ii leurs favorites, aux Curacas, 
aux grands de l'empire, aux gouverneiirs des 
provinces, aux caciques ou chefs des tribus 
indiennes conquises, enfirl aiix 'fils des ca- 
ciques, et aux liéritiers des principales fa- 
milles qui venaieiit de toiites les parties du 
pays faire leur éducation a la cour. 

Les écoles etaient nombreuses, et celles de 
Cuzco étaient visitkes sourcnt par le roi. O n  y 
enseignait la langue genérale du Pérou; elle 
était recommandée surtout aux Indiens des 
tribus soumises, et l'on accordait de grands 
privilcges ti ceux qui la possédaient. On forr 
mait aussi des ingknieiirs pour le partage des 
terres, et  des comptables chargés de recenser 
la population et de tenir ktat des produits en- 
fermks dans les magasins publics. On y ensei- 
giiait encore une sorte de pliilosopliie ou plu- 
t6t de morale, composee de prbceptes et de 
sentences. 

Les lois, décrets, édits et ordonnauces de 
L'Inca se  piibliaient a haute voix dans tout 
l'empire, et 1'011 renouvelail de temps en temps 
cette publication, afiu que tout Péruvien fbt 
rApute justement connaftre la loi. 

Les ouvriers avaient leurs jures par corps 
d'etat, relevant pour la plupart les uns des 
autres. Cliaciin devait s e  tenir toute sa vie a 
son métier, hors du laboiirage et de la milice, 
qui étaien t communs a toiis. 

L'impbt s e  payait en travail. Les graiids et 
les fonctionnaires gentilshommes en ctaient 
exempts, de meme que les femmes, et les 
hommes duran1 le service militaire. On n'y était 
soumis que de vingt-cinq a cinquante ans. II 
consistait en travaux d'utilit6 publique pour la 
plupart, ou bien en service fait chez l'Inca ou 
le Curaca. La loi dkfendait expressément qu'au- 
cun citoyen payit de son bien, et elle voulait 
en outre que le contribuable qui travaillait a 
sa tache fht nourri, habillé, pourvu des outils 
et  instruments n8cessaires, et tr,ait& en cas de 
maladie, le tout aux frais de 1'Etat. Jamais la 
tache exigée ue depassait les forces ni la ca- 
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pacité de l'indiridu. II pouvait faire une alinee 
plus qu'il ne lui etait prescrit, l'excedant Iui 
était iinpiite a decliarge d'autant siir sa contri- 
bution de i'annee suivantc. Sa femme et ses 
enfants poiivaient I'aider , et , dans ce cas, ils 
recevaient le m8ine traitement que lui. L'im- 
pdt alors était bien vite acqoitte: aussi appe- 
lait-on riche le citoyen qui avait beaiicou~i 
d'enfants. 

Un te1 systeme de gouvernement exigeait 
une organisation hierarcliiqiie des pliis étroites, 
a i'aide de laquellc pút s'éteritlrepartoiit le bras 
du souverain. C'est pourquoi la population 
tout entiere etait partlgee en décuries qiii re- 
leraient les unes des autres soiis le comm:iiide- 
ment de cliefs de differents gradea. C'etait une 
inilice organisee également pour les besoins 
de la guerre et  pour ceiix de la paix. 

Chaqiie décurion sur~cillait les hommes con- 
íies a sa gardc, s'informait de  lerirs besoins et 
reporidait de leurs actes repréliriisibles, s'il ne 
les denoncait pas aussit6t qu'ils lui étiiieiit 
couniis. 11 devait aiissi étre attentif a leurs be- 
soins, car le mi entendait qu'aiicuii de ses su- 
jets ne  fiit malheureiix. La juslicc ctait gra- 
tuite et tres-expéditive; mais niipararant les 
officiers charges de la paix dnns la cité met- 
taient tous leurs soins a prevenir les din'érends 
et  a entretenir la concorde. Les lois veillaieiit 
en outre ce qii'elle ne iút point tioiiblée. 11 y 
avait des iepas rommuns trois fois par mois, 
acconipagn&s tle jeux et d'exercices militaires. 
Toos les citoyens se  devnient I'assistarice inu- 
tuelle ct gratuite dans leurs travaux. 011 cfit 
dit que les institutions n'avaient qu'uii objet, 
prevenir et empecher le mal. Enfin , Iorsqri'uii 
delit ou un criine ftait commis, le déciirioii 
procédait, qu'il y efit plainte oii non de la 
partie lesée. Cliaqiie ville avait un jiige, ct 
ces juges relevaient les uns des autres. Les 
peines étiiient la mort, le louet et le ban~iis- 
sement. 

Tels sont les pi'iiicipaiir traits du gouverne- 
ment des Incüs. Rous reiivoyons poiir plus de 
details i Garcilasso de la Ytiga, dit I'lnca, un 
de leurs tlescentlaiits qui a écrit leur Iiistoire 
au seizi6rne sikcle; aus  iiiissioniioircs Blns Va- 
lera e! Jkr6inc Ronaii: aiix Iiistoriens Pedro de 
la Cieca ct Aiiguslin Coiatc. Ces auteurs font 
connaitre eiitibrenient ce rbgiine, A la fois nt- 
trayant et rcpoiissaiit, odieus par tant (le cates, 
siiblime en quelqucs parties, ou les Incas, dis- 
pensateiirs de la vie íi leurs sujets, distribucnt 
aux uris l'or ct les pierreries, aux autres, les 
friiits des arbres et le mal's, et s e  font donner 
le titre de Capac-Titu, ü'est-a-dire, Capac roi 
piiissant en ricliesses, et Titu liberal et ma- 
gnanime. Car Ic doiix et  apathique genie de 
l'lndien s'accoinniodait de  cet ordre et de  ce 
bien-&re, et ne songeait pas a regretter ce 
qu'une race plus developpée consent méme 
quelquefois a sacriíier a moindre prix, laliherté. 

G. CHAMPSEIX. 

INCOME-TAX. Voy. Revenu (Impót sur le). 

INCOMPATIBILITÉ. Voy. Fonctionnaire. 

INDELTA. On enteridpar izdelta des troupes 
reparties, cantonnees sur le sol et obligkes en 
compensation au service .militaice; elles exis- 
tent concurremment avec les troupes enr61kes 
volontairement (Vaersfvade j et les troupes de 
conscription (Bevering), ou chaque citoyen sert 
de vingt avingt-cinq ans. Le systhme de 1'Indelta 
a ete creé en 1680 par le roi de Suede, Cliarles X1. 
Disposant d'uri grand nombre de propriétes, ce 
monarque decida qu"e1les seraient partagées a 
titrc d'usufruit entre des militaires auxquels 
les prodiiits de ces propriétes tiendraient lieu 
de solde. Depuis, des proprietaires ont demandé 
et obtenu de donner aussi, soit individuelle- 
ment, soit a pli)sieuiss, iin terrain un mili- 
taire qui ferait le service leur place, cette 
dispense de servir etant i la fois le but et la 
iPnirincratioii dii terrain qu'ils abandoiinent. 
L'lndelta constitue done une coloiiisation niili- 
taire, et  le soldat indelta exerce ses fonctions 
par teiiure viagere. 

Depuis le general jiisqii'au soiis~officier, 
cliacun jouit d'un bostclle o11 domaine dont le 
revenu est, aiitant que possible, proportionne 
a son grade ; quand cela n'arrise pas pour les 
oficiers, une gratiflcation ou des appointe- 
ments supplementaires s'ajoiitent a cette con- 
cession. Le simple soldat jouit d'un petit do- 
maine nomme torp,  muni de ses iiistruments 
aratoires; il est aide pour ses seniüilles et sa 
récolte par le propriétaire qui lni doit eri outre 
un petit uniforme tous les deux ans. Le grand 
unibrnie, I'arinement et  I'équipement restent 
aux frais de i'htat. 

Le soldat indelta recoit une solde en temps 
de guerre, toiit eii conservant pendant les hos- 
tilites le revenu de son torp, alors cultivé par le 
proprietaire. Le temps des manceuvres (quatre 
semaines par an) est assimile sous ce rapport au 
temps de gucrre. En teinps de paix il n'a point 
de solde, mais quelquefois le prkteur du lorp 
lui concede uneretributionnnnuelle assez faible. 
Ce soldat demeiire aii service tant qu'il est va- 
lide et vit avcc sa famille de la culture. Quand 
vient le momeiit de la reforme, le proprietaire 
prend ordinüirerrient soin de lui et des siens, 
puis le reniplace. Si 11% terre est peu fertile, il 
y attire un uouseau soldat par unc prime d'en- 
gageinent nionlont i 40 fr. envirori. 

Pour former iine coiripngnie , uii bataillon , 
un ceginient , on groupe les torps lcs plus rap- 
proches. Les oficiers de l'lndelta sont canton- 
ues dans des bostelles siiues aii iiiilieu des 
torps de leur troupe. 

11 existe egalemeut dans l'lndelta de la cava- 
lerie. Le proprictnirc se trouve oblige, poiir le 
cavalier, de lui lournir I'armemriit , I'bquipe- 
ment et le cheval, et  de remplacer en cas de 
reforme oii de mort, et  I'liomme et le clreval. 
Les rkginients de cavalerie indelta sont diffi- 
ciles ii reunir, vu lii grande dispersion dcs do- 
maines sur lesquels vivent les cavaliers de cette 
niilice. 

Les soldats de I'Indelta sont braves et  s e  
conduisent bien. Aimés de  leurs compatriotes , 
aii milieii desquels ils sejournent, et meles ii 
leurs aliaires, ils entretieniient par leur pre- 



seiice I'esprit militaire parmi eus. Adonnés a 
I'agriculture, ils conservent les qiialités pui- 
sées dans ce  genre de travail que Siilly préfé- 
rait a tous les autres pour former un soldat. 11s 
entretierinent leur agilité et s'endurcissent en 
coopérant aux travaux publics. Le canal de 
Gotha, dont la construction a duré vingt-deux 
ans,  a été creusé avec leiirs bras. Condiiits en 
petite tenue et en armes par leurs ofiiciers sur 
les ateliers, ils y travaillaient sous la direction 
des ingénieurs ou de leurs agents et recevaient 
comme rémunération un salaire dont la moitié 
sufisait a leur nourriture. Pour qu'ils n'ou- 
bliassent pas leur métier de  guerrier, on les 
exercait chaque dimanche auxmanaeuvres pen- 
dant quelqiies heures. Loingénieur en chef de 
ce  canal, RI. de Lagerheim, a rendu bon té- 
moignage de leur aptitude et  de leur bonne 
volonté, et  cet exemple a Cté soiivent cité 
quaiid il s'est agi de la question de I'applica- 
tion de I'armée aux travaur publics, mais sans 
specifier sufílsainment que les soldats de l'ln- 
delta sortent des conditions ordinaires par rap- 
port a ceuv tenus constamment sur pied par la 
France et les autres grandes piiissances. 

En. nE LA BARRE-DUPARCQ. 

INDEPENDANCE. u Toute nation , coinme 
tout homme, a le droit de ne  point soulTrir 
qu'aucune autre donne atteinte a sa conserva- 
tion , a sa perfection . . . . )) Aiiisi s'exprime 
Vattel dans son Traile dti droit des gens, au 
commencemeiit du chapitre intitulé : Du droil 
r le  súveté et  des efets de la souveraineté et de 
í'indépendance des nations. Ces quelques mots 
renferment toiit l e  secret du ditveloppeinent et  
d e  la durée des peuples. Conservalion et per- 
fectionnement, te1 est le donble but de la véri- 
tüble activite; indépendance pour atteindre a 
ce  but , te1 est le droit nécessaire. 

La nation est un etre collectif, et toutes les 
idées que iious nous formons de ses droits, de 
ses devoirs, de son action, de son but , sont 
tirées de notre compréhension de  I'individu 
humain. Comne liii , elle doit s'appliquer a la 
conservation de son existence, au soin de ses 
iutérbts, au développement de ses facultés. 

La compréhension du dinoit pour la iiation, 
comme pour I'individu , suit la m&ine marche, 
le meme progres au sein de la société humaine. 
Le droit divin de la conquete el I'esclavage 
sont contemporains ; les agressions pillardes 
du moyeu ige  correspondeut iiur exactions et  
au servage ; de nos jours, ce qii'on appelle 
droit des gens s'est étendii et  épuró en raison 
des conquetes faites par la personiialifé hu- 
maine. 

Ainsi, pour la nation comme pour l'individu , 
l'iridépendance est la premiere loi de l'exis- 
tence et la premiere condition du développe- 
ment. Un peuple , s'il veut améliorer ses insti- 
tutions , doit pouvoir en toute liberté changer, 
s'il le faiit, le fond de sa constitution et la forme 
de  son gouvernement. Lui seul est juge sur  ce  
point-la, et il est juge souverain. Xul ne peut 
6tre admis a arguer contre lui que les ~Iiaiige- 
ments qu'il npporte dans son État, soiit de dan- 

gereux exemples pour ses voisins. Nul ne peut 
davantage trouver mauvais qu'il reclierche tout 
établissement favorable i ses progres. Son 
droit l'autorise a s e  dkvelopper daiis tous les 
sens,  et  il ne peut Btre arrété que lorsqu'il 
touche au  développement de quelque autre 
peuple et s'expose a le gener dans sa Iégitime 
expansion. 

Au droit d'améliorer sa condition es1 joint le 
droit de s e  défendre. Un peuple est maltre ab- 
solu de  faire chez lui tout établissement qu'il 
lui plaira, de developper et d'organiser ses 
forces , de multiplier et de perfectionner tous 
les mogens d'action dont il dispose, armée, 
marine, forteresses , en vue de pourvoir a sa 
simeté. Tant clu'il ne  devient pas agressif, il 
est libre d'agir, et tant qu'il ne  se sentira pas 
inviolablement garanti par une législation in- 
ternationale strictement observée', il a le droit 
de veiller lui-meme a sa dbfense comme il I'en- 
tend. Ce droit résulte du droit de conservation 
et il est insépnrable de I'idée d'indépendance. 

Une nation peut faire tous les traités de paix, 
d'amitié, de commerce et de navigation, ainsi 
que toutes les alliances qu'elle juye favorables 
$ ses intérets. Mnis unenation en voie de s'agran- 
dir ou de se fortifier par des alliances ou aiitre- 
ment, pourrait causer deI'ombrageautourd'elle; 
c'est pourquoi I'un des principaux publicistes 
modernes , Eilartens, a etahli certaines regles 
de courtoisie et de bon voisinage. Suivant lui, 
toute nation est tenue de donncr des explica- 
tions satisfaisantes sur tous les préparatifs ou 
toutes les entreprises qu'elle hit dans le bnt 
de son Iégitime agrandissement ou de sa sécu- 
ritP. Elle se conduit meme parfaitement, si 
dans de certains cas elle va au-devant des 
questions qui pourraient lui btre adressées. Ce 
sont la assurément des égards qu'il est hon 
d'obserrer, a condition , bien entendu , qu'ils 
ne pourront jamais constituer ni un droit de 
supériorité oii d'ingérence d'iin cbté, ni iin 
devoir de condescendance et comme une infé- 
riorité du c6té opposk. Est-il bien sOr, d'ail- 
leurs , dans la pratique que ces explications 
puissent constituer iine garantie parfaite, et 
ne  faut-il pas pliitdt I'attendre de cette repro- 
bation dont I'opinion publique frappe de plus 
en plus la conqiiete et qui assurera un jour a 
chacun la libre possessioii de son foyer? 

L'idée d'indépendance exclut celle d'inter- 
vention d'un peiiple dans les'affaires d'un au- 
tre;  mais quand l'ingérence est consentie pay 
celui qui en profite, elle est entierement juste 
et légitime. 11 importe, en eíTet, a toutes le:; 
nations qu'aucune Centre elles ne  soit eni- 
pechée dans son développement , afin que cln- 
ciine puisse donner son concours a la réali- 
sation de toiis les progres. Cependant cette 
assistance ne  doit pas aller plus loin qu'il nc 
faut pour procurer le bien que cherclie le 
peuple en détresse. Vattel decide que ces in- 
gérences n e  peuvent s'étendre au dela des 
termes clairs et  précis d'un traitC conclu d'a- 
vance. Elles ne doivent non plus jamais devc- 
nir une cause de profit ou d'agraudissement 
pour la nation ausiliaire. 



Une nation, en effet, n'a pas seulement des 
droits, elle a aussi des devoirs, e t ,  pour re- 
prendre le' parallele que nous avons etabli, en 
commencant, entre elle et I'individu, nous 
croyons que lorsqu'elle enfreint ses devoirs et  
co:iimet des fautes ou des crimes, elle doit 
8tre soumise aux arrets de la m&ine justice, 
siiivant le mode dont cette jiistice peut s'exer- 
cer en passant de I'individu i l'etre collectif. 
iilais il y a a distinguer entre les fautes com- 
mises en dehors d'elle ou dans son propre 
sein. Dans ce demier cas son independance 
doit etre respectee comme la consciente d'un 
individu; tout au plus ses voisins auraient-ils 
le droit de iepreseritations oíiicieiises. Mais 
quand elle commet des actes offensifs a I'égard 
des autres &res collectifs au milieu desquels 
elle vit, elle tombe forckment sous le coup de 
leur vengeance, de leur répression. 

Les nations sont egales enire elles, car elles 
ont toutes les memes droits et les memes de- 
voirs. Grotius estime que les htats, bien qu'ine- 
gnuxen force, sont égaiix en droits. Le baron de 
Kolf établit comme maxime fondamentale que 
Ics diffbrentes nations sont entre elles daris 
I'etat d'indéperidance et d'égalité naturelle. 
G. F. de hlartens dit qu'entre les nations comme 
entre. les individus il, y a une Sgalite parfaite 
de droits naturels et absolus. Qui dit égalite de 
droits dit en meme temps égulité de devoirs. 

En vertu de l'égalitk, toutes les nations ont 
droit aux memes égards et au meme respect, 
et aucun peiiple ne doit étre expose a rien qui 
puisse blesser sa personnalité. 11 faut que i'in- 
dépendance de cliacune s e  concilie avec i'éga- 
lité de toutes, et, réciproquement, I'indepen- 
dance de toutes avec I'égalitk de cliaciine. 

Toute nstion a le droit de recounaftre ou de 
ne  pas reconnaltre le gouvernement qu'une 
autre s'est donnk, le souverain qu'elle a choisi 
et  le titre que prend ce sbuverain. Mais l'egalitk 
demande qu'aucune nation n'ait a souffrir poiir 
les cliangements de choses et  de personnes 
qu'elle aura cru devoir faire dans son Etat, 
pourvu qu'elle n'ait cause de dommage a au- 
cune autre. 

II est d'usage qu'un souverain oii ses repre- 
sentants, lorsqu'ils s e  trouvent hors de leur 
territoire, recoivent certains honneurs; mais 
on iie peut les exiger d'un peuple qui sans affec- 
ter de mépris ne croira pas devoir donner de  
telles marques d'attentioii ; ni de celui a qui 
ses maeurs et sa coiistilution interdisent trop 
de deférence pour Les teles coiiroiinées. Ce 
dernier cas peut s e  voir dans une répuhlique. 
La Suisse. par exemple, n'accorde des hoii- 
neurs, et siirtout des Jionneiirs militaires, a 
aucun monarqiie traversant son territoire ou y 
sejournant. Seulement il peut arriver que ce 
souverain recoive de quelques membres d'nn 
gouvemement cantonal ou du président dii 
Conseil federal une visite de haute conrtoisie. 
Les Etats-Unis d1Amérique en usent a peu pres 
de meme, bien qii'ils semblent portes a deroger 
sans peine a cetle coiitume suivant la circon- 
stance. 

Les droits de prks6aiice ont cause des rup- 

tures entre . gouvernements et produit des 
gnerres, parce qu' i  la place du sentiment de  
I'kgalité on a mis souvent I'orgueil, la pr6- 
somption, la vanité. Poussées jusque-la, les 
exigences du rang sont tout a la foie piikriles et  
cruelles. Nais les hommes se  laissen t plus sou- 
vent inspirer par leur droit que conseiller par 
lenr devoir, et c'est pourquoi il est nécessaire 
d'ktablir des regles et des iisages, afln d'em- 
pécher les froissements. Autrefois ces regles 
etaient nombreuses , souvent bizarres ; mais 
actiiellement la pliipart de ces regles sont tom- 
bées en discredit. (Voy. Agent diplomatique.) 
On a, de nos jours, des intérets trop skrieux a 
débattie pour s'arreter a des details inspirés 
par la vanite et le désaeuvrement. 

G. CHAMP~EIX. 

IND~PENDANCE BELGE. Ce journal s'est 
appelé d'abord le Mémorial belge, puis l'lndé- 
pendant. A la siiite de la révolution de Bel- 
gique de 1830, le ~ W z o r i a l  fut fonde par des 
liommes politiques et des écrivains belges e t  
francais. I1armi ces derniers on peut citer 
M. Campan, qui fut depiiis secrétaire de la 
Chambre de comrnerce de Bordeaiix, et colla- 

, borateur d'Henri Fonfrhde au Courrier de la 
Gironde, el M. Faure, également du departe- 
ment de la Gironde. 

Le Me'morial ne tarda pas a s e  transformer 
en Indipendant. Le premier numero de  ce 
noiiveaujournal parut le 6 février 183 l. M. Faure, 
deja rédacteur en chef du Me'tnorial, conserva 
les memes fonctions a l'l~zdépendant. 

Il eut pour collaborateurs, aux deux jour- 
naux, beaucoup d'hommes dont les noms sont 
etroitement liés a la fondation de la nationalitb 
belge, notamment MM. Rogier, Van Praet, hla- 
terne, Devaux, Lebeaii, etc. 

A cette meme époque commenckrent a s e  
dessiner e t  a se séparer les deux partis qui 
avaient fait cause commune pour secouer la 
domination hollandaise. L'lndépendand, tout 
en gardant le caractere de journal de la cour 
qu'il avait depuis son origine, devint I'organe 
des libéraux opposés aux catholiques. 

En 1843,  quelque temps aprhs I'arrivée du 
ministére Notliomh. sorte de miuistbre mixte, 
la rédaction de i'lndipendanl liii refusa son 
appui, et  les proprietaires du journal déciderent 
qu'il cesserait de paraitre. 

Mais immediatement, une socikté. e n  com- 
mandite, ayant a sa tete M. Faure, s e  forma et 
ronda l'lnddpendunce, laquelle eut pour but 
principal de battre en breche le ministere 
Nothomb, et n e  fiit plus, comme I'avait eté 
l'lndépendant, soutenue pécuniairement par la 
cour. 

Le dernier numero de l'lndépendant parut 
le 30 jiiin, et des le lendemain, ie=juillet 1843, 
paraissait l e  premier numéro de  l'lndépendunce. 

M. Faure s e  retira en septembre 1844 et 
ceda la place a 31. Edouard Perrot, principal 
rédacteur du journal, et également Bordelais. 

M. Perrot put racbeter successivement toutes 
les actions de i'lndépendance, et il en devint 
ainsi unique propriétaire. 
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Ce fut en 1848 que, les événements aidant, 
l e  journal conimeiiqa ti prendre son grand de- 
veloppement et a conquérir une situation de 
premier ordre daus la presse européenne. 

Enfin, au commenceinent de 1 856, M. Lean 
BCrardi, de Aíarseille, principal rédacteur de 
l'lndépendance depuis 1846, constitua une 
nouvelle societe qui acheta le journal des 
mains de M. Perrot. M. Bérardi devint alors di- 
recteuret rédacteur en chef de I'lnalépendance, 
en meme temps que son principal propriktaire. 

L'iufluence et le succes de I'bdépendaizce 
n'ont fait que grandir en ces dernibes annees. 
C'est aiijourd'hui iin des journauv dont la 
publicite est le plus Ctendue et qui posse- 
dent le plus de lecteurs sur  tous les points du 
globe. 

Cela est db en partie i ce qu'on y trouve 
bien des détails que les joiirnaux franqais n e  
peuvent pas publier, et  aussi a ces informa- 
tions rapides et multipliées, a ces dépeches, 
a ces correspondances que l'lndépendance re- 
qoit de chaque pays. 

Les doctrines de  l'lndipendance sont en 
toute matiere de politique, de  Iinances, de  
commerce et d'art, du liberalisme le plus large. 
Elle a résumé son programme par ces mots: 
Conservation par le progrks. Elle soutient en 
effet en toute rencontre qdon  ne  peut rien fon- 
der de  définitif qiie par la liberte absolue. L'Zn- 
dépendance conibat tout ce qui, dans les traités 
de commerce, dans les lois, dans les rbgle- 
ments administratifs , retarde, sous prétexte ee  
nécessités de transition, de progrCs sage et 
modere, i'application complCte de la liberte. 

Les principaux collaborateurs de I'lndépen- 
dance belge a Bruxelles, sont, pour !a politique 
interienre : Filll. Nestor Considérant et Paul 
Lanaoy ; pour la politique esterieure : MI. Au- 
guste Couvreur et F. Hanno. Toutes les ques- 
tions artistiques et principalement les euvres 
musicales sont examinees dans I'hdéyendance 
nar M. Edouard Fétis. membre de I'hcadéniie de  
BelgiqÜe. La chroniiue des thkitres et  la revue 
littkraire sont eonliees i M. Gustave Fredérix. 

M. Camille Berru, ancien rédacteur dc I'Eui- 
nement, est secrétaire de la rédaction de 
i'lnddpendance, et en outre secrétaire particu- 
lier de  NI. Berardi. 

A YCtranger, l'lnddpendmice a pres de 50 col- 
laborateurs. Parmi ces collaborateurs, on peut 
citer k1. Paul Foucher, le plus important des 
correspondants parisiens du journal, et  Ai. Jules 
Janin qui envoje a l'lnde'pendance des feuille- 
tons signés : Emste. M. B. 

INDES. G'Inde proprement dite est toiit le 
pays qui s'étend depuis l'Himalaya jusqu'a la 
mer. Cette vaste contree jouit d'un des plus 
beaux climals du monde, et, grace i sa position, 
elle est couverte des productions les plus Nches 
et les plus variees. 

L'liide est, sinon le berceau de  la race hu- 
maine tout entiere, du moins i'un des pays 
ou i'homme se  multiplia le plus rapidement. La 
richesse du sol et la douceur des moeurs des 
premiers habilants de I'Inue attirercnt dzns 

ces contrees des hordes de  barbares qui vin- 
rent successivement les ravager, s'y établir, 
et  qui créerent par leur siiperposition cette 
multitude de  castes différentes d'aspect , de 
mceurs, de religion, qui subsistent encore au- 
jourd'hui, distinctes les unes des autres, et 
que rien n'a pii fondre en un toiit homogene. 

Cette multiplicité de peuplades diverses, ha- 
bitant le meme sol depuis des milliers d'an- 
nées et  restant cependant étrangeres les unes 
aux aiitres, est un des phénomenes les plus 
curieux de I'histoire de Yhumanité, et dans 
aucun pays le meme fait ue s'est reproduit sur  
une aussi vaste échefie, ni avec la meme per- 
sistance. 

Chose nonmoins singuliere, tous ces peuples 
ont conserve leur tradition, et les monuments 
de  leur territoire ont subsiste en dépit de toutes 
les invasions et de tous les malheurs dont ce  
pays a.ete le théátre. 

Les premieres races qui habitaient I'Inde, 
subsistent encore aujourd'hui, refoulees dans 
les montagnes inaccessibles; ce ne sont plus 
que de petites peuplades miskrables que le 
temps et les circonstances ont rendiies tout a 
fait étrangeres les unes aux autres. Leurs 
langues qui seraient le seiil moyeii de retronver 
la trace de ces nationalités dispersees, ont efé 
peu etndiées jusqii'a ce  jour, de sorte qu'il est 
presque impossible, vu I'etat acliiel d e  nos 
connaissances, (le proceder au travail intéres- 
san1 de leur classement et a la reclierche tic 
leiir origine; ce sera l 'auvre des génerations 
futures. On ne  peut a ce sujet qiic liasarder 
des conjectures qu'il est inutile d'enoncer ici. 
Tout ce que ron peut dire, c'est que ces peu- 
plades semblent divisées en deiix grandes 
races primitives qiii s e  sont croisees de toutes 
les manieres possibles : une blaiiche dont le 
profil, les cheveux et les principaux caracteres 
physiologiques démontrent I'origine caucasi- 
que; et  une noire ayant, ainsi qu'en t8moigneui 
ses cheveux crépus et tout son enseinble, dc 
grandes afinitks avec les races des Papous Ou 
negres océaniens dont elle est peut-etre la 
souclie. 

L'histoire de I'lnde peut se diviser en quatre 
grandes periodes : 

La premikre, depuis l'ihvasion des Aryas, 
jiisqu'a celle d'hlesandrc le Graiid. 

La deuxieme, depiiis I'invasion dlAlexandre, 
jusqu'a la conquete de l'lnde, par hlalimoud le 
Gasnévide. 

La troisieme, depuis rinvasion de lahmoud 
le Gasnevide, jusqu'i l'époque des premiers 
etablissements des Europkeiis dans YIode. 

La quatrieme, depuis I'epoque de l'etablis- 
senient des Européens dans I'lnde, jusqu'a nos 
jours. 

On comprendra que nous negligions comple- 
tement les trois premieres pbriodes pour nous 
occuper exclusivement de la quatrikme; la 
nature de c e  recueil nous impose cette obliga- 
tion. Wous examinerons aussi trCs-rapidement 
l'histoire de l'ktablissement des Europeens dans 
l'lnde, et nous ne traiterons en detai\ que la 
période (out a fait conteniporaine, la seule in- 
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apres un heureiix voyage. Cette compagnie ré- 
solut de creer un établissement dans I'fle de 
iIIadagascar. Cette tentative eut peu de  succes, 
et, en 1642, les etablissements francais de Na- 
dagascar etaient encore réduits a la limite de  
leurs fortifications. 

En 1 G54, le maréchal de la Meilleraie expk- 
dia pour son compte trois navires a filadagas- 
car; mais il ne  fut pas donné suite a sa tenta- 
tive, car il mourut peii de temps aprhs. 

Colbert, voyant l ' insucc~s de toutes ces 
expéditions et se rendant compte que la France 
n e  pouvait sans danger s e  laisser ainsi devan- 
cer par les autres piiissances, c r k  une Com- 
pagnie fraricaise des Indes orientales, sur le 
modele de celles de la Hollande et de 1'Angle- 
terre. Cette compagnie fut mCme plus favorisee 
que ses rivales. Colbert, tout entier a sa doc- 
trine economique, protégeait bien quand il 
voulait s'en donner la peine, et la nouvelle 
compagnie s'éleva a la faveur de  la pratique 
protectionniste la pliis énergique. 

Entre autres avantages , le gouvernement 
s'engageait, vis-a-vis de la compagnie, a sou- 
tenir paiSles armes ses etablissements et  a faire 
escorter les consois par des escadres de navires 
de guerre, lorsque le besoin s'en ferait sentir. 

ladagnscar fut encore choisi cette fois comme 
point central des etablissements francais dans 
I'liide. Ce choix malheureux entrava les pre- 
miers pas de la compagnie. On s e  demanderait 
avec etonnemcnl quelles piirent étre les con- 
sidérations qiii firent choisir ce point, tandis 
qu'il y avait tant d'autres endroits plus propi- 
ces et mieiix appropries au but que l'on pour- 
suivait, si L'on ne comprenait que les interes- 
ses des premiecs établissemeiits de Madagascar 
durent Faire tous leura efforts pour attirer de 
ce cbte les expédilions de la compagnie. Ce- 
pendant, petit a petit, la compngnie finit par 
s'btablir, et, en 1744, sa puissalice etait con- 
siderable. 

Aussi, la guerre ayant éclaté a cette bpoque 
entre la France et I'Anpleterre, les deiix com- 
pagnies s e  Grent iine guerre acliarnée. 

Le traite d'Aix-la-Chapelle y mit un terme, 
15 France rendit Madras a l'Angletei're, el les 
Iiostilites directes cesserent entre les deux 
compagiiies. Mais chaciine d'elles possédait des 
corps d'armée plus considerables qu'il ne  lui 
etait nécessaire en temps de paix, et  poiir les 
iitiliser, elles les inirent au service des princes 
indigenes. Ceite politiqiie habile leur assurait 
en peu de temps une grande iiifluence dans 
I'Inde, et  méine leur permettait d'espérer la 
possession couplete du pays, soit directement, 
soit par l'intermediaire de priiices indigbnes, 
leurs creatures. 

Les Anglaia firent une expédition dans le 
royaume de  Tanjore pour replacer siir le tr6ne 
un roi de ce pays qui avait éte chasse par ses 
sujets ; cette expédition reussit complétement 
pour les Anglais, qui, s'apercevant que leur 
prétendant ne  joiiissait d'aucune popularite 
diins le pays, continuereiit la guerre pour leur 
propre compte, et  s'emparerent dufort de  Devi- 
Cotah. 

Le gouverneur francais, Dupleix, paya aux 
Mahrattes la rancon du prince Chunda-Saheb, 
qui était leiir prisonnier depuis 1741, et resolut 
de s e  servir de ce  prince pour jouer un r61e 
dans la politique des indigenes. Cliunda-Saheb 
quitta la prison de Sattarah en 1747, a la téte 
d'un corps de trois mille Mahrattes. II marcha 
sur le Carnatique, secourut sur son cliemin le 
rajah Chetterdroog, qiii Ctait siir le point d'étre 
defait par celiii de Bedroar. II en obiint de l'ar- 
geut et un rcnfort de troupes. Sur ces entre- 
faites, Nisam-al-Mulk, subahdar du Décan, mou- 
rut ,  et Nazir-Jung et Blurzaplia-Jiing, l'un GIS, 
et  l'autre petit-llls de ce prince, se disputerent 
le pouvoir. 

D'aprks les conseils de Dupleix, Chunda-Sa- 
heb offrit le secoiirs de sa petite armbe 6 BIurza- 
pha-Jung; les Francais envoyerent eux-mémes 
un petit corps d'arrnée au secours des deux 
allies. Cette entreprise réussit, et apres des 
péripkties et des batailles nombreuses, Nazir- 
Jung fut Pie et  Iiirzapha-Jnng fut proclamé 
snbalidar du Décan. 

Les Francais retirerent de grands avnntages 
de ce prince , qui reconnut Cliiinda-Salieb na- 
bab du Carnatique, et partit pour Hyderabad 
avec uii corps d'Européens. 

Dupleix était donc arrive a force d'habileté 
avoir deux soiiverains indigenes qui étaient 

ses creatiires et gui le considéraient comme 
leiir principal appui. Quelque temps apres , 
Murzapha-lung fut ti115 dans iine révolte; mais 
Bussy, qui commandait le petit corps d'armee 
francais a Hyderabad, avait su prcndre un te1 
ascendant sur les chefs indigenes, qu'il Ilt pro- 
clamer un des frkres de Miirzapha-Jung, nommé 
Salabur-Jung. 

Cliunda-Saheb, a l'instigation des Francais et 
avec leiir secours, attaqua alors les Anglais, 
et les deux compagnies, sans s'inqiiiéter de la 
paix qui avait éte conclue entre la France et 
I'hngleterre, s e  iirent ainsi la guerre pour leur 
piopre compte. 

Les Fran9is remporterent de grands avan- 
tagcs, mais ces triornplies furetit interrompus 
par le rappel de Diipleix, en 1758. Les niinis- 
tres du roi Louis XV n'oskrerit le soiitenir. 

A partir de ceite epoqiie, la puissance des 
Francais dans l'lnde decriit rapidement; et, tan- 
dis quc les Anglais, cominandés par Clive, fai- 
saient chaqne jour de nouvelles conquetes, les 
Francais voynient, au contraire, leurs posses- 
sions amoindrir et leur inlluence disparaltre. 

Les Aiiglais soumirent leurs posscssions 6 un 
systeme regulier d'exactions de toiite nature; 
ils s'emparerent du inoiiopole de toutes les 
denrées de premiere neccssite et réprimerent 
la contrebande avec une cruaiitk sans exemple 
dans les annales des penplcs civilises. Cette 
tyraniiie enricliit la compagnie et  ses agents; 
mais les pays qui y etaient soumis deperirent 
avec une effrayante rapidite et furent desolés 
par des famines terribles. 

Tous ces exces motiverent, en 1772, une en- 
qiiete du Parlement anplais, et  William Nére- 
dith, dans uii eloqiient discoiirs, monti'a a 1'An- 
gleterre etonnee quelle avait ete la conduite 
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des agents de la Coinpagnie ; il les fit voir ré- 
duisant systémntiquemeiit au dernier degré de 
niiskre des populations entikres, et amassant 
des monceaiix d'or sur les cadavres de trois 
millions d'hommes morts de faim. Grice au 
prestige des conqu8tes inilitaires de Clive, et 
grace surtout a son immense fortune el  a celle 
de ses complices, I'enquSte n'eut pas de ré- 
sultats sérieur, et un simple blime fut inflige 
aii tris-honorcrblr! Robert Clive, baron de Plas- 
saye. 

Cependant , en 1773, le privilkge de  la Com- 
pagnie etant sur le point d'expirer, le Parle- 
ment revisa ses rkglements et  lui donna une 
nouvelle charte. En vertu de cette cliarte, on 
étahlit a Calciitta un gouverneur gbnéral, auquel 
Ataient souniis les gouverneurs particuliers des 
provinccs de Jladras et de Bombay. 11 fut insti- 
tué aiilires de ce gouverneur un conseil de 
quatre membrcs qui devait assister le gourer- 
neur et partager avec lui la direction des affai- 
res. Le prernier gouverneur gbnéral de I'liide 
fut Ii'arren Hastings, deja gouverneur du Ben- 
gale. Le nouveau gouverneur continua l'oeuvre 
de Clive; et les mnllieureux Hindous furent 
peut-Stre mknie r&duits i regretter le regne de 
leur ancien oppresseur. 

Hastiiigsfut violemment attaqué dans le Par- 
lement anglais, et tout le mondesait avec quelle 
kloquente indignation Pitt, Fox, Burke el  snr- 
tout Shéridaii lui reprocherent ses crimes. 
L1Aiigleterre toiit entiere s'associa aux ora- 
teurs qui protesterent au nom de I'humanité et  
de la cirilisalioii coiitre la conduite d'Hastings, 
rnais la majorité parlementaire ecarta les accu- 
sations el déclara Hastings ahsolii. Plus tard 
mSnie, il fut recompensé par le titre de pair, 
el les Anglais, oiibliant tous ses crimes, ne  vi- 
rent plus en Iiii que I'liomme qui leur avait 
assiirc l'entpire de I'lnde. 

A cette Ipoque, la Cornpagiiie anglaise i'tait 
en elkt mallresse de lout le pays, et elle dis- 
posait a son gre de I'empire des hlogols qui ne  
coiiscrvait plus qu'un faiitbme de souveraineté; 
il Iiii restait encore cepcndant deux ennemis re- 
doiitables : a I'ouest, la confédtration Mahratte, 
et nu sud, I'empire de hlysoiire. 

Les Anglais, redoutant l'esprit guerrier de  
Tipoo-Salicb, 'sultan de hlysoure, s e  liguhrent 
coiitre lui avec les Blalirattes et avec le subah- 
dar du Décaii, p i s  eiivaliircnt ses Etats. Tipoo- 
Salicb, vaineii sous Ics niurs de Scringapatam, 
fiit forcé d'abandonner aiis bnglais une partie 
de son royaume el  de lcur payer une coiitri- 
biition de 60 millions. Quelques annees plus 
tard, ce prince ayant envoyé iine ambassade 
a I,ouis XV1 (1787),  et ayant entame des né- 
goeiations avec le gouvernement de I'ile de 
Fraiice, les Anglais, comprenant qii'ils ne poiir- 
raieiit jamais Stre assures de la paix tant qu'il 
resterait sur son trbne, résolurent d'anéantir 
le royaume de Mysoure. 

Tipoo resista longtemps, et ,  aidé d'iin certain r 
nombre de Franqais qu'il avait a son senice ,  . 
et entre autres du geuéral Raymond, il lutta 
nvec I'énergie du dbsespoir. 11 fnt vaincu en 
1798 et pbrit dans une balaillc. Les Auglais 

s'emparerent d'une partie de ses États , et don- 
nerent l'autre partie a un suuverain indigene 
qiii gouvernait sous le contr6le des employés 
de la Compagnie. Le géii4ral Raymond. prive 
de tout secours, car la Répiibliqiie fraiiqaise n e  
pouvait envoyer aucun navire dans In iner des 
In~les, Iiitta cependant contre la puissaiice an- 
gI:iise. Réfugié dans le Decan, il avait acquis 
sur les populations de ce pays iine telle in- 
fliience qu'il était deveiiu un adversaire redou- 
table. hlalliciireusement, il fut empoisonnc, et 
avec lui le nom franqnis s'bteigiiit dans ces 
pays qo'il avait si longtemps rempiis. Les In- 
diens, prives de leirr dernier d6fenseiii; iiirent 
alors entiereinent livres ;i l'~\ngleterre. 

Lord Wellesley. alors goiiverneur géneral de 
I'lnde, iiiaugiira le systeme iideleiiient s u i ~ ~ i  
depiiis par ses successeurs. Ce systeme, nomme 
le systeme subsidiaire, consistait a garantir la 
dornination de certains princes indigenes et  a 
les proteger contre leurs ennemis. De leur cbté, 
les princes indiens payaient iine redevance a 
la Compagnie, et  livraient leur capitale et les 
points stratPgiques les pliis importants a des 
garnisons anglaises qui les occupaient. 

1)eu a peu , les Anglais s'emparerent ainsi de 
la plus grande partie des villes importantes, et 
la doinination des princes indigknes, réduite a 
une simple royaiiti: nominale. passa entre leurs 
mains lorsque les circonstauces leur parurent 
favorables et lorsque les nécessités de leur po- 
litique l'exigei'ent. 

11s rencontrkreiit cependant qiiclquefois des 
rksistunces energiques, mais déja ils étaient 
assez puissants pour n e  plus redouter les in- 
digenes, et ils reprimercnt avec la plus grande 
cruaute toutes les velleités d'indépendance , 
proíitant de c,hacun de ces sonlevements pour 
ktcndre et assurer leiir doinination. Ce fut ainsi 
qii'ils s'emparercnt de la confédératiou des 
hlaliratles, et  que lord Wellesley et lc gPnéral 
Lake anéantireiit cette puissance redoutable 
qui était le seul advcrsaire sérieux de la Com- 
pagnie aiiglaise. 

En 18% le rajah de Bueth agant ItC assas- 
siné , ils chassereiit l'iisuipateur et  replacerent 
sur le trdne l'liéritier legilinie, qui fut deslors 
un des vassaux de la Coinpagnie. 

Ce fut a peu prks i cctte bpoque que Wil- 
liam Benlincii fut nomme gouverneur génkral. 
Cet administrateur hntiile s'appliqua a améliorer 
le sort des siijets de la Conipaguie, n'entreprit 
aucune guerre nouvelle, et sous sa paternelle 
administration, les Hindoris piirent un instant 
oublier tous les nlaux qu'ils avaient soufferts. 
L'adniinietration de lord Bentinck fut tout en- 
tiere occupke a d'importantes reformes ndini- 
nistratives, et la Conipagnie n'eut a combattre 
que quelques troubles, promptement reprimes 
a Nsgpour el dans le hly'soiire. 

Lord. Bentinck, sentant combien il importe 
,$ziii gouvernement d'ktre averti des faits et 
'gestes de ses agents, établit la liberté de la 
presse dans toutes les possessions anglaises. 
11 reforma la police, et veilla avec le plus grand 
soin a ce que les ngents angluis, respectan1 les 
coiitrimes des iridig.i.ttes, iie leur foii;'i:issciit 
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aucun prkterte de  rkbellion. Ainsi que nous le 
verrons. les preciutions prises par lord Ben- 
tiilck ktaient indispensables C la securité des 
Anglais , et si ses successeurs avaieiit toujoiirs 
suivi la meme ligne de conduite , il est proba- 
ble que de grarids malheurs eussent 816 epar- 
gnes. 

Ce fut aussi gr ice  a lord Bentinck et  a la per- 
sistaiice de ses efforts que I'Angleterre dut 
l'etabli~senieiit d'une ligne directe et réguliere 
de  communication entre I'Europe et  l'lnde par 
l amer  Rouge et l'isthme de Suez. Ce progres 
mit 1'Angleterre A meme de suivre avec plus 
de  soin le developpement de sa brillante con- 
quete, et  c'est de cette époqiie que date reel- 
lement l'occupatioii complete et serieuse de 
I'lnde par ses propriétaires. Le grand eloigne- 
ment, et la traversee indispensable jusqu'a ce 
jour du cap de Boune-Esperance, empechaieiit 
s ~ u v e n t  les Anglais de s e  rendre dans l'lnde 
pour veiller eux-memes aiix affaires les pliis 
graves; depiiis que lord Bentinck eut en quel- 
que sorte rapproclié I'Inde de I'Angleterre , et 
qu'il eut 'mis cette contrée a la portee de ses 
compatriotes , les relations se miiltiplierent et 
les liens qui unissaient les deux pays s e  troii- 
verent considerablement resserres. 

En 1833, la Compagnie voyait son privilke 
expirer, aussi des 1830 lord Ellenborough avait- 
il proposé la forination d'un comité charge 
d'examiner les aÍlaires de l'lnde. 11 avait fait, en 
outre, une motion tendant a décider si i'lnde 
devait 6tre gouvernee avec ou sans I'assistance 
de la Compagnie ; s'il etait a propos que cette 
assistance s'exerqit sous la forme prkcédem- 
ment adoptee ou sorrs uiie forme riouvelle. 

On voit que la Compagnie des Indes etait 
deja bien loin de satisfaire tout le monde, et  
que des esprits eclairks, prevoyant les mal- 
henrs dont elle allnit devenir la cause, deman- 
daient sa siippression. blalheureusemeiit ils nc  
furent pas ecoutes et I'Angleterre commit la 
faiblesse de laisser subsister un gouvernement 
spécial, n'ayant pour but que d'enrichir ses 
actionnaires et , par conséquent, disposé a tout 
s e  permettre pour remplir le but unique dans 
leqiiel il avait ete cree. 

Voici quelle était A cette epoque (1833) la 
constitiition politico - indiistrielle de cette fa- 

... . meuse Compagnie des lndes qui disposait du 
sort de  .plus de cent millions d'hommes. 

Le capital social Ctait de 6 millioiis sterling 
ou environ 150 millions de francs, dont I'in- 
téret ktait axe a 12 i/, p. 100. 

Les alfaires genérales de la Compagnie étaieiit 
rkglees par la cour des proprietaires. Ceux des 
propriétaires qui possedaient pour 500 lirres 

'd'actions , au moins depiiis un an ,  avaient le 
droit de siéger; mais pour avoir une voix il 
fallait avoir un capital de 1,000 liv. st. engagé 
dans I'operation. 1,000 Vivies donnaient droit L 
uiie ~ o i x ,  3,000 a deux, 6,000 a trois, et  enfin 
10,000 et  plus a quatre. C'était le nombre de 
vo auquel on ptit arriver. 

les étrangers avaient le droit 
no e posseder des actions de la 
Comf iq~ ie ;  .&is encore de prendre part a u r  

deliberatioris et de volci: Le nombre dcs rotants 
btait de 2,000 enviroii. 

La coiir des propriktaires s'asseinblait rkgii- 
likrement tous les tiais moia, cllc iiominait des 
directeurs tirbs de son sein poiir administrer 
les affaires poliliques et Linancikres dw Com- 
pagnie. 

La cour des directeurs, noinmEe par la cour 
des proprietaires, se coinposait. de trcrite mem- 
bres qui devaient etre Aiiglais oii avoir eté iia- 
tiiralises, posseder au moiiis poiir 2,0(i0 lir. st. 
d'actions de la Compagiiie, n'etre i i i  directeiir 
de la baiiqiie d'Aiigleterre, ni dii,ecteiir de la 
Compagnie de la mer du Sud. 

De ces trente membres, vingt-quatre seiile- 
ment. siegaient j. la directioii , ct sis sortaient 
a tour de r61e dii service aclilct ii'Ctaicnt reb- 
ligibles qu'a l'expiration de 1'aniit.e. La coiir 
des directeurs nommait cliaqiie aniiée son prb- 
sident et son vice-prtsiderit. Elle s'asseniblait 
une fois par semaine et il fiillait la preaence 
d'au moins treize des membres pour valider 
les clklibérations. Toutes les questions étaient 
décidécs au scrutin secret. 

La cour des directcurs sc partageait en trois 
comités : 10 interieur et  comptabilite. 8 mem- 
bres;  2 0  affaires politiques et inilitaires, 7 
membres; 30 legislatian , jristice , finarices. 
7 membres. 

],es üffiiires secr8tes élaiciit conlibcs ti un co- 
mite composé du piCsidciit, du rice-prc'sident. 
et du plus aucieri diiccteur. Lcs iiicmbres de 
ce comité ktaient astreiiifs , aii nioriii'ii t de leur 
entree en foiictions, ii la rorniolité dc la pres- 
tation d'uri serment dont voic:i l ir  terieur : 

n Je jiire d'execiiter lid~leineiit le mandat 
qui m'est confie cornmc nieiiibre du comite 
secret , ~ioniiiie par lo coiir des directeurs de  
la Comricigiiic dcs Indes , et de me servir des 
pouvoirs qui lile soiit attribubs en cette qiialite 
avec toute I'liabileti! et tout lc jugemeiit dont je 
suis captiblc. Je ne coiilierni oii iie fercii con- 
naitre ii qui que ce soit les ordres seci'ets. in- 
striictions, depeches, 1ett:es oNiciclles oii com- 
muriicalioiis qiii pouri'oiit iiilCti.i! dorines ou 
envogPs par les cornniisenircs poiir les araires 
des liides, si cc u'est aiix aiities nieriibres (111- 
dit coniite secret, ori ;ius pereonnes iioinm~es 
et desigrikes poiir trnnscrire oii pi'eparer ces 
dociimeiits, 3 moiiis que je n'y sois au:oristl 
par Icsilils comiiiissaires. Qu'ainsi Dieii me soit 
en aide. ., 

Le goiiverneitient (!es Iiidcs recevait tlirec- 
temerit ses instruclions dc la cour des diicc- 
teiirs, qiii joriissüit des 11i6rogatives les pliis 
étenduea, et  entre autyes (le cclle de nommer 
a tous les emplois, 5 l'exclusion des jiiges, 
des éveques et des ofliciers de I'armCe de In 
reine, appeles a servir dans les Iiides. La coii- 
ronne s'etait aiissi réservé le droit d'accorder ' 
ou de refiiser sa sanction i la nominaiion dn 
gouverneur genbral, et  ti cellc: des géneraur 
commandant en chef les armées de l'lnde. 

La mort du roi George l V ,  en enlralnant la 
dissolution du Parleineiit, interroiiipil les tra- 
vaur coiumcncés en wrtu tlc la niotioii de lord 
Ellenborougli, ct  la succcssion des rkfornies a 



accomplir écliut a lord Wcllington , qui deviiit 
clicf du cabiiiet. C'est en partie i cette circon- 
siaiice qu'il faut attribuer le pcii de inodifica- 
tioiis que subit la Coiripagnie. Lord Welling- 
ton, qui avait fait ses preinieres armes dans 
l'lnde, avait eu des relations trop intimes avec 
la cour des directeurs pour abolir radicalenient 
une institution dont il n'avait peut -&re pas 
entrevu tous les dangeis. 

Cependant lord Welliiigton fut renverse du 
ininistere par le contre-coup de la révolution 
(le Juillet, avaiit que les reformes fussent ac- 
complies, de sorte que la responsabilite mo- 
rale et politique de i'existence de la Compagnie 
doit Etre partagée par lord Grey, qui fiit son 
successeur et qui, conime te], fiil charge de 
tcrniiiier la tache que le precédeiit miiiistkre 
ii'avait fait qu'ébaucher. 

La coiir des direcl~urs et le gouvernement 
lireiit un comproinis en vertu duque1 il fut ar- 
rete que ia Compagnie transférait ses privilkges 
commerciaux et ses propriétés territoriales a 
la couronne , mopeniiaiit un eiisemble de me- 
sures destinées a sauvegarder tous les iritérets 
existants et tous les droits acqnis. 

Les propriétaires devaiciit etre remboiirsbs 
par annuités et on crea un capital qui? place 
dans les foiids publics d'Aiigleterre, 6tait dcs- 
tiné a etre réparli entre eiix au boiit d'un 
certain temps. Le ministere porta a 630,000 
liv. st. le montant de I'annuile et  ti 2.G00,OOO 
liv. st. le capital du foiids comniun. La coiir des 
directeurs se réserva, en outre, le droit de 
présenter au bureaii du controle un plan propre 
i assurer l'executioii de ses obligations com- 
merciales, et le sort de ceux de ses clnployés 
dont la sitnation serait atteinte par les disposi- 
tions nou~elles. 

Ces arr;ingemeiits furent adoptes par I'as- 
semliléc des proprii!taires, et sanctioniits par 
un bill dii Parlenient le 26 juillet 1833. 

Voici Ics prinripales disposilions de ce bill: 
ii Les territoircs posst'des dans I'Inde par 

1'Angleterre demcurent soiis le gou~crneinent 
de la Compngiiie jusqii'au 30 avril 1846. Les 
propriétés de la Compagnie sont acquises a la 
couronne pour I'acquitlement des dépenses de 
1'Inde. Les pririlcges , droits, pouvoirs, immu- 
nités de la Coinpagnie continueront d'avoir force 
de loi jnsqii'i la meme kpoque .. . . Les dettes 
de 1s Conipagnie seront liquidées, a une épo- 
que déterniinee, sur les b6uélices et  les reve- 
nus tcrritoriaux de l'lnde. Un divideride de 1Olb 
p. 100 est accordé aux proprietaires du capital 
de la Compagnie, mais rachetable par le Parle- 
ment dans ccrtaines pioportions fixkes d'avance. 
La Compagnie est aiitorisée a dcmander ce rem- 
bourseinent dans le cas ou le gouvernement 
de I'Inde lui serait enleve. 

a Un fonda social de 2 millions sterling est 
formé pour le remboursement de  i'annuité ac- 
cordee aux propriétaires du capital social de  
la Compagnie ; jusque-la , I'interét de ce fonds 
commun s'ajoutera au capital. En cas de non- 
payemcnt de I'annuité ou d'une partie de 
l'mnuité par le goiivernement, la coiir des 
diiecteurs est aiitoriske ii prendre sur le fouds 

comniun la somme necessaire pour compléter 
ce payciricnt. Le divideride sera payé sur les 
revenus de l'lnde, de prkference a toute autre 
dépense. » 

Ce bill fut mis en vigueur a dater du 30 avril 
1834; il consacrait en principe I'aboli!ion de la 
Cornpagnie des lndes et introdiiisait iin régime 
transitoire qiii devait diirer jusqu'a l'erpiration 
de ce di:lai. 

Voici quelle ktait I'oig~iiisation de I'adminis- 
tration de l'lnde, sur Inquelle rPgnait la cour 
des directeurs, et qu'on pourrait appeler le 
personiiel actif de la Cornpagnie des Indes. 

Le gouverneur genéral résidait a Calcutta, 
ce  fonctionnaire avait les attributions les plus 
étendues; les présidences de AIadras, de Bom- 
bay, le goiivernement d'Agra étaient soumis 
i son autorité, aussi bien que celui du Bengale 
doiit il etait titulaire. 11 pouvait réunir tous 
ces pouvoirs les fonctions de géneral en clief 
des armécs dans I'lnde et commandait de droit 
la garnison du fort William. 11 pouvait faire des 
traites de paix ou d'alliance, dkclarer la guerre, 
faire des traités de commerce, il nommait aux 
emplois et pouvait faire des lois ou reglements 
et abolir Ic,s lois anterienres. Ses décisions 
ftaient exécutoires dans I'lnde jusqu'a ce que 
la cour des directeurs ait fait connaitre ses in- 
tentions. 

Le goiivcrnesr était assisté d'un coiiseil com- 
 osé de  qiiatre niembres ordinuires et auquel 
btait adjoint le g6néral commandant en chef les 
iiiniées des trois présidences. 

A cette époqiie, le gouvernement de i'Inde 
s'étendait sur une superficie d'environ 50,000 
!nilles carrés, peuplés d'environ 100 millions 
~l'inies. 

Cliaque presidence était administrée par un 
gouverneur spkcial, auquel était adjoint un 
ronseil composé de trois conseillers et du gou- 
verneur. Le général commandant I'armée de la 
présidence Stait de droit membre du conseil. 

Les goiiverneiirs et les conseils avaient sous 
lcurs ordres immediats une mullitude de fonc- 
tionnaires europCcns qui administraient tout ce 
vaste pays. Les indighes  étaient solgneuse- 
iiient ecartes de toute participation aux affaires, 
et ils iie remplissnie~t que les emplois les plus 
subalternes. 

Une foule d'États secondaires dans I'Hiudous- 
tan central et le Décan, liés par des traités 
rivec le gouvernement anglais, formaient pour 
iiinsi dire avec lui une vaste conféderation doní 
ce gouveibnement était le chef. 

Cette grande puissance était cependant moins 
solide que sa prosperite apparente u'aurait pu 
le faire croire. Les bonnes intentions de lord 
Gentinck et les réfornies di1 Parlement n'avaient 
pas suni pour faire disparaltre tous les abus qui 
avaient tant de fois siisciti? les réclamations du 
Parlement anglais. L'Tnde Mait pressurée mk- 
tliodiquement par I'hngleterre; et il était evi- 
dent que la situation faite aux indigenes par 
leurs niaitres n'était supportbe par eiir qu'avec 
la pliis grande répugnaiice. 

En 1832, le budget de la Compagiiie des In- 
des s e  balaticait coiiime suit : 



7 8 INDES. 

Budget des rccettes . . 18,478,686 liv. st. 
Biidget des dépenses. . 17,583,132 - 
L'lnde supportait de lourdes charges en An- 

gleterre, eton pouvait evaluer a 3 millions ster- 
ling la somnie qu'elle devait enroyer annuelle- 
ment dans ce pays, soit pour des frais d'admi- 
nistration, soit pour des pensions aux anciens 
employes ou oflicicrs de la Compagnie. 

De plus, chaqiie année, les économies des 
employés et les bénefices des maisons de com- 
merce établies dans les comptoirs, et que I'on 
peiit évaluer a la somme de  1,500,000 liv. st. 
etaient aussi envoyées en Angleterre, et  la ba- 
lance du commerce d'exportation avec cepaysse 
soldait par une différence de  3 millions sterliug. 
On comprend combien ces differentes causes 
réunies diirent rapidement appaiivrir ce pays, 
d'autant plus que les travaux d'utilité publique 
les plus urgents. tels que les canaux d'irrigation 
et  les routes, étaient forcement négligés; car 
les ressources de la Compagnie etaient toutes 
employées a payer ses agents et a satisfaire 
l'avidité des c,apitalistes anglais. 

Pendant la période qui suivit les réformes de 
la Compagnie, les Anglais eurent a soutenir 
plusieurs giierres fort considérables: en 1838, 
ils s e  trouvaicnt pour la premiere fois en pré- 
sence des Russes qui, par leurs intrigues dans 
1'Asie centrale, entralnerent les Anglais a s'em- 
parer de l'hfghanistan. Cette expedition fut dés- 
astreuse, et elle codta a la Compagnie 20,000 
hommes et 400 millions de francs. Les Anglais 
n e  purent s e  maintenir dans ce pays, et Dost 
Mohamct, qui avait été détrbne par eux,puis fait 
prisonnier, recouvra la liberté et remonta sur 
le trbne. 

En 1843, sir Charles Napier envaliit, a la tete 
d'une armée, le territoire de la confedkration 
du Sinde, qui fut annexée aux domaines de la 
Compagnie. En 1845, une terrible invasion des 
Sikhes eut lieri; elle fnt repoussee par sir Henri 
Hastings, qui les extermina. Ei? 1849, lord Dal- 
housie envaliit a son toiir le Pnudjab, et apres 
avoir battu plnsieurs fois les Sikhes, annexa 
tout le royaume du Pundjab. 

Enfin, en 1856, la puissance anglaise &ait 
parvenrie a etouffer toiis les Etats qui pouvaient 
lui portcr ombruge, et  sa suprematie etait éta- 
blie sans conteste sur iine population de 160 
millions d'hommes. 

Noiis touchons a unepériode sinistre de l'his- 
toire de  l'lnde, i'insurrectiou des cipayes de 
1857. 

Nous avons tracé de la condiiite des Anglais 
un  tableau trop fldele pour qu'il soit nécessaire 
d'expliqiier les causes d'un soul&vement rendu 
inkvitable, et ce que nous allons dire procede 
pliis de la Iégende que de I'histoire. 

Vrai ou faux, voici le fait qui servit de  pre- 
texte a l'insurrection : 

Au lendemain de la giierre de Crimke, le gou- 
veriiement de la reine, frapp6 des services 
rendus pendant cette campagne par les cara- 
bines rayées, résolut de génkraliser l'emploi 
de ces armes, et donna l'ordre d'en distribuer 
aux cipayes. Par malheur, les cartouches ap- 
propriees a ce systbine de ca~abines doivent 

6tre enduites de graisse de porc, aninial im- 
monde aus  yeus des iilusulmans et des Hin- 
dous. 

Le colonel Besch, qui dirigeait le corps des 
artiliciers, crut devoir passcr outre les répii- 
gnaiices religieuses des soldats, et sans faire 
savoir a u r  cipayes le sacrilege qu'il leiir fai- 
sait coinmeltre, il mit les cartouclies en con- 
sommation. Au debut, rien de (out ceci ne 
transpira; mais un jour, un lascar de i'arsenal 
ayant bu dalia le vase d'un braliiuine Cipaye. 
fort jaloux de son honneur et des prérogatives 
de sa c'aste. ce dernier s e  montra fort irrite. Le 
lascar lui rkpondit que, s'il était deshonor(. 
pour avoir prete sa conpe . il l'était bien davan- 
tape en toiichant cliac~ue jour des cartouches 
enduites de graisse de porc. 

Le bralimine, frappe d'horrenr a cette revé- 
lation, se rend a I'arsenal, s'assure que le las- 
car mai t  dit vrai, et court au cantonnement 
rendre compte de sa decouverte a ses compa- 
gnons. L'insurrection militaire fut resolue sur- 
le-champ. 

Le 24 jarivier 1857, de nombreux incendies, 
dont oii ne peut parrenir idecouvrir les auteurs, 
servent de pr&lude au terrible drame qui s e  
prépare dans I'ombre. Le gouverneur general 
iie tient aucnn coinpte de ces sinistres avertis- 
sements et s e  borne i tléclarer dans une pro- 
clamation u qu'il ne sera plus fait usage des 
cartouches graissees D .  Chaque jour on voit ar- 
river dalis les villages tlii Bengale de mystb 
rieux personnages, baiidits et fakirs tout i 13 
iois, qui écliangent avec les Iiabitants des si- 
gnes de ralliement. Le25 fevriei', ir lSccipaye, 
en garnison a Berampor, refuse obstinenieiit 
de fairc I'exercice ii feu, sous pretexte que les 
cartouches sont graissées. 

Quelque temps apres, un soldat et un officier 
du 34e sont fusillPs, et chsque chef de corps 
remarque que cette exécution est le signal 
d'une agitation extraordinaire dans leurs regi- 
ments. Enfin, a cent lieues de Calcutta, a hleeriit, 
quatre-vingt-cinq hommes sont condamnes aux 
travaus forcés pour avoir refusé de se  servir 
desdites cartouclies, et Iiuit jours apres, tons 
les cipayes s e  soulevent, égorgeiit leurs ofi-  
ciers, délivrent les condamnes et se rendent 
ma'itres sans coup ferir de la ville de Delhi. 

L'insurrectioii, maitresse de la capitale, en- 
trait alors dans une voic nouvelle. Elle s'ktait 
empressée de restaurer l'empire, et le drapeau 
illiistre des iilogols íiottait orgiieilieiisement sur 
les mura de la ville. üiie proclamtition émanee 
du gouvernement de Dellii appelait aux armes 
tous les habitiints de I'lndoiistan et les exhor- 
tait a massacrer les Européens. On sait que cet 
appel ne fiit que trop bien entendu et qii'il s e  
passa alors des horreurs telles que l'histoire 
indignée a refusé de les enregislrer. Nous fe- 
rons comme l'histoire, et noiis jetterons un 
voilc sur ces crimes, excusables peut-&e. Au 
reste, ce qui s e  passa siir un poiiit, s e  repéta 
sur tous les autres, et l'insurrection suivit par- 
tout la meme marche. 

l a i s  deja les Européens, remis de leur pre- 
mibre stupeur, avaient pu concentrer \eurs 



efforts; des renforts arrivuient, i'armee anglaise 
reprenait 1'olTensive et I'lieure de l'expiation 
allait sonner pour les niallieureiix Hindous. 
Le general Rrilson qiii reprit Cawnpore, trouva 
dans cette ville les corps des femmes et des 
enhnts massacrés par ordre d'un chef, le fa- 
meiix Nana-Salieb. Les représailles commen- 
ckrent, froides, fkroces. Les bralimines de haute 
casie furent contraints ii coups de biiton de re- 
lever les corps des victimes et de larer les 
planchers teints de sang. Cette besogne, qui 
les degradait a leurs propres yeux, terminee. 
on les pendit tons. Les cipaycs i'aits prisonniers 
furent massacrks par centaiiies, ou perirent at- 
taches a la gucule des canoils, et bienl6t le 
lioii Iiritannique put faire entendre un rugisse- 
rnent de triornplie; mais rette vengeance fut 
pour la Compagnie des lndes iine victoire de 
I'yrrhus. 

Les faits revelés par I'insurrection meme 
prouvent que la Compagiiie avait profondemeiit 
mecontente les indigknes. Lcs lutics et les ti- 
raillernents auxquels le double g.ouvernement 
avait donné lieu, n'avaient pas moins mécon- 
tenté i'opinion de la nitire-patrie. La siippres- 
sion du poiivoir politiqiie de la cicilla dame dc, 
Londres eut lieu sommairenient par acte du 
Parlement. 

Cependant le pouvoir erécutif fut conseryk 
a lord Canning, et le dernier gouverneur, pour 
lecompte de la Compagnie, eut l'honneur d'etre 
le premier vice - roi représentan t Sa lajesté 
la reine dSAngleterre , imperatrice de i'Hin- 
doustan. 

Les consequences politiques de cette mesure 
furent nombreuses : la premiere fut la fusion 
des rkgimcnts europkens dans les cadres de 
I'arrnee britannique; ce qiii n'eut pas lieu sans 
exciter de vives réclamations de la part des ofii- 
ciers anglais, car les oniciers de la Compagnie, 
plus particiilikrement recrutts dans les rangs 
(!e la bourgeoisie, furent considcrés comme de 
simples parvenus par leurs nouveaux con- 
frhres. 

La seconde fut la creation d'un conseil legis- 
latif siegeaiit a Calcutta el  composé de mpnibres 
nomrnés par le gouveriiement. Ce conseil, dont 
les deliberations forent publiqiies, devait &re, 
dans la pensee de ses crkateurs, une pierre 
d'atteiite destinke recevoir plus tard le cou- 
ronnement de l'election. C'est vkritablement le 
gerrne du Parlement indien. 

Par un liberalisme qu'on n e  saurait trop ap- 
prouver, des indigenes des diverses religions 
furent appeles a sieger dans son sein. Le gou- 
vernement choisit parmi les personnages res- 
tes fideles a la domination britanriique, pendant 
les jours d'éprenve, ceux qui s'étaient distin- 
gues par leur intelligeiice et par leur instruc- 
tion. C'est la premiere fois peut-&tre d w s  l'his- 
toire du monde qiie I'on voit sikger, cbte a cbte, 
dans la mCme assemblee, des chretiens, des 
parsis, des musulmans et  des brahmines pour 
IegUérer en commun. 

Des conseils analogues , subordonnes au con- 
seil supérieur de l'Iiide, furent institues aupres 
des présidences de Madras et de Bombay. Pour 

remplacer la Conipagnie des Indes, on créa, a 
Londres, un minislere responsable, ayant des 
attributions analogues , a celles que recut en 
France le ministere de I'blgérie et des co- 
lonies. 

Dans les remaniements administratifs qui eu- 
rent lieu depuis la grande rebellion, nous de- 
vons citer le deniembrement de la présideiice 
du Bengale, et la creation d'un gouvernemcnt 
des provinces nord-ouest. Cette mesiire doiina 
une importance considérable ii la ville de Simla, 
sitiiée dans i'Himalaya, et que lord Caniiing 
destinait peut-&re a servir de capitale a tout 
I3Hindoustan. 

Eii 186 1 ,  lord Caiiniiig demanda et obtint son 
rappel; a peine etait-il de retour eii Angleterre, 
qii'il mourut. Son successeur est lord Elgin, 
qui s'est distingue cornuie ministre plenipoten- 
tiaire en Chine. 

Le caractere de la période actuelle est uii 
grand developpement matériel imprime a 
I'Indc par les travaiir de cliernins de fei; de 
telegrapliie electrique et de colonisation , qui 
s'exécutent de toutes parts. 

La guerre d'Ain6rique appela l'attention p;i- 
blique sur i'lnde, qui lors de I'erposition inter- 
nationale (1862) avait proiive que so11 terriloire 
ktait essentiellement propre a la p~oduction du 
coton. La nécessité fit ceder la répugnaiice que 
les hbricants anglais avaient coiiservee contre 
la abre grossiere et mal préparée que prodiii- 
sait l'Hindoustan, et une grande activité fut 
donnée a la production cotonniere de  ce 
pays. En 1863, on évalue la recolte a prks d'un 
inillion de balles. On prévoit meme i'époqiie 
ou, grice a l'lnde, la fabrique anglaise poiirra 
a peu pres s e  passer des ~tats-uriis. 

Des discussions tres-vives ont eu lieu en 
Angleterre et a Calcutta sur le mode a em- 
ploper pour la perception des iu~pbts ,  sur  la 
suppression des droits de douane, sur les 
mopens d'etablir l'eq~iilibre entre les recettes 
et  les depenses. Nous ne pouvons entrer ici 
dans le detail de tous ces débats sans cesse 
reiiaissants qui contiibuent au déreloppement 
de i'esprit public, et r[ui inaugurent la nais- 
sance d'une politique anglo-hindoue. Aous de- 
vons cepeiidaiit iine mention particuliere au r  
dénielks souvent violents qui eurent lieu entre 
les planteurs d'indigo el  les paysans voisins 
de leurs etablissements. Le goiivernement in- 
dien s'est vu souvent dans la nécessité d'inter- 
venir en faveur des indighnes contre une er -  
ploitation souvent trés-dure et quelquefois peu 
lionorable. 

Ajoiitons, pour achever de caractkriser la 
période dans laquelle I'empire d'Aureng-Zeb 
est entre sous la tutelle des Aiiglais, que le 
mode de recrutement des fonctioniiaires civils 
a lieu par des concours. Au lieu d'etre noiii- 
més directement par le ministere, comme les 
employés des administrations aiiglaises, ceux 
des administrations indiennes ne doisent leur 
élevation qu'a leur seul merite. Hous n'avons 
pas besoin de dire que ce mode de procéder a 
déja produit d'excellents résultats. 

En realite, on a conipletemeiit détruit le sys- 



terne des marcliands qui ont cree I'enipire an- 
glo-hindou. 11 ne  reste pas pierre sur pierre de 
I'édilice d'exploitatioii (~ii'ils avaient brigé. Les 
insurgés que I'on a s i  durement mitraillés ont 
eu  raison, et  une &re de justice ct d'équitt; 
s'ouvre grlce a la sublime protestation des 
martyrs dont les membres ont eté réduits en 
pouesiere a coup de canon. Le brutal fanatisrne 
des fakirs n'a pas triomphe, mais l'Angleterre 
victorieuse, grace I l 'énegie impitoyable des 
moyens de répression qu'elle a cniployks, s'est 
vue forcCe de réparer elle-meme ses erreurs. 
Elle a donné une ncuvelle preuve de son gCnie 
pratique, en modifiant d'une maniere aussi 
radicale une politique qii'elle fht peut-etre 
parvenue a maintenir, mais qui a coup shr eht 
éte pour elle un danger permanent. 

Les faits sont venus dkmontrer la justesse 
des reformes accomplies par les Anglais , car 
depliis la pacification la revolte n'a plus releve 
la tete. Naiia-Saheb n'est pas mort, il est vrai, 
mais il n'a plus dorinb signc de vie, et lord 
Canning, avant de partir pour I'Angleterre, a 
pu faire une tournee triomphante dans les pro- 
vinces pacifi8es; il a pu s'assurer que i'aiitorité 
anglaise ktait be1 et bien rétablie du cap Co- 
morin a l'lndus et de Bornbay a Calcutta. 

E n  meme temps que I'Angleterre réformait 
le régime politique de i'liide, elle se trouvait 
dans l'obligation de rborganiser le systeme ad- 
rninistratif et gouvernemental; les financcs 
surtout reclamaient toute son attention. Cette 
ticlie fut coiiliee a M. J. Wilson, fondateur de 
1'Econonlisl et ancien lord de la Trésorerie. 
M. J. Wilsoii constata d'aliordl'ktat de choses. 

Le deficit de l'année 1859 avait éte de plus de 
230 millions de francs. Cet liabile administra- 
teur, íidele au systdme appliqué en Angleterre, 
proposa des réductions de taxe qui devaient 
augmenter les recettes en stirnulant la con- 
somniation, et  resolut d'appliqiier a l'lnde 
l'imp6t des patentes et du revenu. 

Ces noiivelles tases ktaient coinbinees dc la 
maniere la pliis liabile; I'iinp6t dcs patentes ne 
devait pas demaiider plus de  25 fr. i la classe 
la plus imposée, et I'imp6t du revenu devait 
&re de  2 p. 100 sur  les revenus de 500 a 
1,250 fr. et  de 4 p. 100 au-dessus. Cepcndant 
elles ne  purent etre Btablies sans susciter de 
grandes réclamations, et les marcliands et 
commercants indigenes y opposerent la plus 
vive résistance. 

M. J. Wilson mourut, mais lord Canning avait 
donnk sa  sanclion aux nouvelles rnesures qui 
avaient éte adoptkes par le Corps législatif in- 
dien. Les choses suivireiit donc leur cours, et 
i'avenir vint donner raison arix prévisions de 
i'econorniste reformateur. 

L'exposé qui va suivre démontre, en effet, 
que I'Angleterre a triomplie des difficiiltes 
financieres de I'lnde, et que la voie suivie par 
elle était aussi liberalc que féconde. Voici, en 
etiet, d'apres les derniers documents oniciels 
l'état des finames de i'lnde anglaise. 

En 1863, le revenu de i'Inde, d'apres les 
previsions off,cielles, s'clevera a la somrne de 
44,971,200 livrcs sterling, et les déperises a 

4t,290,425. Siir cette somme 5,347,300 liv. st. 
soiit dépensecs en Angleterre, et 1 ,G 17,825 1. st. 
provienrient de l'interet garanti sur le capital 
des cliernins de fer apres déduction des re- 
cettes. 11 y a donc, en réalité, un excédant 
de 680,775 liv. st. qui seront eniployées B des 
depenses impréviies, aux travaux publics et a 
I'iiistruction piiblique. Sans la diniinutlon de 
certains droits de douane et de I'ii~come-tax , 
I'excédant eiit été de 815,772 liv. st. 

Quelques personnes cspPraient que cet ex- 
cédanl permettrait d'abolir l'irlcome-lax ; le 
gouverireineiit a decid6 que cet iiiipót serait 
niaintenii, ct il a Cte décidb en principe qu'une 
diminiitioii aurait lieii sur le h i t  du fer, autre 
que les macliines dont I'entree est l i l~re,  et la 
coutellerie, qui reste comnie par lepaase frap- 
pée d'un droil de 10 p. 100 et d'une time d'en- 
registreinent de 1 p. 100. 

Les droits sur Ics spiritueux restent fixés 
comnie par le passé; mais ceux qui sont éta- 
hlis sur 1:i bikre sont réduits ?e inoilié, et aii 
lieu de 3 d. par gallon, ils soiit lisés i 1 '1, d. 
Les droits sur les vins sont fixCs i?iiiforme- 
incnt a 2 sli. par galloii au lieu de 4. Ce droit 
dquivaudra a peu pres a un drnit ad aaloret)~ 
de 13 p. 200. La perte proveiiant de ces di- 
verses réductions est evaluee seiilernent a 
50,000 liv. st. 

L'income - tax subira une réduction d'un 
tiers, et au lieu de 4 p. 100 elle sera f i é e  a 
3 p. 100. Cette rkduction donne une diminution 
de revenu de 285,000 liv. st. qui,  ajoutée aux 
50,000liv. st. de diminution desdroits dedouane, 
donnera une diminution totale de 335,000 liv. st. 
Si on dCduit cette sornme du surplus du re- 
venu qui est de 81 5,775 liv. st., i1 reste a la 
dis~osition du gouvernement une somme de 
486,775 lir. st. 

,I ions Le revenu de I1or>iiim est estime a 8 r'll '  
sterling, a peu pr& autaiit qu'en 1862, mais 
environ deux fois plus qu'avant I'insurrec- 
tion. 

Le revenu total de i'lnde est actiiellenient 
(1863) de 45 millions sterling. en 1858-1859 il 
n'était que de 3G riiillio~is; voici les chiíl'res, 
année par année. 

1838.1859 . . . . . . . . . . 36,060,188 liv. si. 
1859-1860 . . . . . . . . . . 3!1,105,832 - 
1860-IR61 . . . . . . . . . . 49,903,234 - 
1861-1562 . . . . . . . . . . 48:YL!),17% - 
1862-1863 . . . . . . . . . . 45,105,iOO - 

C'ne pareille progression, apres une rérolte 
qui a'bouleverse le pays et  qui a doiible la 
delte de l'lnde, est iin h i t  sans exemple dans 
l'histoire. Ces chiffres moiitrent mieux que 
toiites les parol's quelle prosperite la nouvelle 
voie suivie par 1'Angletewe assure sa magni- 
fique wlonie. 

Le budget de l'arinée s'est elevé en 1863 a 
12,(;46,90U liv. sl., car I'iirriiee indigene est au 
grand cornplet; mais le gouvernement pense 
qii'il sera reduit a 12 millions sterling. 

Le gouvernement a pourvu avec uiie grande 
generosité aux travaiix pul~lics; roici qiielqiies 
cl!iffi.es qxi montreront I'iiiiportciuce qu'i! at- 
t;iclie a cc cliapitre. 



De plus une somme de  238,000 liv. st. est 
rkservée pour faire des routes pour le coton 
et pour d'autres travaux de ce genre, dont I'in- 
fluence est énorme sur l'esprit des Indiens. On 
a Bté étoiiné de voir que les indigenes de toute 
caste s e  pla~aient sans rkpugnance dans les 
memes waggons i cdté les uns des autres. Les 
prejugés sont si bien suspendus pendant les 
voyages sur les ruils que les Indiens des plus 
hauts rangs aiment s e  trouver dans les voitures 
des dernieres classes, tandis que les Européens 
prennent d'ordinaire les premieres. 

Le gouvernement vient de publier les resul- 
tats de I'instruction publique pendant l'annee 
scolaire 1860- 1861. Le nombre des écoles, de 
toute nature entretenues aux frais de 1'Etat 
btait d'environ 800, frbquentées par 46,000 
kcoliers. C'est 100 kcoles de 5,000 écoliers de 
plus que I'annke prkcédente. Les dkpenses 
pour cet artiele sont environ d'un million de 
francs. A cdte de ces écoles s'en trouyent 
d'autresqui ne sont pas entretenues par I'Etat, 
e t  dans lesquellcs on enseigne librement toutes 
les religions du monde. La liberté la plus com- 
plete existe pour la presse indigene, qiii discute 
tous les actes d'nn gouvernement de 40,000 
ktrangers, soutenus par une armée de 80,000 
Européens. C'est a peu pres le nombre de co- 
l o n ~  et l'effectif que nous possbdions en Algk- 
rie, il y a une quinzaine d'années. 

Comme les maladies enlevent chaque année 
6 a 7,000 soldats europkens, I'entretien de 
i'effectif a son taux normal charge le budget 
d'une dépense que I'on peut évaluer a25,OOOfr. 
par jour. Aussi fait-on les plus grands efforts 
pour améliorer I'état sanitaire des troupes. 

Les Anglais peuvent s e  vanter d'avoir aboli 
d'une maniere complete les sacrilices de sutlees 
(femmes brfilées sur la tombe de leur mari); 
les Thugs ou étrangleurs ont été s i  séverement 
traquks que I'on vient d'abolir les commissions 
spéciales chargkes de les poursuivre. 

D'apres la notification oficielle qui annonce 
l'abolition de cctte juridiction spéciale, noiis 
voyons que 1,300 cas de meurtre par des 
Ptrangleurs out ktk constates; depuis l'établis- 
sement delacommission speciale dans le Puud- 
jab , environ 800 membres de cette crimineile 
association ont étk condamnbs a mort. 

L'influence du gouvernement anglo-hindou 
s'étend au dele des frontieres de  l'lnde. L'émir 
des Afglians , Dhost-hIoliammed , qui vient de 
rnourir , apres avoir pris IIérat, était l'allié in- 
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time des Anglais, apres avoir kté longtemps 
leur ennemi irréconciliable. 

Les successeurs de Dhost-RIohammed vien- 
nent d'etre mandes a Lahore pour s'entendre 
avec le gourerneurgénéral. Tout porte croire 
qu'ils seront les agents de la politique anglaise 
a I'ouest de l'lride, comme le célebre Jiing-Ea- 
Iiador, chef des Goorkhas, I'est du cbté du 
Thibet. 

hlais, nous ne  saurions trop le répéter, la 
principale ou meme I'uiiique garantie de la 
stabilité du pouvoir des Anglais, c'est l e  con- 
sentement tacite des popiilations. La rkvolte 
des cipayes ri'a pas été populaire parce que, 
malgré les crimes de la Compagnie, on préfé- 
rait son gou\?ernement celui du Ilogol. Entre 
deuxmaux les lndiens choisissaient le moiudrc. 

ARTHUR DE FONVIELLE. 

$863-1864. 

liv. st. 
2,618,000 

182,000 
294,600 

570,000 
650,000 
300,000 
380,000 

4,994,600 

Travaax publica d'amd. 
l iorat ion. .  . . .. . . . 

Chemins de fer . . . . . . 
Modi5caliona des chemins 

de fer. . . . . . . . . . . 
Ritiments pour les serri- 

ces civils. . . . . . . . . 
Ouvrages militaires ordl- 

naires . . . . . . . . . .  
Ouvrages militaires ex- 

traordinaires . . . . . .  
1 p. 100 de l'income-ioz . . 

INDEX. Catalogue des livres défendus par 
une congrégation instituée a Rome. Les décrets 
de cette congrkgation, dit I'abbé Fleury (Eis- 
toire eccl.), n sont Iionorés comme des consul- 
tations de docteurs graves, mais anrquelles on 
ne  reconnalt aiicune juridiction sur I'eglise de 
France. U 

Eii Autriclie et depiiis Marie-Therese, les 
decisions de l'lndex n'ont aucune aiitorité, si 
elles n'ont pas été confirmées par l e  gouver- 
nement. 

L'institution de I'lndex n e  ,semble pas con- 
corder avec le précepte de I'Erangile, qui or- 
donne au chretien de tout examiiier et de s e  
décider en coiinaissance de cause, meme en 
matiere de religion; néanmoins nous ri'aurions 
pas touclié a celle question, s i  les prohibitions 
de la sainte congrégation s'appliquaient exclu- 
sivement a des ouvrages de thiiologie. Or on 
sait que la politique elle-meme est soumise a 
sa censure, et c'est coutre cet envahissement 
du domaine temporel que nous crojons devoir 
faire nos reserves. M. B. 

1864-1863. 

liv. flt. 
2,350,000 

132,000 
366,300 

5'70,000 
650,000 
50,000 

380.000 

4,528.300 

INDIANA. voy. Etats-unis. 

INDIG~NAT.  Mot usité en  Allemagne pour 
indiquer qu'on appartient a un pays, qu'on est 
indigene. On obtient I'indigénat par droit de 
naissance ou par la naluraliuation. 

L'indigénat ne  doit pas etre confondu avec 
le droit de domicile. 

INDIVIDUALISME. 11 est un probleme que 
notre epoqiie est  appelée a énoncer, sinon a 
résoiidre, c'est la part respective qui doit &re 
faite a I'individu, a I'Etat, a la societé. Ce pro- 
bl6me a existe sans doute d& l e  commence- 
ment de  la civilisation, mais seulement a 1'Ctat 
latent. Les trois intérets, mis en présence, 
n'ont pas tardé a entrer en  lutte, et chacun 
d'eux disposait d'une force considkrable, cor- 
respondant a l'un des cdtés de la nature hu- 
maine : I'égoisme i l'individu, I'affection i la 
société, I'ambition a 1'Etat. 

11 importe, pour le developpement harmoni- 
que de I'humanité, qu'aucune de ces forces ne  
dktruise les autres. On a de tout temps senti 
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instinctivement cette nécessité, mais c'est de 
nos jours seiilement qu'on en a conscience. 
Aussi est-ce de nos jours seukment q u e  l e  
problCme a été lormiilé et  qu'on a che~chC a 
influer directement sur  sa solution. 

M. de Lapalisse dirait : II vaut mieux y voir 
clair que d'etre aveugle; et il aurait sans doute 
raison , comme toujours. Néanmoins , on serait 
tente de croire qiie la connaissance du pro- 
bl&rne en rendra la solution plus difficile. En 
effct, un intéret qui a la conscience de sa  lé- 
gitimité est bien moins disposé i des conces- 
sions, qului?e simple tcudance dont nous su- 
bissons I'action, peut-etre en la réprouvant. 

Or, il est rare de trouver des hommes assee 
maltres de leiirs penchants, pour que leur rai- 
sonnement n'en soit pas affecté. La raisou a-t- 
elle jamais manqu6 d'arguments au service des 
passions? 11 s'ensuit qu'on pourrait bien deve- 
nir plus exclusivement individualiste, socialiste 
ou gouvernemental qu'on ne  l'eiit été dans 
d'autres condilions morales. 

Ce que nous venons d'exprimer n'est qu'une 
appréhension; mais en songeant a certains ou- 
vrages fameux, depuis le Le'viathan de Hobbes 
jusqu'a I'lcarie de Cabet , ori reconnaltra que 
cette appréhension n'est pas sans quelque 
fondement. 

Qiioi qu'il en soit, cbherchons, sinon a h m u -  
ler la part de l'individu vis-a-vis de la société. 
et  de I'Etat, du moins a reunir les principaux 
éléments d'iine pareille formule. 

L'individu peut a la rigueur exister sans la 
sociéte, mais il n e  saurait s e  perfectionner 
sans elle. C'est la societé qui fait un homme 
de  nl'anirnal deux pattes sans plumes ». 
Aussi la nature a-t-elle doué l'homme non- 
seulement de cet ensemble de pencliants 
égolstes qiii s e  résiiment dans l'instinct de la 
conservation, mais encore des penchants affec- 
tueux qui I'attirent envers son semblablc. 
Seulement I'affection est gknéralement moins 
forte que I'égoi'sme; en d'autres termes : I'in- 
teret I'emporte habitueliement su r  fa morale. 
Aussi, pendant longtemps est -ce  la sociéte 
que l'élite des hommes s'occupe a fortifler, et  
plus les nations sont brutales et ignorantes, 
plus les esprits éminents de l'époque s'ingé- 
nuent a accroltre les tendances, les forces 
sociales. 

Parmi les manifestations de  cette tendance, 
il coiivient de citer, dans l'ordrq bconomique, 
les corporalfons d'arts et  m6tMS e t  les Gastes, 
et dans l'ordre spititnd la domirmtion de l'E- 
glise. 

A un moment don&. Ja part de la socibtb 
était devenue tr6p m e ,  et la réaction de- 
vint aussi nécessaite dhihbvitable. Cette rPac- 
tion semble rnaintenahtavoir perdu de sa force, 
nous ne aommes pi'ds passionnes, il sera done 
possible d'examindr froidement la question. 

Mens sana i# corpore sano. De meme, la so- 
ciété."est saine puana I'individu n'est pas cor- 
rompu. Et I'homme, comme i'eau, s e  corrompt 
par la stagnatiori. C'est le mouvement, le pro- 
gr i s ,  qu'il faut au corps comme a l'esprih 
L ' h o m e  dont les facultés n'ont pas été com- 

primees par t'bducation domestique ou par fes 
influences sociales et  poliliqucs, est naturelle- 
ment progressif : une invincible curiosite le 
pousse i connaltre, une insatiable avidité I'ex- 
cite a s'approprier le plus de choses possible. 
Quand nous conslruisons nos chlteaux en Es- 
pagne, n e  commenqons-nous pas nos rdves par 
des souhaits t~es-modestes, et  ne  les voyous- 
nous pas grandir soiis la main jusqu'a fran- 
chir la limite du merveilleur? 

Te1 est I'hommelEt nous devons m n s  en fe- 
liciter. Sans ce stimiilant, comment notre vo- 
lonté vaincrait-elle la force d'inertie qui carac- 
térise la partie purement matérielle de notre 
etre - l'argile dont nous sonimes faits , - 
comment vaincrions-nous la peine que nous 
cause le travail? Or, sans travail, point de pro- 
gres. 11 s'ensuit que I'individu, pour prospérer, 
a besoin de la plus grande liberté possible de 
travailler, matériellement et intellectuellement. 
11 ne  nous serait pas ditñcile de déduire de 
cette proposition la necessité de jouir d e  
toiites les libertes politiques, religieuses, ci- 
viles et aiitres, qiie i'kpoqiie actiielle revendi- 
que avec lant d'énergie. Mais ces dbreloppe- 
ments nous forceraient a répéter ce qui est 
déjd dit ailleurs. 

La societe doit donc gener le moiiis possible 
l'individu, et ne  lui demander que Ies sacri- 
Aces indispensables. Au fond, c'est encore dans 
l'intcret de l'individu. En restreignant les peii- 
chants de nuire a autriii, de s'approprier le 
fruit de son travail, elle protége le faible, saris 
que le fort ait réellernent a se plaindre. Ellc 
lui apprend a tourner ses efforts du cdté ou 
I'liumanité en tirera IIU prollt, soit sur ses 
maiivnises passions , soit sur la nature. Le do- 
maine social par excellence, c'est la culture 
morale et  intellectuelle de Shomme. C'est d 
elle que nous devons le développement de nos 
sentiments affectueiix, que toutes nos 
decouvertes scientiflques. Sans société point 
de morale, et sans morale ce serait l'homme 
qui serait le plus acharné et le plus formidable 
ennemi de l'homme. 

De ces propositions on sera peut-&tre porté 
A induire que la société devrait primer i'indi- 
vidu autant que I'esprit domine le corps. Kous 
admettrons volontiers cette formule, precisé- 
ment parce qu'elle est vague. Dans cea rna- 
tieres il est impossible d'etre tres-précis. Seule- 
ment, nous devons noiis mcttre eii garde coutre 
i'abus qu'on pourrait en faire pour opprimei' 
I'individu. On ne doit pas oubller que I'individu 
est la matiere premiere de la société, et  quc 
tout ce qui nuit a I'un, nuit a l'autre. De memc, 
la pensée est certes iiiliniment plus precieuse 
que le cerveau dans lequel elle s'élabore, oii 
ne sait comment; mais gardez-vous de toucher 
au ceweau, s i  vous teriez i 18 pensée. 

Lorsque les tendances individualistes et  les 
tendances sociales de l'homme sont abandon- 
nées a elles-memes, ce sont les premieres qui 
i'emportent. Kous avons déji dit que I'égolsme 
est géneralement plus fort que les sentiments 
affectueux. 11 hllait une institution qui vlnf cn 
aide a la societé, cette institution c'est 1'Etat. 
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En fait, beauconp d'États se son1 formes par 
des moyens que la morale réprouve, mais le 
temps puripe presque autant que le feu, e t  en 
somme, l'Elat est devenu le cadre de la so- 
ciété, et dans une certaine mesure, le corps 
dans lequel elle s'est incarnée. 

~ 'É ta t  n'a pas tarde a se  constituer le bras 
de la société. S i l  s'Ctait borné a remplir cette 
tlche, tout aurait été pour l e  mieiix. Mais plus 
encore que la société s'est incarnée dans 1'8tat. 
celui-ci s'est incarné dans des hommes, et ces 
homines n'ont pas toujours été , qiioi qii'on 
dise, I'élite de notre esphce. Dans tous les cas, 
sinon leur intéret personnel, du moins leurs 
vues. leiirs opinions , influent plus ou moins 
sur leurs actes piiblics, et comme ils posse- 
dent le pouvoir, ils circonscrivent le domaine 
de I'individu, d'abord, pour le plus g r a ~ d  bien 
de la sociétk, puis pour cclui de l'Btat; et enRn, 
pour son propre bien, il en est qui en aiiraient 
volontiers fait un automate. Ne I'a-t-on pas 
forcé de croire ce que croyait l'autorité, de 
travailler suivant les méthodes qu'elle prescri- 
vait, de s e  vetir et de se noiirrir selon ses re- 
glements, et de ne pas faire un pas sans les 
lisieres oflicielles ! 

C'est contre ces prétentions exagérées que 
oous rkagissons. Donnons a la socikte et a 
I'État ce qui leur appartient, mais maintenons 
les droits de I'individu. Pour la societé et ~ 'État  
nous sommes prets a faire tous les sacririces 
possibles : nous viderons nos bourses, nous 
verserons notre sang, nous comprimerons nos 
passions; mais de grlce,  laissez-nous user et  
abuser de notre individualité. Nous désirons 
nous appartenir a noos-inémes; protégez-nous 
contre les autres, c'est a chacun de nous qu'il 
incombe de se  proteger contre lui-meme. Ne 
sommes-nous pas des etres responsables? 

Xous n'insisterons pas davaiitage; nous nous 
boruerons a formuler notre maniere de voir 
antant qu'il est possible de le faire en pen de 
mots. 

Toiit ce qui est du dornaine exclusif de I'inté- 
rBt iudividuel , doit rester compléten~ent libre. 

La société ne doit agir que par des forces 
morales; l'opinion publique et le respect hu- 
main constituent d'ailleurs des puissances de 
premier orare. 

EnGn, I'atat n e  deaai t  s e  meler que des 
choses qui sont hors de la portée de l'individu, 
ou que les individus ne  sauraient réaljser sans 
son concours. Quant au domaine de  YEtat, voy. 
Btat et Gouvernement. MAURICE BLOCK. 

INDUSTRIE. Ce mot peut, dans son accep- 
tion genérale, s'appliquer a tout ce qui prend, 
sous la main de I'homme, une valeur et des 
formes qui en modiilent I'état. L'arc du sau- 
vage, le premier silex qui servit d'instrument 
tranchant, sont des objets d'industne, comme 
les machines dont nous tirons le plus de ser- 
vices. Quand l'homme, e n  vue d e  s e  garantir 

1. Voy. aussi l'lndiuidu e6 l'dtat, par P. Dupont- 
White. Paris , Uuillaumin , et Zeituchriftfiir Vülker- 
physiologie, par MM. Lazarus e l  Eteinthal, t. 11, 
p. 393. 

des rigueurs du climat. imagina de convertir 
en vetements la depouille des troupeaux, il 
crea une grande indiistrie. Quancl, pour abriter 
sa tete, il pktrit la chaux et I'argile. lia la 
pierre, equarrit le bois, ce fut encore une 
grande industrie qu'il créa. Successivement, il 
en trouva d'autres, soit qu'il distinguit, parmi 
les graminées, celles qui devaient porter des 
epis nourriciers, greffit les arbustes et  Laillat 
la vigne, soit qu'il faconnlt les metaiix. assou- 
pllt le cuir, empruutit aux minéraux et aux 
plantes le secret de leiirs couleurs, asservlt e t  
adaptat au soulagement des bras les furces 
impulsives des eléments, degageiit la lniniere 
et  la clialeur des corps qui la contiennent, re- 
montlt enfin jusqu'a la pensée poiir la saisir et 
la fiver dans des types qiii la mulliplient i 
I'infini. Tous ces ti-dvaux, tous ces actes, dont 
j'abrkge le detail, et qii'on peut rappeler avec 
fiertS, sont de I'industrie; ce sont les titres de 
I'activitb de l'honime aux prises avec la ma- 
tiere, la suite de ses efforts pour embellir son 
domaine et rendre moins ingrat le sejour qu'il 
y fait. A l'origine, la nécessite a été le seiil 
ressort de cette activité; pliis tard est venu le 
rafinernent: aux besoins les plus stdcts ont 
succedé des besoins melés de pliis ou moins 
de  luxe, suivant le degré des ciuilisations. En 
somme, ce mouvement de  I'industrie a ét6 
croissant, malgré quelqiies interruptions. Cha- 
que geriération a transmis a celle quilui a suc- 
cede plus d'aisance et plus de jouissances, et 
ce qiii a pu s'en perdre dans le cours des 
temps n'est pas comparable a ce qui y a Cte 
ajouté. Des destructions memes, qui ont dans 
I'histoire des dates sinistres, est toujours issu 
un ordre nouveau qui a ouvert au travail des 
voies plus fecondes, donné a i'homine un goht 
plus vif pour les commodités de la vie et des 
procédés plus siirs pour les acquérir. 

11 n'y a pas lieu de s'étendre ici sur I'his- 
toire meme de l'industrie et  sur la marche 
de ses perfectionnements ; cette étude serait 
hors de son cadre. Le sujet est nettement in- 
diqué : c'est la part d'jnfluence de l'industrie 
sur les destinées de 1'Etat et reciproqiiement; 
puis, ce qu'a eté cette influence suivant les 
lieux et les temps. Dans l'antiquite, la condi- 
tion piirement domestiqiie de l'industrie la 
maintient dans une sorte d'effacement; elle s e  
confond avec les autres travaiix de la famille; 
s'exerce en partie pour son usage et  dans I'in- 
térieur des gynécées.Les femmes fllent la laine, 
l'ourdissent et i'appretent. Toute tache pénible 
retombe sur les esclaves, l e  commerce est li- 
vré aux affranchis. 11 n'y a d'exception que 
pour l'agriculture, qui est presque un titre 
d'honneur,sans étre pour cela plus iloiissante. 
Les citoyens libres pr8ferent aux durs travaux 
les agitations de la place publique; les mieux 
doués se tournent vers les arts, la jurispru- 
dence, la religion; les plus résolus prennent la 
carriere des armes, et  dévastent le monde au 
proflt et  au nom de la communaut8, qii'ils en- 
richissent , ornent et noiirrissent des dépouilles 
des peuples vaincus. Soiis un te1 régime, l e  
travail des mains n'a de cornmun avec 1'Etat 
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que le tribut auquel il ne peut s e  soustraire. 
L'exaction n'a point encore les formes savantes 
que plus tard elle revetira; elle ne saisit et ne  
grhve que les modes les plus apparents d'ac- 
tivité. Avec le cliristianisme, les liens de i'an- 
Iiquité paienne se  dktendent; i'esclavage cesse; 
I'homme s'appartient, meme quand la fonction 
reste asservie. Bieu des siCcles s'ecouleront 
encore avant que la fonction soit complétement 
libre; le privilége ne cedera du terrain que 
pour s e  reconstituer autrement. et avant de s e  
rendre, disputera toutes les positions ou il 
pourra se relranclier. Dans les cainpagiies il se 
défendra par la mainmorte et les droils dii 
sang; dans les villes, il s'armera de la tyran- 
nie des reglements et des corporations. Dans 
toutes ces coinbinaisons, une pensée sera tou- 
jours présente, c'est d'assiirer au petit nombre 
iine existence plus commode. une fortuneplus 
stable, des nioyens d'acquérir plus faciles qu'au 
reste de la conimunauté. De quelque prétexte 
qu'on les colore, en cherchant bien, on trou- 
vera que ces combinaisons se résument toutes 
en une situation abusive. Un individu, une 
classe, un corps en prolite; la masse de la 
population en éprouve dii doinmage. Meme au- 
joiird'hui que les grandspriviléges ont étB em- 
portes par le mouvement de l'opinion, aucun des 
petits privilkges qui s e  sont récomposés a bas 
bruit, sous des motifs plus ou moins spécieux, 
ne  résisterait a cette maniere de les envisager. 
On verrait qu'a peu d'exceptions pres, ils ne 
sont que des déguisements de i'intéret prive, 
sous le masqye de l'utiiité publique. 

C'est de 1'Etat que I'indiistrie tirecette force 
d'emprunt; seul, il peiit donner a une faveur 
le caractére d'iin droit. Si la politique etait au- 
tre chose qii'un art  d'expédients, il y aurait 
longtemps que 1'Etat aurait vu que tout ce qu'il 
livre, en fait de positions privilegiées, est au- 
tant de préjudices, qiie non-seiilement il fait 
au public, mais qu'il s e  fait a lui-meme. L'ac- 
tivité libre est le meilleur et  le plus s-iir vehi- 
cule de la richesse, et par suite la source la 
plus abondante des revenus du Trésor. Quand 
1 ' ~ t a t  retrécit le champ de cette activitk, il 
prend parti contre lui-m6me; quaud il livre a 
quelques-uns ce qui est le domaine de tous, il 
commet une injustice dont il est le premier 
puni. Nulle mesure n'est plus exacte pour Ic 
de@ d e  richesse d'un peuple que sa liberte 
d'action. C'est en matiere d'industrie surtout 
que cette vérite est démontrée jusqu'a 1'Cvi- 
dence. Tant qu'elle a été renfermée dans des 
compartiments ou les initiés seuls avaient ac- 
ces, I'industrie n'avait, ne  pouvait avoir qu'un 
developpement limité; elle eht éternellement 
végeté, si elle n'efit brise ses cadres. Bonnes 
au début, comme moyen de defense, les insti- 
tutions corporatives étaient devenues, dans 
leur durée , u11 instriirnent d'oppression en 
meme temps qu'une cause de faiblesse. L'e- 
mancipation de I'industrie a seule éveillé les 
germes de sa puissance, et  I'a amenée ou nous 
la voyons. AUX groupes artificiels et restreints, 
ou les prockdés et les methodes etaient stric- 
tement imposes, oil les syndicats et 1'Etat Ctouf- 

faient I'esprit d'invention par un contrdlecom- 
biné, cette emancipalion a substitue ces grands 
Ptablissements que leur convenance inspire et 
que le génie individiiel anime, qui n'ont, pour 
prospérer et se multiplier, d'autreprivilége que 
les services qu'ils rendent, sont ouverts ti tous 
les bras, a toutes les expériences, a toutes les 
spéculations. Quel témoignage veut-on de plus 
des béneüces que procure une entiCre liberte 
d'actionl Pour la commiiuauté, il suffit d'eva- 
luer la richesse acquise et l'exckdant des bras 
occupés; pour VEtat, il suílit de comparer ce 
qu'était autrefois la matiere imposable a ce 
qu'elle est aujourd'hui. L'epreuve est donc 
concluante, e l  te1 est pourtant I'empire des 
habitudes que chaque jour on convie l'ktat a 
reprendre quelque debris de ce domaine qu'il 
a abandonné, a mettre la main sur cette acti- 
vitt! qui lui a Bte s i  profitable. De bien des c6- 
tés, et a tout propos, se font entendre des dé- 
clarations d'impuissance et des appels a une 
noiivclle tntelle; il semble que partout oul'Etat 
manque, tout va mavquer. L'industrie elle- 
meme demande que I'Etat mette du sien dans 
les services qu'elle rend, y intervienne ici par 
des faveurs , la par des empechements, se 
fasse juge et garant des procedes qu'elle em- 
ploie et  des resultats qu'elle obtient, devienne 
i'arbitre et le distributeur des fortunes qu'elle 
procure. Ce travers est si général, íl prend 
tant de formes, et des formes si ingbnieuses, 
qu'il n'est pas sans intéret d'y insister. 

Autreiois le prétexte le plus spécieux pour 
impliquer la responsabilite de YEtat dans les 
actes de l'industrie, c'était le souci de la bonne 
confection du prodnit. roint de garantie suííi- 
sante si l'État n'y mettait pour ainsi dire son 
estampille. 11 attestait qu'une ktoffe avait le 
nombre exigé de íils et la matiere colorante la 
soliditk requise. Peu d'articles kcliappaient a 
ce contrble; les cuirs, les fers portaient une 
marque; les denrées etaient assujetties aux 
réglements des halles, des marches et des 
etaur; les grandes foires s e  passaient sous I'ceil 
d'inspecteurs; tous les mouvements dunégoce 
relevaient d'une police particuliere. Des op- 
pressions subalternes se cachaient sous ce ré- 
gime, énervaient le travail et n'aboutissaient 
guere qu'a des prbjudices d'argent et des 
pertes de temps. Par la force des clioses, ces 
charges odieuses ou pueriles ont decru et de- 
croissent chaque jour en nombre et  en inten- 
sité; on commence a comprendre que la meil- 
leure garantie de la bonne confection des 
produits est le libre débat qui s'établit entre le 
vendeur et  I'acquereur, débat qui a pour con- 
séquence la préference pour ce qui est bou, 
le délaissement pour ce qui cst mauvais. Saiif 
quelques surprises passaghres, il en est desor- 
mais ainsi. Mais s i  l'on renonce peu a peu a 
tenir la main de 1'Etat engagée dans des détails 
oii son moindre tort étaii I'inipuissance, on se 
retourne vers d'autres combinaisons, bien plus 
graves pour sa responsabilite et non moins 
onereuses pour I'industrie. Ce qu'il ne fait plus 
en faveur des produits, on demande a l'Etat de 
l e  faire en faveur des hommes. Ici ce ne  sont 
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plus des voix isolées qui s'élevent , ce sont des 
ecoles qui se montrent avec leurs PrOg.ranirrles 
et leurs plans d'amélioration. 11 serait trop long 
de suivre ces ecoles dans les re~e's contradic- 
toires qiii en sont issiis; aucun de ces reves 
n'a supportk e t  ne  supporte I'examen; ils n e  
resteront que comme un des signes du temps, 
et un témoignage de la disposition des esprits. 
C'est tantbt une association forcée, tantdt un 
tarif oficie1 des salaires, tantat des ateliers de 
l'Etat converti en entrepreneur uni~~erse l ,  tou- 
jours un r6glement arbitraire du travail ac- 
compagné d'une distribution empirique de  ses 
fruits. Le trait commun de tous ces projets 
chimériques,c'est qu'un goiivernement ne peut 
pas, ne doit pas abandonner I'industrie a elle- 
meme, qu'il est pour lui d'obligation étroite 
d'intervenir d'iine maniere ou d'une autre dans 
le domaine de l'activitk manuelle, d'y peser de 
tout son poids, d'y régler les rapports réci- 
proques de maniere a y empCcher I'abus et a 
y faire rkgner La justice. Toute epoque a eu  sa 
chimere; celle-ci a éte la nbtre, et il est a 
craindre qu'elle ne nous survive, en dépit de  
nos efforts. Trop de gens sont intkressés a y 
croire. Comment de paiivres oiiviiers, qui en 
retour d'une rude Ilclie recoirent un salaire a 
peine suifisant, se défendraient-ils rontre I'i- 
dée que 1'Etat peiit, d'un coup de bagiiette, 
changer leur destinée, les rapproclier de la 
condition d u patron dont ils envient I'opiilence, 
deplacer les rbles, amener a composition ceux 
qui commandent le travail au profit de ceux qui 
I'exécutent? Comment les ramener A un senti- 
ment plus juste, a une notion plus vraie de la 
nature des clioses? Comment les convaincre 
qu'il n'y a ,  au bout d'iiiie combinaison arbi- 
traire, si mitigée qu'elle soit, si restreinte qu'on 
I'imagine, que misere et dkception; que le re- 
glement le plus sur et le plus avaiitagcux du 
travail, la garantie de sa durée,I'accroissement 
des profits pour tous ceiix qui l'exercent est 
dans le consentement des partics; que toiit ce 
qui pese siir ce consenlemeiit n e  peut que 
nuire et  ne  saurait jamais proíiter ; que la con- 
trainteretombe toiijours siir ceux qui en usent, 
soit pour eux-memes, soit pour autrui; qu'il 
n'existe enfin, dans I'industrie comme ailleurs, 
de bknéfices rkels, stables, susceptibles de  
grandir que ceux qui provierinent de I'exercice 
de la IibertC, qii'elle est le ressort et le fonde- 
ment de l'activitk humaine, et que seule elle 
concilie le bien-btre avec la dignité, la dkfense 
de I'intkrCt legitime avec le respect du droit? 
Toutes ces vérités contentent la raison plus 
qii'elles ne flattent I'imagination ; elles n e  
valent pas, aux yeiix de la masse des ouvriers, 
les illusions dont on les berce. Et poiirtant il 
ne faut pas se lasser de répkter ces vCritks, si 
mCconnues qu'elles soient ; l'avenir de i'indus- 
trie, le repos des sociétks en dependent. Tbt ou 
tard et i l'bpreuve des faits, deux principes 
prbvaudront daiis cet ordre de rapports: pour 
I'ouvrier, ne compter qiie sur lui-mCme en ce 
qui le touche; pour I'Etat, s e  désister de toiit 
ce qu'on peiit faire sans Iui. 

C'est d'ailleurs le moment de  bieii savoir ce 

qu'on veut faire au sujet de l'industrie; elle a 
rompu ses anciennes digues; le Uot monte, 
vainement essayerait-on delui opposer de nou- 
veaux moyens de défense; mieux vaut qu'elle 
s'épanche par des canaux librernent ouverts. 
Tant qu'elle avait le toit de la famille pour abri, 
l'Etat trouvait dans sa dispersion un moyeri 
pour la comprimer ou la soumettre. Elle n'etait 
qu'une puissance secondaire ; aujourd'hui aux 
yeux de tous elle prend le preniier rang; on 
ne peut plus ni i'oublier ni la froisser. Elle 
a quitté les campagnes, ou elle s e  distribuait a 
I'aventure et inégalement, pour venir dans les 
grandes villes ou elle s e  concentre avec une 
vigueur qui ne se ralentit pas. A l'aspect de 
cette réTolution, accornplie sous I'influence des 
agents mkcaniques, on s'est demande s i  ce de- 
placement de forces était un bien oii un mal , 
ct s'il fallait y aider ou le combattre. Ces dis- 
cussions apparliennent desormais a I'histoire; 
les faits ont marclié si vite et parlent d'une í'a- 
con si concliiante qu'il n'y a pas lieu de  s'y 
appesantir. Qiie le iiouveau regime de i'indus- 
trie ait ktk accepté ori qu'il s e  soit imposé, il 
n'en domine pas moins dans le monde civilisé. 
Aiicune puissance humaine ne le dklogerait 
des positions qu'il a prises. Ajoutons qu'il s'est 
cr66 des titres ii l'appui de ses conquetes. De- 
piiis que ce régime prkvaiit, la richesse géné- 
rale s'est élevbe,dans les grands Etats de I'Eii- 
rope, a dix, vingt et  trente fois plus qu'elle 
n'était auparavant. Je ne  citerai pas de chiffres; 
ils me conduiraient trop loin, tant ils abondent. 
C'est lad'ailleurs une démonstration claire jus- 
qu'a l'kvidence, méme pour les yeux les plus 
inattentifs. b'aisauce augrnente, la vie moyenne 
s'accrolt, les grandes et hideuses niiseres s e  
retirent devant des ressources plus abondantes 
et  un travail moins précaire, et  ce qui est plus . 
heureux encore, ce bien-Ctre a eu  pour ac- 
compagnement le soiilagement des bras de  
l'homme. Ceiix qu'emploie aujourd'liui I'indus- 
trie, dans ses conditions régulikres, sontmoins 
charges et  mieux rétiibiies. Voila des faits in- 
déniables que des crises temporaires peuvent 
affecter sans en changer la nature ni en em- 
pecher le retoiir. Ils constituent ce qu'on peut 
appeler les titresmateriels du noiiveau regime. 
Quant a son action morale, elle est plus con- 
testke, et  ici c'est a l'arenir qu'appartient la 
réponse. On a dit que l'industrie eii commiin 
brisait la vie de famille, enlevait l'ouvrier aux 
campagnes pourle jeter dans les villes oh il se 
déprave; qiie i'instrument mkcanique, en sou- 
lageant les bras, avait pour effet d'abrulir i'iu- 
telligence et que I'liomme n'était plus qu'uii 
rouage au milieu de tous ces appareils plus 
puissants que lui. Il y a dans ces accusations 
du faux et  du vrai, comrne dans tout ce qui s e  
prend d'un point de  vue exclusif. Cet etat de 
I'industrie est nouveau; ni  les moeurs, ni les 
habitiides n'ont encore pu s'y adapter. Les 
époques de transition sont toujours rudes, et 
nous assistons depuis un  demi-siecle a ce  
pknible travail. Cependant pour peu qii'on ait 
suivi les modificatioiis surveniies dans les 
divers corps d'etats, on ne  saurait admettre 





On a dit que, de tous les hommes qui ont 
Bcrit, Voltaire et  Rousseau sont ceux qui ont 
eu sur leurs contemporains I'inJZuence poli- 
tique la plus marquée. Cette influence a étC 
kminemment saciale et révolutionnaire. 

L'irviuence individuelle d'un simple citoyeii 
ou l'in$uencecollective d'une classe de citoyens 
surles masses semanifeste surtout aux époques 
de  troubles civils ou de dangers publics. On a 
VU, pour ne parler que des temps moderiies, 
ce  que peuvent la sagesse et la modération 
d'un Washington, I'habileté et  l'éloquence d'un 
Mirabeau, la perséverance d'un Cobden, la 
verve poétique d'un Lamartine,pour la fondation 
d'une grande république, pour la direction 
d'une grande révolution, pour l'obtention d'une 
grande reforme. pour i'apaisement moinentank 
d'une grande effervescence populaire. Si jorte 
virum gtiem conspesere .... On a vu malheu- 
reusement aussi dans des jours nefastes ce que 
peuvent les tribuns, les dictateurs, les sectes, 
les coteries e t  les clubs. 

La magistrature, le clerge, la presse, ne se  
sont pas toujours bornés a nser de l'autorité 
de  I'exemple et des armes de la persuasion; 
ils s e  sont parfois laissés aller compromettre 
leur crédit et ont 8ni par tourner contre eux 
les esprits qu'ils avaient pour mission d'éclai- 
rer et  de diriger dans les voies de I'intéret gé- 
neral. 

Lesfamiliers, les maltresses des princes ont 
souvent exercé sur leur esprit un funeste em- 
pire. Aussi a-t-on loué le regent de n'avoir 
u jamais laisse ni a ses complaisants, ni a ses 
favorites, aueune influence dans les grandes 
alfaires. 

C'est principalement dans les comices, dans 
fes erises électorales, et lorsqu'il s'agit de vo- 
ter sur le clioix de ses mandataires, que le 
periple court risque d'htre in.uencé, soit par 
des individiis isolés , soit par des groupes 
d'individus , soit enfin par les depositaires 
des pouvoirs publics. L'intervention de ces 
derniers semble - t - elle aussi logique que 
celle des premiers? Toujours est-il qu'elle est 
erigée en doctrine et considérée par aucuns 
comme un contre-poids nécessaire dans la 
grande machine du suffrage universel. 11 im- 
porte ici de ,dire avec le po&te: Es1 modus i n  
rebus; il est plus dificile d'ajouter avec lui : 
Sunt certi denique jines. Montesquieu nous 
explique comment on en vint a Rome n jusqu'a 
ne laisser au peuple presque aucune illfluence 
dans les sufiages. u J. J. Rousseau expose sa- 
vamment , dans son Contrat social, comment 
a les apparences de la volonté publique sont 
modifiées par l'inzuence de volontés particu- 
libres a qui réussissent ainsi a donner le change. 
Le dictionnaire de Boiste formule un axiome 
d'une incontestable vérité, lorsqu'il noiis dit 
que 11 des élections influence'es annuleraient le 
Systeme représentatif. u 

Abus des i@uenees est le t eme  poli, le mot 
parlementaire auquel on a eu recours par 
i?uph~mismepour éviter le gros mot de corrup- 
#m. C'est le traflc des emplois, des faveurs, 
des titres dont dispose le gouvernement; ce 

n'est pas toujours, Iorsqii'il est le plus prati- 
qué, qu'il est denoncé le plus bruyamment: 
jetez aux trois gueules de Cerbkre leur partde 
giteau, cet austere gardien des enfers ne sau- 
rait aboyer. 

Au point de vue du droit des gens, est-elie 
l é g i t i e ,  I'inJuence que les Etats prépondé- 
rants, ceux qui s e  qualiíient eux-memes de 
grandes puissances, pretendeiit exercer sur 
les Btats secondaires? Est-il juste qu'un pays 
fort de 600,000 basonnettes pbse sur iin autre 
pays, par cela seul que celui-ciest plus faible, 
le tienne en tuteiie, lui imprime a son gré telle 
ou telle direction? N'est-ce pas la négation 
m&me du droit et de la dignité politiqiie? Re- 
connaissons que la raison du plus fort est ... 
celle du plus fort, ruais n'admettons jamais 
qii'elle soit la meilleure. 11 n'y a point de droit, 
el partant il n'y a point d'illjlztence Zégitime 
contre le droit. (Voy. aussi Prbponderance.) 

CHARLES READ. 

INITIATIVE PARLEMENTAIRE. On peut 
attribuer au pouvoir l6gislatif. suivant des 
tliéories e t  des eonditions sociales tres-diffé- 
rentes, trois sources : le droit divin qui le fait 
reposer entre les mains du monarque, dklégué 
de Dieu; la démocratie directe, qiii n'a eu de 
realisation approximative que dans les petites 
répiibliques de l'antiquité et qui donne le vote 
de la loi a ceux qui doivent obéir; enfin, la 
representation nationale. Aujourdhui, que les 
conceptions politiques du droit divin sont frap- 
pées de caducité, que le systéme de votation 
directe sur le forum est materiellement im- 
praticable, la formation de la loi ne peut plus 
appai-tenir dans les nations avancées qu'a une 
representation, plus ou moins siucerement 
obtenue, plus ou moins libre dans son action. 
Dans la plknitude du régime représentatif, les 
représentants ont l'initiative des lois. Une Iqi 
ne peut 6tre faite que par le concoiirs d'un 
grand nombre d'hommes ayant ti proposer des 
réüexions d'ordres différents et  l'observation 
de faits recueillis par eux dans des milieux 
divers. Tous les théoriciens politiques de l'éeole 
constitutionneiie reconnaissent le droit d'ini- 
tiative tant au Parlement, qu'au pouvoir exécu- 
tif. Les assemblées representatives ont pour 
but d'apporter la connaissance des besoins du 
pays et d'exprimer ces besoins. Sans l'initia- 
tire, comment les exprimer? 11s resteront in- 
connus dans toiites les questions sur lesquelles 
les représentants ne seront p i s  interroges. 

L'absence de l'initiative parlementaire a en- 
core un inconvénient grave. Elle ne permet pas 
a u r  législateurs de reparer leurs propres er- 
reurs, de retirer une loi dans laquelle I'expC- 
rience leur aura révélé des vices qui n'avaient 
pas apparu a la simple discussion. (Voy. Loi.) 

Enfln , Benjamin Constant voyait encore dans 
I'initiative laissée a la reprksentation une ga- 
rantie de stabilitk pour le gouvernement. 
n Quand il propose des projets de loi, c'est lui 
qui se  soumet au jugement des chambres: 
quand il attend la proposition des chambres, 
il devient leur juge. » 





INQUIS 

France. Venise, oii cependant le pouvoir civil 
garda toujours la haute main. de  facon a ne 
laisser aux inquisiteurs qii'une ombre de  pou- 
voir, I'admit en 1289. L'Espagne en  diit l'éta- 
blissement a Ferdinand le Catholique, qui cher- 
chait, apres avoir vaincu les Maures. a s'assurer 
de leur obéissance en les convertissant (1448). 
La Sicile l'adopta en 1478, le Portugal en 1557 
et les Portugais l'introduisirent dans leurs 
colonies des Indes, comme les Espagnols en 
Amerique. 

Ailleurs, cependant, le succes fut moins com- 
plet, I'Augleterre ne voulut jamais accepter l'in- 
quisition. Frédéric 11, par quatre décrets rendus 
a Pavie, en 1244, avait tenté, pour plaire au 
saint-siége, de l'établir dans I'empire d'Alle- 
magne, mais l'opposition des evhques fit échouer 
ce projet. Le clerge sCculier, d'accord souvent 
en cela avec l e s  magistrats civils, s'opposait 
en bien des Pays a l'établissement de ces tri- 
bunaux exc<ptionnels, et si l'opposition que les 
inqiiisiteurs rencontrerent, fut suscitee moins 
pai les barbaries de leur tbnébrei~se justice, 
que par la rivalitb des évQues et des juges, 
dont les droits étaient menacés par leurs em- 
pietements, elle n'en fut pas moiiis eficace. 
En France, au quinzieme siecle, les decrets de 
saint Louis etaient tombés completement en 
orihli, quoique quelques dominicains, a Toii- 
louse et  a Paris, portassent encore le titre d'in- 
quisiteurs. L'iin d'eux, en 1456, ayarit cite ii 
comparaltre un membre de I'université de 
Paris, ce corps, réiini en assemblée générale. 
décida que la faculté de thhlogie prendrait en 
main l'affaire et  que i'inquisiteur lui-meme 
serait cité devant le conservateiir des privileges 
de I'universite, pour répondre de I'injure dont 
il s'Ctait rendu coupable. Quand la réforme 
commenqa se répandre en France, le pape 
Paul 1V et le roi Henri 11 crurent ne  poiivoir 
mieux faire pour en empecher les progr&s, 
que de rétablir les tribunaux de I'inquisition. 
Ils renconti+erent partout La plus vive rksistance. 
Le Parlement de Paris refusa d'enre~istrer YCdit 
roya1 qui confirmait la bulle dii pipe;  il falli~t 
un lit de justice pour I'y contraindre, et malgré 
cet enregistrement force, les magistrats elu- 
derent la question et  réussirent a empecher 
i'exécutiou deTédit. 

11 n'en fut pas de meme en Espagne et en 
Portugal. Dans ces deux pays les tribunaus de 
i'inquisition prirent rapidement un grand pou- 
voir, se firent craindre des plus puissants, et 
se signalerent par des rigueurs qiii ont rendu 
le nom d'inqiiisiteur justemeut odieux. L'inqui- 
sition d'Espagne avait une organisation com- 
plete. Nornrné par le roi, confirme par le pape, 
i'inquisiteur général avait sous ses ordres tout 
une hiérarcliie de subordonnes répandus dans 
tout le royaume et auxquels rien n'échappait. 
Les Jiiifs et les Maures furent ses premieres 
victimes, et  quand plus tard la Reforme se  ré- 
pandit dans la péninsule, l'inqiiisilion. redou- 
blant ses rigueurs,rCussit a en étouffer dans l e  
sang jusqu'aux derniers germes. 

Les crimes ou prbfendus crimes, dont ces 
tribunaux avaient la connaissance , peuvent, 

d'apres les aiitenrs ecclesiastiques, s e  réduire 
a six categories : l o  l'herksie; 20 le sonpqon 
d'hkrésie; 30 la protection de I'herésie; 40 la 
niagie, les sortiléges, les maléfices, les en- 
chantements; 50 le blaspheme, s'il contierit une 
hérésie oii quelque chose qui y ait rapport; 
6 O  les injures faites a I'inquisition ou a quel- 
qu'un de ses membres, et  la resistance a l'exk- 
cution de ses ordres. Ainsi ce n'etait pas le fait 
seiilement que l'inquisition poursuivait. mais 
aussi I'intention; les renskes aussi bien que 
les actes et les paroles. Dresser un scmhlable 
catalogiie de  délits, c'est ériger en droit I'arbi- 
traire le plus eomplet. 11 semble cependant que, 
d 'aprb  cela, les Jiiifs et  les bfaures, s i  nom- 
breux en  Espagne. devaient etre a l'abri des 
coups de I'inquisition , puisqu'elle ne pour- 
suivait que les héretiques, et qu'un chrktien 
seul peut devenir herétiqiie, mais en fait les 
choses s e  passaient différemment. La crainte, 
i'intbret, les violentes qii'ils avaient a subir, 
avaient arraché a une miiltitude de Maures ou 
de Juifs quelqiies semblants d'abjuratioii aux- 
quels eux - memes n'atlachaient souvent aii- 
cune importante; les inqiiisiteurs au contraire 
y donnaient grande attention . tenaient ces 
malheureux pour de nouveaux chrétiens, et ,  
au moindre signe indiquaut qii'ils revenaicnt 
a leurs ancienues idees, ou ne  les avaient ja- 
mais abandonnkes, l'inquisition sévissait. Ceux 
qui, plusprudents, n'avaient jamais doniié prise 
par aucun acte pouvant etre regardé comme 
tine abjuration, n'étaient guere plus en shreté. 
La moindre offense aux dogmes ou aux pra- 
tiques chretiennes, la simple possession d'un 
livre ou le christianisme ktait discute, la plus 
Iegere teutative pour empecher l'ahjuration 
d'un des leiirs oii ramener a leur foi un nou- 
veau chritien, sufisait pour les placer sous la 
jurisprirdence des tribunaiix du Saint-Office. 
S'ils echappaient, a force de prudente, a tant 
de dangers, i'inquisition se  cliargeait tle re- 
cherclier si, dans leurs propres croyances, 
dans les pratiques de leur culte, il n'y avait 
pas quelquc chose qni fbt analogue a l'iine des 
pratiques ou des iustitutions du cliristianisme, 
puis elle les siirveillait avec soin, et s i  elle 
les voyait negliger cette partie de leurs devoirs 
religieux, c'était assez pour qu'elle s e  crdt en 
droit de sévir. Grice a ce large systeme d'in- 
terprétation, a cette Ctrange extension de I'in- 
stitiition primitive, un tribunal dont la seule 
mission oIlicielle était de  punir les chrétiens 
tombes dans I'bbrésie, tenait tous les habi- 
tants de i'Espagne sans exception, et  quelle 
que fiit leur foi religieuse, sous son redoutable 
pouvoir. Ceux qu'il traduisait a sa barre Iui 
échappaient bien rarement. Comme tous les 
pouvoirs absolus, l'inquisition se croyait, OU 
du moins se déclarait infaillible; tout acciis8 
etait, jiisqu'a preitve du contraire, réputé coii- 
pable et la preuve était impossible a fournir. 
Toiit secours. en effet, faisait défaut a i'ac- 
cuse. tout rapport avec lui etait inipossible; il 
ne pouvait appeler a son aide aucun témoin 
a décharge. Comme il ktait tenu pour here- 
tique, l'aider en qu?i que ce  fiit, avoir avec 



lui une relation quelconque, c'ktait proteger 
l'herésie, ce qui constituait un des crimes qiie 
les inquisiteiirs btaient charges de punir. D'ail- 
leurs, que le tribunal fltt saisi par la voix pu- 
blique, les dépositions de témoins, les aveux 
spontanes du coupable, qui, parfois pour sau- 
ver au rnoins s a  vie, ailait s e  dknoncer lui- 
meme, ou enfin par les rapports de ses espions, 
la procédure etait toujotirs secr&te.L'hBretique, 
jete dans un cachot et prive de toiit rapport 
avec le monde extkrieur, y languissait loug- 
temps sans counaltre de quoi on i'accusait. el 
sacliantseiilernen t que tous ses biens avaient dii 
Etre immediatement confisques. On attendait 
qu'il demandat lui-méme a comparaftre devant 
ses juges. Ceux-ci alocs, sans l'interroger, saus 
lui espliquer les motifs de son arrestation, le 
laissaient s e  justilier comme il pouvait, l'en- 
gageaient simplement a faire des aveux, et 
souvent lui tendaient les plus habiles pieges. 
C'etait seulement dans le cas ou l'on ne pou- 
vait pas obtenir ainsi l'aveu désire, qu'ori 
commuiiiquait au prevenu les pieces de l'ac- 
cusatioii en lui donnant. pour la forme, uii 
avocat; mais il n'etait jamais confronte avec les 
temoins qui I'accusaient, il ignorait leur nom. 
e t si I'espoir de voir diminuer sa peine ne l'enga- 
geait pas a un aveu qui pouvait fort bien n'Ctre 
qu'un merisoage, les tortures de la tripleques- 
tion par la corde, par I'eau et par le feu, le lui 
arrachaient bientbt. Une fois qu'il avait avouk, 
il etait condamne, et le dernier acte de ce  lu- 
gubre drame ktait I'azito-dayi. 

En general, l'hkrktique qui s e  dkclarait re- 
pentalit, retractait ses erreurs et demandait 
misericorde, n'etait pas condamne a iiiort ; 
mais la confiscation de tous ses biens Ctail 
maintenue, et il finissait ses jours dans les pri- 
sons du Saint-OiTice oii de quelque couvent 
astreiut la pénitence la plus rigoureuse et i 
une surveillance constante. 

Les chefs de secte, les relaps, les persoii- 
nages importants, meme s'ils s e  retractaienl, 
et les héretiques obstines étaient toujours con- 
damnés a mort, et en general au siipplice dii 
feu; rnais parfois le tribunal accordait a ces 
malheureux, surtout en cas de reiractation, 
la grice d'etre etrangles avant que le feu fiit 
mis au biicher, et c'etait la un des moyeiis 
dont on se  servait pour obtenir des apostasies 
auxquelles on tenait beaucoup. Chaque proces 
était suivi d'une ckrénionie pompeuse, in@IL'e 
de rites religieux, célebrée sur la place pu- 
blique, et  a laquelle les autorites et la cour 
meme assistaieut. C'est cetie ceremonie ou les 
sentences étaient lues aux condamnés, et qui, 
pbur les condamnés a mort, précedait imme- 
diatement le supplice, qui portait le nom 
d'Ac¿e de foi. U i i  manuscrit tres-intéressant, 
dSi évidemment a un temoin oculaire el qiii a 
été recemment trouvi: dans la bibliolhkque de  
JIadrid, nous U conservé le recit de i'auto-da- 
fé de Valladolid, le 21 mai 1359, fete de la 
Trinitél, le premier ou, en Espagne, des pro- 

1. M. J. id. Guardia apublid uu extrait de ce re- 
marquable docnment dans la  Reuric de I'inalruclion 
pulliquc , 4 septembre 1862. 

teritants aient péri. Cette c l d t n o n i e ,  comme 
disent les Bcrivains du temps, eut lieu en pr8- 
sence de don Carlos, encore eufant, de laprin- 
cesse Jeanne, m u r  de Philippe 11, et des 
seigneurs de la mur ,  qui cependant ne pa- 
raissent pas avoir assiste au supplice. Ils 
virent du moins, du haut d'une estrade spe- 
ciale qui leur avait éte réservee. s'accompiir 
la premiere partie du drame, la lecture des 
sentences, u le beau sermon,n prechi: aux con- 
tlamnes qui avaient fait amende honorable, et 
qiii, apres avoir jure de renoncer a toute 116- 
resie, recurent I'absolution, furent declarés 
reconci1ii.s avec I'Eglise, puis retournerent 
dans les cachols ou la plupart étaient desti- 
n b  finir leurs jours. Ceux-ci étaient au nom- 
bre de huit. Qiiatorze autres, condamnh a 
mort, furent, apres la fin de l'acte, conduits 
Iiors de la ville au lieu du supplice; dans le 
iiombre se  trouvait le clief des protestaiits 
d'aspagne, Augiistin de Cazalla, chanoine de  
Salamanque. Thkologien et orateur celebre, 
Cazalla avait dii a ses talents remarquables 
d'etre iiornme predicateur de Charles-Quiiit; il 
I'avait suivi en Allemagne, ou la reforme grau- 
dissait cliaquejoiir. et avait flni par seconvertir 
aux idees de  Luther. De retour dans sa patrie, 
il nvait essaye de repandre autour de Iiii ses 
nouvelles convictions, et le succ&s avait etk 
grand, mais I'inquisition intervint; tous les pa- 
rents de Cazalla avaieiit été. arretés avec lui, 
quelques-uns s e  rétracterent pour sauver leurs 
jours et furent condamnés a la prison perph- 
tuelle. Un de ses frkres, selon certaius auteurs, 
deux de ses freres et  une de ses saeurs, selon 
d'autres, périrent en m6me teiups que lui. Sa 
niere Leonore de Viven, etait morte en prison, 
mais lesinquisiteurs n'en avaientpas moins con- 
tiriue soii procks et l'avaient coiidamnee au feu; 
elle fut briilee en efigie, et ses osseinents, qui 
~vaient &té recueillis avec soin, nguraient dans 
I'acte de foi et furent jetes sur le hiicher. 

Les tribuiiaux de I'inquisition ne faisaient 
pas executer eux-memes les sentences de mort 
qu'ils avaient prononcées. L'Eglise ayant Iior- 
reur du sang, les religieux dominicains pou- 
vaient bien condamiier a mort, mais non pre- 
sider au supplice; ils avaieiit des bourreaiix í i  

leur service pour torturer les prisonniers dans 
les cachots, mais non poiir les mettre a mort, 
et ceiix qu'ils condamuaient au dernier sup- 
plice etaient remis aux mains de l'autoritk 
I~Yqrie, qui s e  chargeait de faire executer les 
seiitences; cela s'appelait Ctre relayé au bras 
sbculier. On a vu ainsi, pendant des siecles , 
en Espagne les pouvoirs civils executer com- 
plaisamment des arrets don1 ils ne pouvaient en 
aucune f a ~ n  contrbler I'equitC. 

Si Pon ajoute aux details que nous venons 
de donner, ce fait qu'aucun appel a une juri- 
diction superieiire n'htait possible, et que les 
iuquisiteurs investis d'un pouvoir absolu dans 
tout ce qui tenait i'hkresie, ne  relevaient de 
personne, n'etaieiit responsables de leurs actes 
qii'envers le saint-siege, et trouvaient un facile 
appui dans le fanatisnie du peuple, on com- 
prendra la tcrreur proioiide qu'ils inspiraient; 
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leiirs espions étaient partout, et 1'Espagiie en- 
tihe treniblait devant eux. 

Peu a peu cependant leur pouvoir dimi- 
nua. Les guerres de  religion avaicnt cessé; le 
ianatisnie allait partout décroissant , et le 
dix-buitieme sihcle vit dechoir, meme en Es- 
pagne, la puissance des inquisiteurs. La revo- 
Iution francaise et  les bouleversements qui en 
iurent la suite lui porterent le coup mortel. En 
1808, le roi Joseph abolit les tribunaux de 
I'inquisition que Ferdinand VII, plus tard, essaya 
en vain de retablir. Ils disparurent un peu plus 
tard en Portugal, et le Saint - Office romain est 
aiijourd'hui le seul et inoRensif représentant 
de cette funeste institution. 

Depuis qu'elle est détruite, divers écrivains 
out tenté d'en faire l'apologie. On peut leur 
accorder que jadis des reproclies exagéres ont 
Cté parfois adreasés a certains inquisiteurs, 
que tous ne  furent pas des monstres, que 
beaucoiip d'entre eux, en s'acquittant de leiirs 
logubres fonctions , peiisaient de bonne foi 
rendre service a la religion et i la veritk; mais 
il ne sera jamais possible d'innocenler I'ceuvre 
de-mkme. Le génie du mal n'a certainement 

t jamais forge un instrument plus complet de 
' tyraiinie, de violence et d'injustice, que les 

tribunaux de l'inquisition, et le priricipe meme 
gni etait i la base de toute 1 iiist;tution, la 
rkpression de l'erreur par la force inaterielle, 
est le plus faux et le plus anti-chretien que les 
Bommes aient jamais professe. 

JI ne pouvait enfaiiter que de funestes con- 
skquences. 011 a beaucoup discute sur le nom- 
bre des malheureux frappes par I'inquisition, 
surtout en Espagne, et rien ne serait plus dif- 
Ucile que de I'établir, parce que ,  i tous ceux 
qu'elle a punis du dcrnier siipplice , il faut 
ajouter ceux, bien plus nombreux , qui dans 
ses cachots ont peri de desespoir, de misere, 
ou des eiiites de 1.3 torture. Ce qui est cerlain , 

i o'est que la longue domination de ces tribunaux 

1 
occultes entralila poor I'Espagne des pertes 
matérielles considerables, et que leiirs confis- 
cations, dont une part au moins revenait aux 
dominicains, ont contribué a accroitre la quan- 
tite deja trop grande des biens de mainmorte. 1 UaiS ce tort matériel est peu de cliose i c6te 
du tort moral causé a I'Espagne par l'inquisi- 

f tion. Tandis qu'elle tuait toute activité d'es- 
prit, toute liberté de la pensee, elle degradait 
les caracteres par l'infliience de la peur, le plus 
vil sentiment que piiisse éprouver l'ime hu- 
maine. Ses espions, ses familiers étaient par- 
tout et se recrutaient dans toiites les classes, 
transformant en institution sociale l'espionnage 
le pliis elioiitk; plus d'un fier Castillau, pour 
Bchapper aii danger, s'est avili en se  resigiiant 
a ce r61e honteux, et I'inquisition a ete ainsi 
une des causes les plus actives de la triste et 
iongue 'décadence de I'Espagne depuis Plii- 
lippe 11. ET. COQUEREL. 

INSCRIPTION MARITIME. I'oy. ~ a r i n e .  

INSTITUTIONS DE CRÉDIT. Voy. Credit 
(Inetitiitions de). 

INSTITUTIONS POLITIQUES. Ce nlest ni  
par le nom, ni par l'origine, ni par la forme ex- 
térieure du pouvoir que s e  distinguent le plus 
essentiellement les gouvernements. Ils peuvent 
porter des noms différents, procéder des sour- 
ces les plus opposées, revetir les formes les 
plua multiples et  se ressembler encore. Ce qui 
détermine leur vraie nature, c'est la place 
qu'ils font a la loi, aux garanties d'éqiiité et de  
libertés qui protegent la vie et les intérets des 
citoyens. Tout est la. Royautés ou républiques, 
dictatures ou consulats, régimes d'unité cen- 
tralisatrice ou organisations fedéralistes, qu'im- 
porte, si, en delinitive, le résultat est le meme 
dans la pratique. Ce n'est la qu'une forme qui 
varie selon les circonstaiices et selon le pays. 
La question principale, c'est la prédominance 
organisée du droit sur les voloutés mobiles et 
arbitraires du pouvoir. Au fond, il serait facile 
de dire que tous les systhmes politiques peu- 
vent s e  ramener a deux types primordiaux e t  
essentiels : le gouvernement absolu et  le gou- 
vernemeiit constitutionnel ou représentatif. 

Quelle est la difference radicale et profoiide 
entre les deux syst&mes? 11 n'y en a point 
d'autre que celle-ci : c'est que dans le premier, 
dans le gouvernement absolu, l 'omnipote~~ce 
souveraine est sans frein et  sans limites. Les 
attributions législatives s e  confondent le plus 
souvent avec la puissance exécutive. Le pou- 
voir politique se  m&le a l'administration de la 
justice. La meme autorité flxe les ressources 
publiques et en dispose. Les citoyens n'ont ni 
garanties, ni  droit de contrble, ni libertes as- 
surées. 11 n'y a rien de plus qu'une réglemen- 
tation destinée a coordonner les mouvements 
du mécunisme de l'htat. Dans le gouvernement 
constitutionnel ou vraiment représentatif, au 
contraire, l'essence est la limitation et la diri- 
sion des pouvoirs dans I'intéret de la liberté de 
tous. La politique et la jiistice restent dans une 
mutuelle indépendance. C'est l e  poiivoir qui 
exécute la loi, mais c'est le pays régiilierement 
representé qui la fait; c'est le gouvernement 
qui dirige l'emploi des ressources publiques, 
mais ce sont les assemblees qui flxent ces res- 
sources, qui votent I'impOt, qui ont le droii 
d'accorder ou de refuser les subsides. Par  so^ 
principe meme, ce rbgime n'est qiie la partici- 
pation organisee du pays a ses propres affaires. 
Ce n'est plus une reglementation pliis ou moins 
bien enteiidue qui assure une Cquité plus oii 
moins précaire, plus ou moins mobile; c'est 
dans la loi, s'élevant au-dessus de tous égale- 
ment, que les citoyens trouvent la garantie de 
leurs libertés, la sauvegarde de leurs droits et 
de leurs intérCts. En un mot, dans le systhmc 
absolu, il n'y a qu'une volonté a laquelle tout 
s e  subordonne; dans les institiitions represen- 
tatives, ce sont des volontés qui s e  limiteiit , 
des actions indépendantes qui s e  combinent . 
des droits qui s'equilibrent dans une liberté ré- 
glée. 

Le systhme représentatif ou constitutionnel . 
le systeme des garanties, en d'autres termes, 
est evidemment I'idCal politique ou tendent les 
peuples. Depuis un  siecle, depuis cinquantc 
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ans surtout, il a fait d'immenses progr6st d'im- 
menses conquetes. II y a un siecle , il n'y avait 
qiie 1'Angleterre qui eht des institutions libres 
fondees siir un systeme de garanties; aiijour- 
d'hui, l'gurope presque toiit entiere marche 
d'un pas plus on moins rksolu, plus ou moins 
incertain vers la realisation de ce rkgime. En 
vingt ans, I'ltalie, la Prusse et I'Aiitriche elle- 
meme sont entrées dans cette voie. Ce n'est 
point cependant queles instituti~ns libres soient 
une invention toute moderne. Evideminent. la 
liberté n'a point attendu notre siecle pour faire 
sentir ses bienfaits aux hommes, et pour pas- 
sionner leur ame. L'histoire des institutions 
humaines n'est, a vrai dire. que l'histoire des 
génerations siiceessives travaillant a conquerir 
une organisation mieux comhinée, mieux ap- 
propriée 6 lenrs besoins et a leurs aspirations, 
plus conforme a la justice. «La vérite, la jus- 
tice, le droit ont aussi de vienx titres a faire 
valoir, dit P. Guizot dans son Risloire des ori- 
gines du goztvelizement reprisentutQ. Yrenez 
l'un aprks I'autre, tous les besoins moraux, 
tous les intérets legitimes de notre sociéte; 
dressez-en le catalogiie et parcourez ensuite 
notre Iiistoire : vous les troiiverez constamment 
réclames et defendus. Toutes les éuoaues vous 
apporteront d'innombrables preuves des com- 
bats livri's, des victoires remportées, des con- 
cessions obtenues dans cette Cause sainte .... 11 
n'est pas une vérite, pas un droit qui n'ait P 
pniser dans toutes les periodes de l'histoire des 
monuments qui le consacrent, des faits qui par- 
lent en sa faveur ... r 

Par ses origines, par toutes les luttes soute- 
nues de siecle en siecle pour arriver une ex- 
tension de droits, le gonvernement reprksentatif 
remonte donc haiit dans L'histoire. lontesquieu 
le faisait naltre dans les forets de la Germanie, 
au milieu des m s u r s  libres et fortes des Bar- 
bares. Si cette conjecture est un peu Iiypothe- 
tique, il est du moins vrai de  clire, en iiii cer- 
tain sens, qiie la liberte est anciennc. Dnns les 
annales de  tous les peiiples, on retroiise des 
tentatives plus ou moiiis vigoureiises, plus ou 
moins couronnees de succks, mais a peii prks 
permanentes, et tendant a conqiierir des fran- 
cbises, ales garantirpardesinstituíions legales. 

Ce n'etait point, sans doute, en vertn d'une 
theorie qu'on agissait, couime le remarque 
M. Guizot; on ne se  rendait compte ni des prin- 
cipes, ni de la nature di1 gouvernement repré- 
sentatif. iiieii de moins systématique que cette 
lente et confuse éI;il>oration des societés curo- 
péennes. On inarcliait dans cette voie sans le 
savoir, par une sorte d'inslinct , pürce que la 
était la satisfactioii des bcsoins et <!es rmux de  
la societe. C'étnit la cependant la tendarice evi- 
dente (le la civilisation, et d'autant plus ener- 
gique qu'elle n'avait rien de calcul6, qn'elle 
était un fait tout spontane. Le parlcment d'An- 
gleterre, les cortes d'fispagne, les etats gene- 
raux de France, qii'ctaient-ils aiitre chose que 
des formes diverses du gouvernement reprk- 
sentatif, rkalisant dans la mesiire propre a cha- 
que genie national i'idke de la participaíion du 
pays a ses propres affaires, placant certains 

droits cherement acquis souvcnt sous la saii- 
vegarde d'iiistitutions inviolables? Ces assem- 
bléea et d'autres dans dilférents pays étaient 
la mise e a  action du principe de ladelibération 
en  commun qui est l'ame meme du goiiverne- 
ment représentatif. 

C'est dans ce sens, on peut le dire, que le 
mouvement des sociétes européennes s'accom- 
plit jusqu'aune certaine heure de I'histoire. A un 
moment donné , aii seizieme siecle. iine grande 
scission niorale s'opere; une crise politique dé- 
cisive éclate ~iartout. L'Angletcrre seiile poiir- 
suit sa carriere, non sans commotions et sans 
épreuves, mais sans devier d'iine facon radicale 
et delinitive, en s'affermissant, au contraire, 
dans son attachcment pour les insli:iitions li- 
bres. Dans les autres Davs du conlinent. les for- 
mes représentatives~dkparaissent; les droits 
des assemblees tombent en désirCtude; tout si- 
gne de liberté s'efface dans les lois comme dans 
les moenrs. L'absolutisme seul reste debout et 
absorbe tout pendant pres de deux siecles, jus- 
qu'a ce  que de l'exces de la corriiption inoculce 
par un despotisme qui s'avilit lui-m6me naisse 
unc révolution plus grande, plus genérale que 
toutes les précedentes, ou I'idce du gouverne- 
ment représentatif reparalt comme la loi dcsor- 
mais necessaire d'une société trausformée. 

C'est donc la révoliition francaise qui ouvre 
cette ere de renaissance poiir les principes de 
liberté politique et de rCgime representatif. Les 
revolutions d'Angleterre avaient eu un carac- 
tere plus local, pliis national; leurs effets nc 
s'étaient point étendiis au dela de la sphere 
anglaise. La révolritiou francaise a eu surtout 
le caractere d'un événement géiiPral, enropéen. 
A dater de ce moment, toutes les idees s e  tour- 
nent vers la liberte. Les résistances memes 
qu'on oppose ne font que 11atcr les progres des 
peuples vers desrégimesnouveaux. Lesguerres 
quiagitent le continent ne  Toiit qiie répandre 
les idees. L'ahsolulisme peut se défendre, re- 
naltre la ou il a étC vaincu une fois, lutter con- 
tre le mouvement des clioses; il n'est plus 
qu'une vétiiste ; il est désormais visiblement 
inipuissan t ii gouverner les societés qui sentent 
le besoin d'institutions plus larges, de garan- 
ties, et c'est ainsi qu'en un demi-siecle leprin- 
cipe de la liberte politique a gagne toutes les 
contrkes eui-opéennes, I'Espagne, le Portugal, 
I'ltalie, la Priisse, I'Autriche, le Danemark. la 
Sukde, coinme la Fraiice. 

Ainsi s e  poursiiit le mouvement de transfor- 
mation qui, a un certain point de vue, n e  fait 
que renouer la chalne des efforts tentes autre- 
fois par les peuples pour conquerir des insti- 
tutions protectrices, mais qui, sous d'autres 
rapports, a un earactere essentiellement et  en- 
tierement noiiveau. La liberte est anciennc, 
disais-je;lesformes représentatives ont été plus 
d'iine fois essayees ou entreviies comme un 
ideal. 11 ne faut point s'y meprendre cepen- 
dant : entre la liberté, les institutions repré- 
sentalives, felles qu'on les concevait aiitrefois, 
et  ce qui porte ce nom riijoiird'hui, il y a une 
notable diíl'ércnce. La sociéle tout entiere a 
marchk. La conception meme de la libertc est 
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devenue plus generale , plus philosophique; 
{'idee de la reprksentation s'est étendue; elle 
s'est compliquée d'ailleurs de I'idCe d'egalité. 
Lcs institulioiis, a l'abri desquelles les sociktes 
aspirent a s e  placer, ont a tenir compfe d'une 
multitude d'elements et d'interets qui existaient 
a peine dans le passé ou qu'on comprenait au- 
trement. 

Autrefois , la dklibération en commun n e  
dkpassait pas le plus souvent la facuité de  
remontrance. Le droit de voter les subsides, s i  
loin qu'il fiit pousse, n'inipliquait pas absolu- 
ment l'examen de toutes les anBires du pays 
et une participation eficace a la direction poli- 
tique. Les libertes s'acquéraient la plupart du 
temps a titre de privileges accordés a une ville, 
a une municipalité, a une classe, a une corpo- 
ration. Il y avait une foule de droits locaux ou 
speciaux, une multitude de libertes de  fait, 
sans qu'il y eíit un ensemble politique organi- 
sant véritablement la reprksentation, découlant 
d'un droit superieur inhérent au pays. Aujour- 
d'hui, les conditions d'un gouvernement libre 
se sont étendues e l  préciskes a la fois, et les 
institutions representatives ont pris un carac- 
tere saisissable, de meme qu'elles inipliguent 
des necessitks qu'on peut considérer comme 
essentielles, coinme définitives. 

11 devient désormais facile de  s e  rendre 
compte des vraies conditions du gouvernement 
representatif. Ainsi, il est bien évident que la 
premiere de ces conditions es1 le droit de tous 
les citoyens, sans distinction de classes, a par- 
ticiper a la formation des assemblees. I I  es1 bien 
clair que pour ces asscmblées, une fois libre- 
ment Clues, le premier des divits est celui de  
voter l'inipbt, de rbgler les dépenses publi- 
ques. Une des conditions les plus essentielles 
de ce systeme politique, c'est aussi la respon- 
sabilité d a n ~  le pouvoir, e t  ici on a a cho,isir 
entre la responsabilité directe du chef de l'Etat 
et la responsabilite de ses agents, de ses con- 
seillers, des ministres. La premiere serait un 
risqne permanent de révolution, si on Ctait 
tenté de l'appliquer, outre qii'elle reconstitue, 
sous une autre forme, I'absolutisme personnel 
du souverain; la seconde est kvideuiment la 
plus rationnelle, la moins périlleuse el la plus 
effective. Il y a la verite du gouvernenient re- 
presentatif la ou les citoycns sont graritis con- 
ire tout arbitraire et équitablemeiit proteges 
dans leurs intkrCts, dans leur conscience, dans 
leur travail, la ou la loi, libremeiit discutée et  
votee par les assemblées, es1 respectée par le 
pouvoir executif qui n'a d'autre mission que 
d'en maintenir l'autorité, et interprétCe dans 
ses applications pratiques par dcs tribunaux 
indépendants. Et un des compléments neces- 
saires de ce régime. qui n'est que l'organisa- 
tion légale de tous les droits, c'est manifeste- 
ment la liberté de la presse, sanslaquelle toutes 
les autres libertes periclitent. Sans doiite onpeut 
avoir une apparence de tout cela et n'avoir pas 
rncore la véritk du gouvernement représenta- 
lif. Cela s'est vu dans le monde. L'electorat peut 
etre tout a la fois tres-Ctendii et  tr6s-subor- 
dcnné La presse peut paraltre libre et &re en 

dkfinitive soumise a I'ornnipotence administra- 
tive. Lesassembléespeuvent dClib&rerpublique- 
meut et  n'avoir qii'iine influence douteuse ou 
inefficace par la facon dont elle s'exerce; elles 
peuvent avoir le droit de voter l'imp6t et  n'a- 
voir pas cependant la faculté d'exercer un con- 
tr6le complet ou n'avoir cette faculté que dans 
des conditions qui la rendent dificile, sinon 
impossible a exercer. Cela veut dire que les 
organismes exterieurs n e  sufisent pas , que la 
loi elle-meme est insufisante, et  que la pre- 
miere de toutes les garanties est dans lesmceurs. 
11 y a des peuples libres avec des lois deiec- 
tueuses ou meme arbitraires et des mceurs 
viriles, independantes ; il peut y avoir, au 
contraire, des peuples sans liberté avec des 
lois relalivement bonnes et des mceurs faibles, 
amollies par I'habitude de la servilité.En un mot, 
on n'aura rien fait, réunlt-on toutes les condi- 
tions extérieiires du gouvernement représen: 
tatif, si avant tout on ne lui donne la forte as- 
sise d'une vie morale, énergique, active et 
sévere, qui est tout a la fois le frein des des- 
potismes et de laiiarchie. C'est par la que se  
forment ct que durent les inslitutions libres. 

CH. DE MAZADE. 

INSTRUCTION PRIMAIRE. Faut - il, en 
commencant cet article , parler de l'utilité et 
des bienfaits de l'instruction primaire ? Au 
sikcle ou iions sommes , aurait-elle encore des 
adversaires a vaincre ou des incrkdules ii con- 
vertir? Son empire s'btend sans resistances 
appaientcs sur le monde civilisk : florissante 
en Allemagne ,, en Siiisse , dans les pays Scan- 
dinaves , aux Etats - Unis d'Amerique et en gé- 
nBral partout ou la Reforme du seizieme siecle, 
affranchissant I'esprit humain, a force le peuple 
a lire en lui donnant la Bible , eiicouragée en 
Fraiice el  en Angleterre par des efforts louables, 
mais encore insufisants, elle n'est délaisske 
ou combattue que cliez les nations arrierees ou 
opprimées. Les plaiiteurs du sud des États- 
Unis, afin de mieux asservir leur bktail humain, 
avaient promulgu6 pour leurs esclaves la loi 
impie de ?ignorunce obligatoiro. Les condi- 
tions dans lesquelles I'enseignement primaire 
doit etre donne sont l'objet de vives contro- 
verses, mais les opinions les plus divergentes 
s'accordent pour reeonnaftre que i'bducation 
est aussi necessaire a l'áme que la nourriture 
au corps; toutefois, pour exciter les indiffk- 
rents et récliauffer les tiedes, il n'est pas inu- 
tile de rappeler que, le bu1 propose a l'liomme 
ici-bas etant la rkalisation d'un certain idCa1 
par l e  triomphe de la volonte libre sur l'in- 
stinct, tout ce qui tend a dkvelopper la con- 
science en eclairant I'esprit , a faire naltre ou 
a fortifier le sentiment de la responsabilitk, a 
reculer les limites dans lesquelles s e  meut la 
liberté morale, a droit a nos ardentes syrnpa- 
thies. Or, quoi de  plus eficace a cet égard que 
1'6cole primaire ? Qui peut, comme elle, ourrir 
les sillons ou germera pIus tard la boniie se- 
mence? Bous n'insisterons pas sur la necessite 
de répondre l'instruction pour developper la 
produclion de la richesse génCrale, car celte 
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vbrité economique se  démontre par l'evidence. 
Bornons-nous a Btablir que, sous ce double rap- 
port, il reste a la France beaucoup a faire. 

Pour proiiver d'une manikre irréfutable com- 
bien il est urgent de saisir par I'ecole primaire 
ces nouvelles génerations dont les masses pro- 
fondes contiennent nos futures destinees, il faut 
tracer rapidement le tableau de la situation 
actuelle. 

Au milieii des vicissitiides qu'elle a traver- 
sées depiiis le commencenient du si&cle, l'in- 
struction du peuple a fait chez nous des progrhs 
qu'il serait injiiste de meconnaitre. Le iemps 
avait manque aii premier Empire pour fonder 
I'enseignement populaire, u seul et vériluble 
moyen, disait Carnot dans son célebre rapport 
de  18 15 , d'élever strcccssivement d h dignidé 
d'honame tous Ls incdividus de l'esp6ce hu- 
maine u .  Dédaignée, ou peu s'en faut, par I'es- 
prit aristocratique et clérical de la Restauration, 
I'instruction primaire ne date ieellement en 
France que de la loi mémorable du 28 juin 1833 
dont les lacunes et  I'application imparfaite nc  
doivent pas faire oublier les heureux fruits et 
qui Iionorera dans I'histoire le souvenir du gou- 
vernement de  la bourgeoisie ; ralentie un mo- 
ment dans sa marche ascendante par les tendan- 
ces de l'époque transitoire oii la loi du siiffrage 
restreint (31 mai 1850) suivait a deux mois d'in- 
tervalle la loi sur l'enseignement affaibli, l'in- 
struction primaire n'a pas tardé i siirmonter 
les obstacles accumul+s autour d'elle , et dans 
l e  cours de la période decennale qui suivil la loi 
d e  1850, le second Empire, préoccupe des be- 
soins nouveaux, s'est en'orcé d'y pourvoir. Mais 
il s'agit d'une tache immense, d'une entreprise 
diflicile. soit a raison des grands sacriwes pé- 
cuniaires qu'elle comportc. soit a cause des 
liens nombreux qui rattaclient de toutes parts 
l'instruction publique a l'administration., a la 
politiqiie, aux rapports de  I'État avec l'gglise. 
C'est un monde a remuer. Plaise a Dieu qu'il 
recoive bientbt l'impulsion 1 Faire penetrer la 
civilisation dans les masses , chasser les ten&- 
bres de I'ignorance par la lumiere del'enseigne- 
ment, c'es t l'ceuvre que Charlemagne avait com- 
mencke au milieu de la barbarie du  neuvikme 
siecle et  que uous n'avons pas encore achevee. 

Un regard jeté sur l'état present des choses 
permettra de  mesurer la distance qui nous sé- 
pare encore du but a atteindre, c'est-a-dire du 
jour ou chaque enfant, instruit dans une belle 
école par un maitre capable, honoré et  bien 
rétribue, la frequentera régulikrement pour y 
recevoir, de maniere a les conserver toute sa 
vie, les notions élémentaires indispensables a 
l'homme, ne  fllt-il ni ciloyen n i  electeur. 

Pour plus d'un motif et  a divers points de  
vue, I'instruction primaire est en  souffrance 
dans notre uays ; bien que dans beaucoup de  - - .  
départemcnts les efforts d u  goiivcmement,des 
conseils généraux et des municipalités aient el6 
largement recompenses par lesresultats obte- 
nus ,  elle languit en quelque sorte au milieu 
du progres général. Les populations des cam- 
pagnes sont plongées , il faut le dire, dan6 une 
profonde ignorance. Tandis que Paris ressemble 

a un soleil dont les rayons vont briller au dcli  
de nos frontihres, d'epaisses ténebres , aux 
portes de la splendide capitale, couvrent en- 
core nos villages. Un Franpis siir trois ne  sait 
gas lire I La statistique constate, en effet, que 
le tiers des homrnes et plus de la moitie des 
femmes ne savent pas sigiier leiir nom, e t  il ne 
s'agit pas ici, qu'on le rcmarque bien, des ge- 
nerations nees ou ClevCes sous la Restauration, 
mais des jeunes gens de vingt et uii ans, de 
ceux qui avaient r i g e  d'école en 1850, lorsqu'a 
6115 c o q u e  et votPe par l'bssemblée legislative 
la fameuse loi du 15 mars 1 Quant aux personnes 
plus agkes, nous pouvons aflirmer, d'apres des 
dociiments certains , que le nombre des illettrks 
est tantbt des t r a s  guarts, comme danslecher 
et le Gard, tantbt de cinq sixiemes , comme 
daris Indre - et - Loire , et s'klhve parfois jus- 
qu'aux neuf dixikmes , dans la i,oire-lnférieiire 
et  les Cbtes-du-Nord, par exemple. Ici, dans 
une commune de I'Indre, on ne  trouve que deiix 
personnes sur cent sachant lire, Bcrire et chif- 
frer passablement ; la, dans Seine - et - Marne , 
pays de grande ciilture, il n'y a g u b e  qu'un 
travailleur siir dix qui piiisse ecrire son nom. 
Sur les 1,200 habitants d'une commune de la 
Charente-lnférieure, six mettent i'orthographe, 
mais quatre seulement savent rtidiger une lettre. 
Dans une commune rurale de la Vienne qui 
compte 2,000 habitants, nul n e  sait lire, excepte 
quelques familles riclies qui possedent le sol. 
u Presque personne n e  sait plus signer son 
nom dans les campagnes, U dit un instituteur 
de Sabne-et-Loire. 

Partout encore. beaucoup de paysans obsti- 
nes rephtent qu'ils ont bien vécii etbien laboure 
saiis savoir lire ni  écrire, et que leurs en- 
fants feront de meme. Les prejugés, les cou- 
tumes fiinestes, les habitiides contiaires a 
i'bygihne, cette malpropreté rebutante, qui 
met si souvent obstacle aux relations entre 
riches et Dauvres. le caractere cvniaue ou ri- 
<liiu¡e du ¡angage; I'usage persistint ;es patois 
locaux aiiivarient &un arrondissement al'autre. 
enfin l'émploi des anciennes mesures s e  per- 
petuent ainsi de gédkration en génération. 
N'ayant aucune notion des lois qui nous regis- 
sent, le paysan, poursuivi par l'odieux souve- 
nir des priviléges, des dtmes et de la corvée, 
ne  voit assez souvent dans l'impbt qii'un in- 
juste prélevement sur le produit de son travail 
au proíit de ceiix qui gouvernent. Différent, a 
cet egard, de I'hllemaiid et de I1Anglais, il nc  
lit pas, et c'est au cabaret, rendez - vous des 
esprits forts et  des savants de village , qii'il va 
chercher a la fois des idees et des distractions. 
11 ecrit encore moins qu'il ne  lit , et le cultiva- 
teur forcé de répoiidre a une lettre, la pauvre 
mere dont le flls est au Mexique ou en Cliine, 
sont obligks d'emprunter iine main étranghre 
e t  de coniier aux oreilles d'un tiers l'un le se- 
cret de ses affaires, I'autre celui de son ceur. 
Beaucoup de villageoises ne savent ni  coudre, 
ni  tricoter, ni entretenir le linge et  les vete- 
ments, ni  soigner le mknage et les enfants. 
l'agriculture, livree a la routine la plus aveugle, 
ne  donne pas au cultivateur tout ce que la terre 
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pourrait produire. Dans les commiines isolées 
ou l'instruction n'a pas pénétré, les habitants 
sont quelquefois livres a un veritable abrutis- 
sement : « On dirait, dit un insliluteur des 
Basses - Alpes, qu'ils n'ont recu de  la nature 
que I'instirict qui guide I'animal dans ses tra- 
vaux. En effet, si I'araignée du dix-neuvieme 
siecle tjsse sa toile comrne celle du quinzikme, 
Bs cultivent , sement et recoltent comme leurs 
ancetres d'il y a trois cents ans; ils ne sont 
encore qu'a demi civilises. a Cette ignorance, 
source de miseres sans nombre, qui les livre 
souvent a l'exploitalion du plus fort ou du plus 
adroit . aux ruses du mauuianon . aux sortiléwes 
dusorcier qu'ils voudrai6nt pendie,aiir chicañes 
del'avocat tlevillage, auxperüdiesde l'usurier el 
du petit marchan3 et a kutes  les superstilions 
interessées , leur a-t-elle aumoins conservé par 
une sorte de compensatio~ la foi naire, i'inno- 
cence, la simpliciti! qui font partie de ce qu'on 
est convenu d'appeler les anciennes rneurs ? 
Bullement. Des t e m o i ~ n a ~ e s  concordants et  
wnibreux montrent dCt& c6tes tant6t I'affai- 
blissemeiit de l'aiitorité paternellc, tant6t la 
perte du sentiment religieux remplacé, en de- 
pit du inaintien des formes extérieures, par un 
égoSsme implacable, par la passion du lucre et  
par le materialisme pratique. 11 y a meme des 
parties de notre France oii, autour d'une église 
vide et  d'une école déserte, regne u n  btat 
demi- sauvage , semblable a la barbarie e t  fait 
gour arreter au départ ces missionnaires cou- 
rageux qui s'en vont porter aux rives lointaines 
h lumi& et la vérilé. u Un Franqais qui ne  
serait jamais venu parmi nous , dii un maltre 
d'ecole des Bouches-du-Rhbne. chercherait ici 
sa belle Friince, la patrie de la civilisation et  ne  
Is trouverait pas.. - ~Certains villages, dit un 
instituteur du Jura, semblent vraiment avoir 
BtB recules d'un siBcle dans la civilisation. u 

Si la grande majoritb des adultes sont dans 
un état d'ignorance absolument incurable, est- 
üipermis de fonder beaucoup d'espérauces sur 

) la nouvelle genération? A cet égard, il faut évi- 
ter les illusions que peiivent faire naltae certaiiis 

i ehiffres statistiques et rega~der  aii fond des 
! choses. 11 y a beaucoup d'ecoles ouvertes, e t  : bewcoup d'enfants inscrits aux registres ma- 
Gtricules; mais souvent délabrée, obscure. in- 
kkubre ,  trop Btroite, dirigée peut-etre par un 

1 mstituteur besoigneux et incapahle, l'école, qui 
i defaut de la famille indifférente devrait etm 

fnn puissant moyen d'éducation, parvient a 
peine a donner a l'enfant, apres une fréquen- 

' hüon irreguliere de trois a quatre mois pendant 
1 qaelques hivers, des notions él6mentaires que 
L sa sortie a douze ans rend necessairement in- 
N wffisantes et snperílcielles. Arrivés a I'Age de 
'iingt a vingt-cinq aiis, les neuf dixidmes des 
enfaqts ont tout oublié, et, redevenus illettrés, 
,ils se confondent pour l e  reste de leur vie dans 
-1a grande masse ignorante. L'éducation et 
Pinstruction des filles sont encore plus négli- 
gees que celles des garcons. Ajoutons que 
Pinstruction primaire est assez souvent cori- 
Rariée dans son développement normal par 

[ diverses influences. Sans parler des embarras 
L 

qui peuvent naltre du pouvoir oficie1 et  di1 
droit de  direction donnes sur  I'école publique, 
par l'article 44 de la loi du 15 mars 1850, a un 
clergé puissaut, dont lea préfereiices sont 
acqiiises a I'enseignement congregaiiiste, qui 
pourrait faire le denombrement des obstzeles 
que rencontrent l'inslituteur et I'école? Dans 
la haute sphere ou se  débatteiit publiquement 
les questions sociales, aiicurie voix ne s'Clhe 
contre l'ecole et  tout le monde en celebre a 
Cenvi les bienfaits, mais aii sein des cam- 
pagnes il n'en est pas de nieme. 011 a pu re- 
marquer que dans les pays ou la terre est 
divisée, ou le paysan est maltre du sol, I'in- 
struction primaire est plus florissante que daiis 
les pays de  grande propriété ou elle doit lutter 
trop souvent contre des infliiences liostiles 
qui ont leiir source. soit dans de ~~ie i l les  tra- 
ditions feodales, soit dans de mesquines con- 
sidéralions d'interet et qui trouvent un point 
d'appui dans l'ignorance et la parcimonie des 
conseils municipaux. Constatee exceptionnel- 
lement par une recente enquete, dans cette 
Angleterre ou l'aristocratie a appris a marcher 
elle-meme a la tete des reformes et du progrés, 
i'imprudente résistance dont nous parlons ne  
pouvait manqner de seproduire aiissi en France. 
RIais hélas, on iJ rencontre a tous les degrés de 
La hierarcliie sociale l Te1 paysan franc-comtois 
revetu de l'echarpe municipale, parce que,  pri- 
vilégie entre ses conciloyens, il savait lire et  
écrire, cherclie aujourd'hui encore détourner 
leurs enfants de l'école pour représenter a lui 
seul, dans sa petite commune, l'aristocratie de 
l'intelligencel Au risque de le desespérer et, 
avec lni, tous ceux qui lui ressemblent, élargis- 
sons de plus en plus les cadres de cette noblesse 
populaire dont I'instituteur signera les parche- 
mins sous forme de certificats d'iu.struction 
primaire; n'oublions pas qu'il y a dans cliaque 
tete de paysan un chemin vicinal a ourrir aux 
idees vraies, aux notions utiles! 11 faut, C 
quelque nuance d'opiiiion qu'on appartienne, 
savoir accepter les nécessites impériciises du 
lemps ou I'on vit, supporter avec resignation 
ce que d'autres saluent avec enthousiasme 
e t  surtout avoir foi dans le triomphe définitif 
tle la vérite et du bon sens : « Éclairez les 
honimes a toiit prix, disait avec raison Tocque- 
ville, car je vois approcher le temps ou la li- 
berte, la paix publique e l  l'ordre social lui- 
m&me n e  pourront s e  passer de lumidre.n 
L'instruction populaire seule peut augmenter 
le nombre des citoyens capables de gérer eux- 
rnemes les affaires locales; elle seule rendra 
possible cette décentralisation appeiée par tant 
de vceux I Serait-il bien fondé a protester aujour- 
d'liui contre les entraves de la tutelle admi- 
iiisi rative, ce conseilmunicipal d'une commune 
voisine de Paris ou neuf membres sur dix ne 
savent pas lire 7 

Sil est vrai qu'en qualitb d'homme, de  chré- 

1. Voq. notre biaahure intitulhe : De l'ignormce 
de* pop;clationr ouuridrea e f  ruralea de la Frunce, el  
des caicses qai tmdenl B l a  pclye'ltter. Renseignements 
fournis en  1861 par les instituteurs publics. (1863, 
Barbier a Montbhliud et  Yeyrueis P Parir.) 
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tien, de citoyen, ou de producteur i un titre 
quelconque, aucun Francais ne devrait rester 
privé d'instruction, il n'importe pas moins a la 
France de prendre a cet egardparmi les peuples 
du monde, la seule place qui convieune a son 
génie. Justement fiere de ceile que lui assignent 
sagrandeur morale, les idees fecondes dont elle 
a le dépbt sacre, sa prépondérance politique, sa 
prospérité matérielle et  toutes les gloires dont 
resplendit sa couronne, elle cesse d'avoir droit 
au premier rang, des qu'il s'agit d'instruction 
et d'éducation populaires. 11 lui faut alors lais- 
ser passer devant elle, pour s'aller mettre bien 
loin derriere eux, Prussiens, Badois, Suisses, 
Wurtembergcois, Saxons, Bavarois, Allemands 
de tous les États germaniques, Américains, 
Danois, Sukdois et  Norwégienst Comparés a ces 
peuples, nous sommes dans uii état d'iiifério- 
rité anormal, liumiliant, incontestable, et qii'jl 
faut avouer hauteinent, dht-on blesser i'amour- 
propre national dans ce qu'il a de plus sensible, 
et faire crier le malade en soiidant sa plaie. 
Pour que notre pays, trop enclin a s e  flatter 
lui-meme, se decide a faire les frais d'une 
grande guerre i l'ignorance, croisade pacinque 
qui cohtera peut-&re aiitant de niillions qu'une 
guerre sanglante, il faut lui monlrer sans m&- 
nagement et lui rappeler sans reliche la supe- 
riorite de ses rivaux. Pour iie parler que de la 
Prusse, nous citerons le passage suivant dans 
lequel un inslituteur de la loselle compare 
notre ignorance a I'instruction de rios voisins : 
« Je suis instituteur dans une commuiie peu 
distante de la frontiere prussienne. J'ai eu oc- 
casion de voir des ecoles de mes confieres 
allemands. Je suis en contact assez fréqiient 
avec les populations prussiennes de la froii- 
tiere. Quoiqu'il soit humiliant de le dire, je dois 
confesser l'infériorité manifeste de I'instruc- 
tion élémeiitaire de notre population rurale 
comparée a celle de la population voisine, bien 
que I'aisance genérale y soit infcrieure a celle 
de  la plupart des cantons de la Moselle. En 
Allemagne, l e  premier paysan venu sait lire 
et comprendre un Iivre; il écrit, il connait les 
éléments de la grammaire et du calcul, la géo- 
graphie et i'liistoire élémentaire de son pays; 
il possede une teinture d'histoire naturelle et 
des notions pratiques d'agriculture et  d'écono- 
mie rurale; la musique vocale lui est familiere. 
D'ou vient donc cette diñéreuce énorme entre 
des populations voisines? De ce  qu'en Prusse 
l'instruction est obligatoire. Nos maitres ne  
sont ni moins capables, ni  moins zelés que les 
institnteurs allemands, mais ils travaillent dans 
des conditions différentes. Chez nous, le paysaii 
est ignoraiit, et  comme tel, n'apprécie pas 
l'instruclion. Des que son enfant a atteint I'Age 
de sept ou huit aiis, il I'utilise aiix travaux 
CliampCtres. La premiére communion faite, a 
douze ans, adieu I'école. L'enfaut l'aura frér 
quentee pendan1 quelques mois d'hiver. Heu- 
reux le maitre qui sera parvenu a lui enseigner 
a lire, a ecrire, a calculer un peu, a lni iiicul- 
qoer quelques préceptes de morale et de reli- 
gion! Arrivera 1'8ge de la coiiscription, et peu 
de ces eiifants seront en  état d'écrire la lettre 

la plus simple, beaucoup ne  sauront plus signer 
feur nom et une inflme minorite saura lire et 
enteiidre le livre le plus simplement kcrit. u 

Que1 doit &tre i 1:égard de I'enseignement 
primaire le rble de I'Etat? Son action, qui varie 
necessairement d'apres la situation et les 
m m r s  dechaque pays, est rkgie cependant par 
un principe inviolable et fondamental: I'Etat 
peut toujours et  doit quelquefois offrir i'instriic- 
tioii dans des écoles ouvertes par lui, mais a 
la condition de respecter la liberté d'enseigne- 
ment et le droit qui appartient au pei'e de 
clioisir l'instituteur de ses enfants. Les eiilever 
a la famille sous pretexte d'éducation ou de 
conversion, est un attentat impie qui ne res- 
semble en rien a l'instruction obligatoire telle 
qu'on la demande aujourd'hui. Si dans les ré- 
publiques palennes, au moyen Age et sous 
Louis XIV, cette coniiscation de I'enfance par 
le communisme ou la persécution a pu trouver 
des avocats et meme des admirateurs, elie 
iie peut apparaltre au sein de  nos sociétes mo- 
dernes, sans soulever de toutes parts cette ré- 
probation unariime qui a flétri de nos jours I'en- 
levement de I'enfant juif hlortara. Quant A la 
tliéorie qui voudrait refuser a 1'Etat toute inter- 
vention en matikre d'enseignemeut, et notam- 
ment la faculté d'organiser un enseignement 
public, elle ne peut se soutenir. Les peuples les 
plus jaloux des droits de I'initialive privée, I'Aii- 
gleterre si riche en sociéles enseignantes, la 
Suisse, les Etats-Unis, ii'ont pas Iiésité a faire 
appel a l'action du gouvernement et aux fonds 
du budget pour rkpandre I'instruction dans les 
masses. Le systhme suivi en France qui com- 
bine la liberté d'enseignement avec I'institu- 
tion d'urie école publique dans chaque com- 
niune, serait irreprochable s i  la loi du 15 mars 
1850 avait laisse intact ce dernier principe, 
posé par la loi du 28 juin 1833. Mais elle a cru 
devoir y déroger en permettant au conseii de- 
partemental de dispenser la commune d'entre- 
tenir une école publique, a condition qu'elle 
pourvoira a I'enseignernent gratuit, dans nne 
école libre, de tous les enfants indigents. Cette 
faculté répond trop bien aux instincts d'a- 
veugle parcimonie qui font agir certains con- 
seils miinicipaux, pour ne pas menacer I'exis- 
tence d'un grand nombre d'écoles communales. 
N'offre-t-elle pas uii solide point d'appui aux 
efforts par lesquels I'enseignement congrkga- 
iiiste cherche a s e  substituer partout a l'ensei- 
gnement ialque? Ces efforts et les moyeiis em- 
ployés pour arriver au succes sont aujourd'hui 
bien connus. N'est-il pas certain que tres-sou- 
vent le clergé des paroisses, armé contre lc 
pauvre maitre larque des pouvoirs que donne 
au cure I'article 44 de la loi de 1850, a ouvert la 
breche par laquelle les congrégations sont en- 
trées dans I'enseignement public? West-il pas 
notoire qu'a l'aide des puissants moyens d'in- 
flueiice et  d'action, et des avaiitages materiels 
dont elles disposent, ces corporations, toujours 
en progres depuis 1850, sont déja parvenues 
dans beaucoiip de departements a plaiiter leur 
drapeau sur les communes les plus impor- 
tantes? La lutte ouverte commence d'ordinaire 
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par la fondation d'une école libre congréganiste 
en face de I'instituteur communal lal'que qii'elle 
doit Cvincer. Ce résultat atteint, I'école congé- 
ganiste absorbe l'enseignement public si elle 
devient communale oule supprime entierement 
si, restant libre, elle protlte de la derogation 
dout nous avons parlé. Peu importerait m&me 
que cette ecole libre reqlit quelques allocations 
prises sur les deniers commuuaux. En effet, 
avant la loi de 1850, toute Bcole libre qu i r ece  
vait des subventions de la commune ou de 1'E- 
tat , devenait , par cela meme, soumise aux re- 
glements des écoles publiques et a l'inspection 
complete, tandis qu'aujourd'hui elle reste tout 
a fait en dehors du régime des écoles commu- 
nales et  n'est inspectée, comme école libre, en 
ce qui conceme l'enseignement, qu'au point 
de vue de la moiale, de la Constitution et des 
lois. Le retour au systhme de la loi de 1833 
paralt commandk par les vrais principes. Le 
service de l'instruction publique primaire, mis 
a la charge de la conqune,  et subventionné 
par le  departement et I'Etat, devrait d'ailleurs, 
pour conserver le caractere d'une institutiou 
nationale, étre lal'que comme l ' ~ t a t  lui-meme. 

Quant au programme des matieres de I'en- 
seignement dans les Ccoles primaires, plus ou 
moius déveloaat? en raison du d e ~ r k  de culture 
inte l lectuel le~echaq~e~eu~le ,  il Geut s'etendre 
iusau'a des notions Clémentaires d'histoire, de 
géographie, de science et d'art ou se  restreindre 
a la lecture, a l'écriture et au calcul. U. com- 
prend presque partout l'instruction morale et  
religieuse. La Coustitution du canton de Vaud 
porte que l'enseignement dans les kcoles 
publiques sera conforme waux principes du 
cliristianisme et de la democratie. n Aux Etats- 
Unis ou la vie religieuse est active, et les sectes 
nombreuses, tout enseignement dogmatique est 
exclu des écoles publiques. En Europe, aii con- 
traire, les lois, les traditions et les mceurs font 
une place au catechisme dans le programme 
oííiciel de l'enseignement; mais aujourd'hui, en 
France, cette place est trop grande relative- 
lnent aux aulres matieres du programme. 

Nous essayerons daos ce travail, en nous 
plaqant surtout au point de vue des besoius de 
l'instri~ctiori primaire en France , 1 o d'ktablir 
que l'instruction doit etre obligatoire pour de- 
venir universelle; 2 0  dlBnumkrer les autres 
moyens a l'aide desquels l'instruction primaire 
peut se  rbpandre et prosperer. 

1. 
Partisan du principe de I'obligation, nous 

pensons qu'on peut l'appliquer sérieusement , 
ne fht-ce que par des moyens indirects, de 
maniere a ,concUier les droits de la famille et  
ceux de l'Elat, et qu'on peut arriver a ce but 
sans mesures vexatoires , sans inquisition in- 
discrhte , sans gendarmes ni cachots. Nolis 
croyons aussi que, pour tenir compte de toutes 
les difiicultes pratiques, notamment de l'état 
deplorable d'un grand nombre de maisons d'e- 
cole, on pourrait, apres avoir proclame le prin- 
cipe, en suspendre I'application dans certaines 
localit 6s. 

Hous n'avons pas I'infention de nous livrer 
ici a une discussion approfondie du droit de la 
socikté en cette matiere, et nous nous bornons 
a afiirmer ce droit en nous referant aux raisons 
excellentes que chacun connait. Mais pour prou- 
verqu'il ne s'agit pas , comme on l'a tant repéte, 
d'une reverie de thkoriciens et d'utopistes, 
nous laisseronsla parole aux hommes pratiques, 
a quelqiies-uns des fiistituteurs primaires dont 
l'opiuion sur cette grave question s'est mani- 
festee lors du concours ouvert entre eux en 
1861. Nous repondrous eusuite a l'ob~ection 
tirée contre l'iiistruction obligatoire d'une vio- 
lation possible de la liberte de conscience; 
nous présenterons uu rapide expose des legis- 
lations étrangeres, et  nous dirons ennn quelques 
mots de l'accroissement de dCpenses que ren- 
drait inévitable l'adoption du principe de I'obli- 
gation. 

1. D'apres les statistiques oflicielles lenornbre 
des enfants tout a fait absents de I'école serait 
en France a peu pres d'un million. En Angle- 
terre, ce chiffre est d'environ 900,000 t. Nos 
statistiques afirment que 4,016,923 enfants out 
figuré sur les registres matricules, mais elles 
ne disent pas cornbien de temps ils sont restes 
en classe. Or, sur 1,116 mémoires d'instituteurs 
aualysés par nous, 830, pres des trois quarts, 
signalent avec amertume, avec un dkcourage- 
ment profond, la fréquentation irrkguliere des 
écoles, cette plaie de l'instruction primaire : 
et 457, plus des deux cinquiemes, appellent 
l'instruclion obligatoire par des vceux dont il 
serait d'autant plus injuste de suspecter le 
desinteressement qu'un grand nombre se  pro- 
noncent en mCme temps pour la gr?tuité ab- 
solue. 

Voici quelques citations prises q5 et  la dans 
les 457 mémoires favorables a l'obligation : 

a 11 ne  devrait pas @tre plus permis d'échapper 6. 
l2école qu'H l a  eousoription. La  sécurité d e  l a  patrie 
réside autant dans l a  bouue Bducation du peuple que 
dans la force armde. (Nord. ) - Nous ne  deman- 
dons pas les rigueurs de la Convention ; cependant, 
si  ce que voulait le gouvernement de la RBvolution 
etit 8th pratiqud, la Franee eat. avance de deux 
sibcles en civilisatiou. (Id.) - C'est une idde révo- 
lutionriaire I dit-on ; qu'importe, a i  elle est bonne. 
(Id.) - Pourquoi hdsitei eucore? la néceasith con- 
duira tat  ou tard L l'enseianemcnt oblieatoire et on  
aura  Laissd échapper l 'occ~sion de soule-ver au bieu- 
Btre etbl'ordre uupeuple tout nntier. (I'awde-Calais.) - Nous qui sommea tous les jours aux prises avec 
les difficult~s que l'obligation ddtruirait, nous pou- 
vons l'approuver en counaissance de cause. (Seine- 
et-Oise.)  - VoilA plun de dix ans que j'exerce; 
chaque anude a ajoutb un degrh de plus A ma cou- 
viction que j'ai combattue contre moi-meme, telle- 
ment deus le principe, cette mesure me paraissait 
impoisible. J e  suis persuade aujourd9hui qu'elle ne  
rcncontrerait pus de sdrieuses difücultbs. (Id.)  - L e  
villageois est bieu souvent sourd aux conseils; mais 
s'il est menacé d'une amende, son ami clieri, I'ar- 
gent, est en  jcu;  i l  devient bientot souple, obéissant, 
zeié meme. (Manche.)- J e  ne  vois paspourquoi sous 
le rapport de I'instruction, l a  France resterait e n  
arrihre des autres uations alors que  l ' lmperenr  fait 
tous ses efforts pour l a  rendre plus prospere et l a  

1. Scnior, Re80luli0n8 and heads of Repmt. 
2. Voy. notrc rapport su r  l'instruction primaire,  

H l a  page 169 du V P  volume des Rappotta desmemb~es 
de Ea rection frangaiae du jury international sur I'en- 
semble de 1'Exposition univeraelle de 1862 et la bro. 
chure précitée. 

7 
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connerver a n  premier rang. (Enre.) - C'est en  trem- 
blant que j'aborde cette questiou si ddllcate. Dieu 
veuille que  beancoup d'autres aient émis une opi- 
nion semblable a la mieune! Qn'on ne  vienne pan 
dire que  I'obligation est une  utopie: l a  cbose eat 
parfaitement réalisable, e t  ce serait le plus grand 
service qu'on pat  rendre i l'humauitd. (Vieune.) - 
Qui s'en plaindrait? peut-&tre certains propriBtaires 
qui no sout pas conteuts de ce  que tous le8 eufants 
nauvres vont a I'école Darce au'ils ne  trouvent plus, 
disent-ils, de domestlqürs poÜr leura fermes. (YÜiuel 
rt-Loire.) - Noui sommes convalncu de la nkcessitd 
d'une loi aui .  ~ e n d a n t  un l a ~ s  de tempa determine, 
Btablirait souÜ nne sanctfoñ penale Pobligation de 
I'euseignement. Un quart de siecle su6 ra i t ;  peu & 
peu , par suite de la diffuaion des lumibres5 cette !oi 
tomberait en désubtude. (Puy-de-Dóme.) - Qu'il soit 
seulement décrétá que tout citoyeu qui ne  saura ni 
l ire ni Berire, ne  sera pas électeur , e t  nos Bcoles so 
rempliront. Qu'on ne s'y trompe p.s. le  paysau tient 
beaucoup a sea droits politiques, quoiqu'il n'en fasse 
pas toujours usage. ( Haute-Loire.) - L'obligation 
est nécessaire surtont pour empecher les dbclasse- 
ments ; lorsque dans nn village un seul individu sait 
lire et  Bcrire , i l  se crolt un savant et  ses voisins le 
croient aussi. ( Dordogue.) - Eciaire par une  expB- 
rience de vingt-trois ans d'exercice, nous pensons 
qu'il faut poser le  principe , sauf l'appliquer moins 
sev&rement qu'en Allemagne et en Snisse. (Gard.) - 
11 faut priver du droit de suffrage, dans un temps 
donnB, les citayens qui ,  devenant majeurs a cette 
époqne, ne sauraieut ni lire ni Bcrire. L a  loi sur le 
jury les en a bien exclus '! Le roi de Suhde Jean 111, 
e n  1574, a bien dBcreté que, tont gentilbomme qui 
ne  saurait pas lire, perdrait sa noblesse! (Aude.) 

2. A l'objection tirée de ce que les droits sa- 
eres de  la conscience pourraient 6tre méconnus 
si un enfant etait contraint de fréquenter une 
école ou un culte autre que le sien serait 
professé, nous répondons d'abord que cet en- 
fant serait dispensé de prendre part aux exer- 
cices religieux. C'est ainsi que les choses s e  
passent en Allemagne, et il en serait de meme 
en France. D'ailleurs sur pres de 65,000 ecoles 
publiques ou libres on n'en compte pas 500 qui 
soient mixtes quant au culte. La liberte d'en- 
seignement permet d'ouvrir des écoles spéciales 
achaque culte dans toutes les localités ou cette 
création sera jugée opportune par un citoyen 
remplissant les conditions legales; mais pour 
que cet argument devienne péremptoire, il faut 
que la liberté d'enseignement, si chere aux 
auteurs de la loi du 15 mars 1850, soit a I'ave- 
nir sauvegardée par des garanties qu'ils ont 
oublié d'établir; il faut qu'un droit de recours 
soit ouvert contre les décisions jusqu'a présent 
souveraines. par lesquelles les conseils dépar- 
tementaux peuvent, sur l'opposition du prefet, 
empecher, dans l'intdrét des mceurs publiques, 
I'ouverture d'une école libre. 

11 est arrive, en effet , que certains conseils 
départementaux, par des décisions qui, sui- 
vant nous, auraient pu etre déférées au con- 
seil d'État pour exces de  pouvoirs, ont fait 
rentrer dans L'intérét des rnmurs publiques 
celui du culte dominaut, et ont interdit l'ou- 
verture d'iine école libre, par ce seul motif, 
que la religion protestante devait y etre pro- 
fessée. D'aprks le teste de la loi du 15 mars 
1850, le ministre et l e  conseilimpérial n e  peu- 
vent réprimer un pareil abus. 11 disparattra si, 
en effapnt de I'arlicle 28 de cette loi les mots 
sans recours , on permet a l'instituteur lesé de  

1. Loi du 4 juin 1853, art. 4. 

réclamer devant le conseil imperial de I'instruc- 
tion publique contre la violation de son droit 

3. L'objection faite a I'instruction obligatoire 
au  nom de la liberté de conscience est ainsi ré- 
futée. A celle qu'on tire souvent de la prétendue 
impossibilité pratique d'appliquer ce systeme, 
nous opposons les Iégi,slations éti'angeres. 

Dans les pays ou I'Eglise est plus ou moins 
intimement unie a l'Etat, le catholicisme se  
trouve aussi bien de I'enseignement obligatoire 
que ,le protestantisme: dans ceus ou l'F8lise 
et I'Etat sont entierement sépares, il n'a rien 
d'incompatible avec la tolkrance de toutes les 
sectes; des républiques jeunes ou vieilles, ja- 
louses A I'excBs de leurs libertks, I'appliquent 
sans 118sitation en meme temps que des mo- 
narchies aussi diverses par leur origine que par 
leurs tendances ; consacré par d'antiques tra- 
ditions dans certaines contrkes 00 iI est I'ceuvrc 
des siecles, il s'introduit sans dificulté dans 
des colouies nées d'hier, en Australie, pai- 
exemple ; accümatk pres des glaces du p61e, 
il prospBre sous toutes les zones tempérees, 
et resiste aux ardeurs du tropique. On le trouvc 
au nord, au centre et au midi de 1'Europe. 

Dans les États Scandinaves, les sanctions 
penales s'emploient concurremment avec des 
moyens indirects trBs - eficaces. En Sukde, en 
Norwége, en Danemark, la confirmation est 
refusée a tout illettrb par les ministres du culte. 
Les parents qui ne font pas instruire leurs en- 
fants sont passibles d'amende. La loi norwe- 
gienne du 16 mai 1860 rend obligatoire pour 
tous un examen annuel. En Danemark, ou la 
liberte renseignement n'existe pas, i'bcole 
publique est imposée aux parents. 

La Prusse et  les autres Etats de 1'Allemagne 
du Nord doivent a I'instruction obiigatoire les 
progres remarquables qu'on y admire, et dont 
l'essor date genéralement de 1815. Les rapports 
de M. Cousin, les publications de M. Eugene 
Rendu ont fait connaitre la legislation scdlairc 
de ces diíTérents États. C'est par des principes 
analogues que I'instruction primaire est régie 
en Autriche, en BaviBre, en UTurtembeg, dans 
le grand-duché de Bade. Les parents uégligents 
y sont passibles d'amende, et les illettrés frap- 
pés d'incapacités légales. Aiissi a-t-on constaté 
en 1861 qu'en Baviere le nombre des jeunes 
soldats illettrés n'était que de 4 sur 1,000. 

L'instruction est rigoiireusement obligatoirc 
dans presque tous les cantons suisses depuis - .  
1832. 

Si les peuples du midi sont restes bien en 
arriere de cenx du centre et. du nord, et si 
chez enx l e  principe de I'obligtion n'existc 
guere que siir le papier, il faut cependant leur 
savoir gré de  I'y avoir écrit. La Constitution de 
Cadix., en date de  1812. portait qu'a partir de 
1830, tout Espagnol qui ne saurait pas lire et 
écrire, sercit privé de I'enercice des droits de 
citoyen. De plus, I'instruction primaire a éte 
declarke obligotoire en Espagne, par u r e -  loi 
du 9 septembre 1857. En ce qui concerne le 
Portugal, les parents nkgligents sont passibles, 
d'apres une loi de 1844, d'une amende et de la 
privation de leursdroils politiques pour cinqans. 
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A quoi bon les rassembler A grand'peine autour 
d'un magister ignorant et grossier? On a cal- 
cule que, pour le département du Loiret, la 
dbpense a faire pour améliorer les maisons 
d'école s'éleve a 1,500,000 fr. Si I'on prend ce 
départeinent comme type moyen, on trouve 
pour les 89 departements de l'eiiipire un 
chiffre total de 133 millions a repartir entre les 
communes, les dkpartements et l'État et 
kchelonner sur une période plus ou moins 
longue. 11 faut ajouter a cette grosse dkpeuse, 
celle arii résultera. d'une Dart. de I'elévation 
iiidisp6nsable du nómbre e f  du traitement des 
instituteurs, et. d'autre part, de l'abaissement 
nécessaire du taux de la rétribution scolaire, 
si  I'on nc  va pas jusqu'a rendre I'instruction 
gratuite. Ce sont de arands sacriíices. mais 
Comment s'en effrayerait-on, puisqu'il' s'agit 
&une depcnse essenticllement feconde ct pro- 
ductive, d u n  placement a gros intéret? 

11. 
S'il est utile d'insister tout particuli&rement 

aujourd'bui sur les avantages du principe de 
l'obligation, il faut rappeler en méme temps 
les conditions dans lesquelles I'instruction pri- 
maire doit etre placee pour realiser toutes les 
esperances qu'elle fait concevoir. Parmi les 
moyens d'atteindre ce but, il faut signaler no- 
tamment: lo l'abaissernent dn taux de la re- 
tribution scolaire; 20 la formation, dans de 
bonnes Cwles normales, d'un personnel en- 
seignant instruit et bien rktribué; 30 l'btablis- 
sement d'écoles spéciales pour les fiiles; 40 le 
developpement des salles d'asile, des classes 
d'adultes et des bibliothbques populaires. 

l. D'apres l'article 24 de la loi du 15 mars 
1850, l'enseignemeut primaire est donne gra- 
tuitement a tous les enfants dont les familles 
sont hors d'état de le  payer. L'application de ce 
principe n'est pas toujours faite d'une maniere 
assez large, et beaucoup d'enfants indigents 
restent ainsi hors de l'école. L'instruction ren- 
due obligatoire, il faudrait nécessairement, 
sinon la déclarer absolument gratuite pour 
tous, au moins établir une demi-gratuitk cor- 
respondant a la demi-indigence. Quant au 
systeme de la gratuité sans obligation, Ctabli 
dans la plupart des États-~nis damérique, dans 
le  canton de Geneve et au Chili, il peut avoir 
produit de bons fruits dans ces diverses con- 
trées, mais nous inclinons a penser qu'en 
France son adoption augmenterait encore l'in- 
différence des parents qui négligent finstruc- 
tion de leurs enfants. Cette observation faite, 
et la gratuite absolue écartee, il nous semble 
opportun de faire remarquer que la trop grande 
elévation du taux de la rktributíon scolaire 
présente de sérieux inconvénients. Nous ne 
pretendons nullement contester la valeur des 
arguments tirés de ce que l'homme estime da- 
vantage ce qui lui a coaté cher; mais i'ensei- 

d8go(itantes, délabrdes; ce sont des étouffoirs. Auaai 
quelle diff8rence entre l'enfant de 1'8cole et celui 
qui reste en plein air aux champa! La rbunion des 
enfants dana ces fourmilidres insalnbrea est une des 
caisel de la d&g&nereucence de la race.8 

gnement, considere comnie une denrke, n'est 
il pas soumis a la loi economique, d'aprer 
laquelle le haut prix de I'objet en restreint 1; 
consommation? On a constate dans un de! 
riches comtés de llAngleterre, le Westriding, oi 
la retribution est de 1 fr. 25 c. par mois, qu'unc 
augmentation de 40 c. sumt pour éloiguer un 
certain nombre d'816ves. Les parents reculenl 
devant cette dépense, et  suppriment l'educa- 
tion commc trop onereuse. Le Franpis differe 
t-il a cet égard de l'Anglais? En France, le 
nombre des elkves payants a augmente depuis 
deux ans de plus de 200,000; le produit de la 
retribution s'est 8ev6 de 9 a 13 millions, niais 
il reste a recliercher si cet accroissernent dont 
quelqiies personnes font honneur a I'élévation 
du taux de la retribution, ne s'est pas accom- 
pli au contraire malgre cette Blévation et si la 
duree nioyeune du sejour a l'ecole n'a pas di- 
mime. Obligks de payer 1 fr. 50 c. ou meme 
2 fr. par mois, somme a laquelle s'ajoute Ie prix 
des livrea et  des fournitures de classe, beau- 
coup de paysans trouvent I'instruction trop 
chere, surtout quand ils ont plusieurs enfauts 
C'est parmi eux un sujet de murmures et de 
plaintes quelquefois tres-vives. 

2. L'aptitude de I'instituteuraremplir sanoble 
mission ne peut résulter que d'une preparation 
a la fois theorique et pratique. Les écoles nor- 
males rkpondent a ce besoin; c'est la qu'en 
Allemagne et en Suisse s e  forment des institu- 
teurs d'élite. 11 estpossible de combiner l'action 
de l'kcole normale avec deux stages : I'un, ante- 
rieur a l'admission, aurait lieu de quinze a dix- 
buit ans et ferait de I'aspirant placé dans une 
bonne ecole un moniteur semblable auxpupil- 
teachers de l'bngleterre; I'autre stage commen- 
cerait apres la sortie de 1'8cole normale; avant 
de devenir instituteur titulaire, le jeune maltre 
brevete remplirait, pendant un temps siifisant, 
les fonctions de maltre adjoint. On doit pour- 
suivre I'amélioration et l'extension des ecoles 
normales primaires. Si I'on veut de bons insti- 
tuteurs prepares par des études compl&tes, 
il faut abandonner le regime défectueux qui 
consiste. pour quelques IocalitPs, a placer des 
eleves stagiaires dans les écoles designees par 
le Conseil departemental. Cet expédient, auto- 
rise par la loi du 15 mars 1850, est condamné 
par l'expkriencel. » Daris le duchC de Bade et 
le royaume de Wurtemberg, lc séjour a l'kcole 
normale est obligatoire pour quiconque aspire 
a &tre iustituteur communal. 

On peut afGrmer d'une maniere generale que 
I'instruction de nos instituteurs primaires fran- 
p i s  n'est pas sufíisante. 

Les cornrnissions d'examen montrent quel- 
quefois trop d'indulgence. II Les brevets de ca- 
pacité, obteniis si facilement, a dit un institu 
teiir, ne valent guere mieux que le breve 
d'incapacite appele lettre d'obedience. u Mai! 
la carriere d'instituteur n'est pas unede celle: 
qu'encombrent les aspirants distingues. A Pari 
meme, un Ctat de decadente manifeste résult, 
du dCfaut d'éduikition et  d'instruction de 



Jeunes gens qui se présentent pour obtenir le 
brevet. D'unautre cOté, la loi du 15 mars 1850 
a admis comme équivalent au brevet de capa- 
cité le certtjtcat de stage délivré par le Conseil 
départemental aux personnes qui justifient 
avoir enseigné pendant trois ans, dans une 
Bcole autorisée a receyoir des stagiaires, les 
matieres du programme obligatoire de l'ar- 
ticle 23. Les garanties que présente ce certili- 
cat, seul diplbme de beaucoup d'instituteurs 
congréganistes. sont bien peu de chose, et 
toute valeur legale devrait lui dtre refusée. 
Remarquons toutefois que l'adruinistration ayant 
cesse, en fait, d'autoriser les ecoles stagiaires, 
la question n'a plus la mdme importance qii'au- 
trefois.Ce n'est pas tout que d'exiger du jeune 
instituteur les preuves de sa  capacite; il faut 
que son talent se conserve et s'augmqnte. A ce 
Foint de vue, des conférences cantonales et  
des réunions pédagogiques présenteraient peut- 
&tre des avantages. 

Mais pour demander a nos instituleurs une 
vocation sérieuse, une instruction solide, et 
un zele soutenu, il faut amkliorer leur sort:- 
e Si peu que donnent les instituteiira, ils ren- 
dent a la societé au dela de ce qu'ils en re- 
qoivent . . . une somme a peine égale a ce qii'est 
devenu le salaire du terrassier daus un quart 
ou un tiers des départements.. . . . L'instituteur 
communal, dans les communes rurales, est 
moins bien partagé que le terrassier sous d'au- 
tres rapports : 11 a moins que lui la jouissa~ice 
d'iin bien que les hommes priscnt tres-liaiit de 
nos jours, I'indépendance; il es1 placé dans iin 
assujettissement absolu'. u Depuis le l e r  jan- 
vier 1863, leur traitement minimum est firé a 
700 fr. aprbs cinq ans de services. Trouverait- 
on excessif un minimum de 1,200 fr comme 
degré inférieur d'un classement hiérarchique , 
avec avancement sur place, sagement orgaiiisé? 
Ce chiffre est bien souvent dépasse parle budget 
de l'artisan, et il s'agit ici d'hommes appelés a 
élever les nouvellqs générations qui seront la 
force et la richesse de la France. Aiijourd'hui la 
misere dumaftre d'école l'enleve a la classe, elle 
le force a subir el m h e  a rechercher ces em- 
plois ecclésiastiquessubalteines; cette fonction 
de sacristain qui lui fait délaisser sa classe, qui 
fait deluile domestiqneducure etqnien échauge 
desaliberté et de sa dignité ne luiprocure sou- 
vent qu'iin salaire dérisoire. Qu'on y songe 
d'ailleurs I Pour que I'ins tituteur soit un ouvrier 
de civilisation, il ne doit pas se  recruter habi- 
tuellement dans la classe pauvre; trop souvent 
dans ce casi1 est imbu de passions, de jalousies 
populaires que n'a pas pu dissiper l'influence 
de I'kcole normale; il faut d'une profession dé- 
daígnée, ou I'on n'entre souvent que pour 
kchapper a la conscription , faire une carridre 
ouverte a une partie de la classe moyenne, aux 
enfants des ricbes cultivateurs, des petits com- 
merpnts; il faut arreter ces desertions , si fré- 
quentes apres l'expiration de I'engagement 
décennal, qui privent I'enseignement de ses 

1. Y. Michel Chevalier, Rapport8 dca membrer de Za 
section jrangain dufuvy Mtcrnalional. Introdnction. 

meilleurs sujets, et transforment ainsi les écoles 
normales en pépinieres d'agents voyers, de 
commis et d'employés de chemins de fer. Qnand 
cette reforme aura été accomplie, le service 
public et national de l'instruction populaire 
n'aura plus besoiu du concours que liii pretent 
aujourd'hui les congrégations enseignantes. 

Ajoutons que les inconvknients des &coles 
trop nombreuses sont tres-graves, et  que l'aug- 
mentation du nombre et l'organisation du ser- 
vice des maltres adjoints quiserattache, comme 
on i'a vu, au mode d'éducation de I'instituteur, 
est un des premiers besoins de I'instruction 
primaire en France. 

3. L'instruction pratique, et  surtout I'édu- 
cation des íilles, jusqu'a ce jour tres-nkgligées 
en France, ont une importance extreme. Le 
nombre des écoles spéciales de alles dout la 
loi n'exige la création que dans les communeS 
de plus de 800 ames, est trCs-insuffisant ; ' la 
France compte encore 17,652 écoles mixtes ; 
beaucoup d'instituteurs en demandent avec 
instance la suppression; plnsieurs, dans l'in- 
téret des maeurs, la plupart au point de vue 
pédagogique ; un grand nombre voudraient 
qu'un ouvroir tenu par la femme de l'instituteur 
fiit toujours annexé a I'école mixte. 11 est remar- 
quable de voir combien les idées sur la sepa- 
ration des sexes dans les Bcoles diffbrent en 
France et  en  Angleterre. 

L'expose de la situation de I'empire de I'an- 
née 1862, qui annonpait la préparation d'un 
projet de loi sur les écoles de íilles, signalait 
avec raison comme bien regrettable I'absence 
de tout minimurn de traitement garanti aux in- 
stitutrices 4,755 d'entre elles avaient alors 
eneore un traitement inférieur a 400 fr. L'L'E- 
pereur a décidé qiie la somme necessaire pOur 
porter ces traitements a 500 fr. serait inscrite 
au projet de budget de 1865.' 

A cbté de cette question du traitement, qui 
s e  rattache a celle des écoles normales d'insti- 
tutrices , vient s'en placer une autre. Faut -il 
supprimer les Zeltres tE'obtHience? Aux termes 
de I'article 49 dc la loi du 15 mars 1850 : u les 
lettres d'obédience tiennent lieu de brevet de 
capacité auxinstitutrices appartenant a des con- 
grégations religieuses vouées a I'enseignement 
et  reconnues par 1'Etat.n Faut-il faire rentrer a 
cet égard les congregations dans le droit com- 
mun? La transition devra &re prudemmetit 
ménagée, soit pour respecter les droits acguis, 
soit pour attendre que les écoles normales 
d'institutrices aient produit un personnel suf- 
fisant; mais, en principe, le maintien de ce pri- 
vilége, contraire au principe d'égalité, ne peut 
s e  justi6er par aucun intéret public; l'infério- 
rité, au point de vue scolaire, des religieuses 
pourviies de la lettre d'obédience est un fail 
notoire. Certains amis de l'enseignement laique 
voient pour lui dans cette infériorité des Soeurs 
un moyen de succes, e t  se  fondent sur cc 
qu'en soumettant les Freres a la production du 
brevet, on a fortifik l'enseignement congréga- 

1. Rapport presente d. 19Empereur par M. Duruy , 
ministre de I'inatruction publique , le 4 septembre 
1863. 
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niste l ii faut l'en fkliciter. mais s e  borner a 
wnclure de  ce  progres des Freres que, s i  les 
Saeurs ont pu faire du bien sans breret, eñes 
en accompliront davantage quand elles seront 
munies de ce diplbme. 

4. Le developpement des salles d'asile dans 
les campagnes comme dans les villes serait en 
Yrance, ainsi qu'ailleurs, un immense bienfait. 
Leur cause est aujourd'hui gagnke. Elles ont 
le double avantage de preparer les petits en- 
fants a I'école primaire et  d'en delivrer l'insti- 
tuteur. Mais si la salle d'asile doit &tre en 
quelque sorte le vestibule de  I'kcole primaire, 
la classe d'adolescents et d'adultes en est le 
complement indispensable. II est nkcessaire 
d'organiser chez nous cet enseignement du soir 
et  du dimanche, qui , prenant I'adolescent au 
sortir des etudes primaires, en grave le sou- 
venir dans son esprit en traits ineffaqables. A 
ces classes supplementaires s e  lie intimement 
i'ceuvre si interessante des bibliotheques popu- 
laires, seul moyen de faire concurrente aux 
cabarets, aux cafés, a la debauclie, et a la 
lecture des mauvais livres. 

5. Nous terminerons ce travail par une ob- 
servation relative a I'inspection et a la suweil- 
lance des ecoles primaires. Si l'on examine a 
cet égard l'organisation de I'instruction pu- 
blique chez les differents peuples, on voit que 
ce  service est plus spécialement confié, soit 
aux niinistres du culte, soit a des inspecteurs 
retribues, soit, enfin, a des notables reunis 
en  comités scolaires. Notre legislation a fait 
appel a ces trois élements ; mais I'experience 
prouve que les autoritks locales (le maire el le 
curl) sont souvent indiferentes et quelquefois 
mal disposkes. Rien de plus naturel que de 
douner a l'iiutorite ecclCsiastique la surveil- 
lance de l'enseignen~ent religieux dans I'ecole 
publique; mais c'est aller trop loin que de 
lui attribuer, de par la loi, au meme titre 
qu'a I'autorité civile, la surveillance genérale 
et  la direction morale de I'enseignement pris 
dans son ensemble. 11 serait bon a cet egard 
de garantir I'indépendance de l'instituteiir et 
de rétablir dans chaque commune les anciens 
comités locaux. Quant aux de'le'gue's canlonnm 
créés par la loi du 15 mars 1850, ils sont restes 
presque partout dans une complete inertie et 
ont fait souvent regretter les comités d'arron- 
dissement de la loi de 1833. L'inspection rktri- 
buee est chez nous le nerf du service de l'in- 
struction primaire, mais elle laisse a dCsirer 
soiis plus d'un rapport, elle n'a lieu qu'a de 
longs intervalles, elle plie sous le fardeau de 
la statistiaue et  des kcritures. En a ~ ~ e l a n t  de 
nos veu; l'heureux jour oii nous iqouverons 
dans toutes nos comrnunes rurales les 6lkments 
d'un comité gratuit intelligedt et  zelk, il faut 
recruter, organiser et payer notre inspection 
primaire de manikre a en elever le niveau et a 
soumettre nos ecoles de village, s i  delaissees 
aujourd'hui, a un controle moins illusoire et  
plus frequent. CHARLES RODERT. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Les hommes 
qui oiit des rapports nécessaires en tant qu'ils 

realisent l e  droit, et  qui enont d'autres comme 
producteurs de la riehesse, en ont aussi comme 
producteurs, propagateurs et consommateuw 
d'idées : il y a donc une societe inteiiectuelie 

c6té de lasociete economique et de la sociéte 
politique. Quand les peuples seront plus mbrs, 
ciuand les besoins de I'esprit auront une part 
glus large dans leurs preoc&~pations, c'est (ette 
sociStk intellectuelle, essentiellement niultiple. 
puisqu'elle aura la liberti! ponr principe, -qui 
distribuera I'enseignement ; 1'Etat , renfermé 
dans sa grande mission juridique, s e  bornera 
a laisser faire. Chaqne doctrine, d'un bout de 
I'Europe a I'autre, aura ses associations inde- 
pendantes, ses libres academies, qui pourront 
a leur gré adopter te1 ou te1 systeme pkdago- 
gique, ouvrir des ecoles superieures, secon- 
daires ou primaires, a lenrs risques et pbrils, 
confkrer meme des grades depourvus de toute 
sanction d'Etat, mais plus ou moins apprCciés 
du public. Le gouvernement n'exercera sur 
I'instruction des peuples qu'une surveillance 
indirecte, exclusivement destinée a empecher 
les atteintes qui pourraient &tre portees, soit 
aux maeurs publiques. soit aus  droits des mi- 
neurs; car il est evident, du moins au point de 
vue liberal, qii'il n'a pas rnission pour repre- 
senter les idees, n'étant pas capable d'en pro- 
duire, et  que, par consi!quent, la fonction 
d'enseigner lui est essentiellement etrangere. 

Malheureiisement nous sommes loin encore 
de cet ideal. 11 n'y a eu jusqu'ici dans aucune 
nation europeenne une liberté assez complkte 
pour que la sociCtC intellectuelle se degageát 
dans la plenitude de son droit. Voila pourquoi 
I'Etat, remplaqant cette société, parce qu'elle 
n'a pas assez de force pour accomplir son 
aeume, intervient a peu pres partout pour con- 
stituer I'instruction publique comme une sorte 
de service semi-gouvernemental, ayant une 
existence propre et neanmoins place sous sa 
dependance. 

C'est principalement én France que I'on re- 
marque cette dépendance. L'UniversitB , par 
une erreur visible, mais qui etait justinke par 
nombre de faits olllciels, s'appelait elle-meme, 
il y a dix-huit ou vingt annees, d'É1at ensei- 
qnant. Cependant , chose curieuse, I'Etat lui- 
meme s e  preoccupait s i  peu de la missioii re- 
vendiquée ou acceptée par lui, que jusqii'i la 
Rkvolution, il n'y eut parmi nous aucune lbgis- 
lation generale, et  meme, on peiit I'affirrner, 
aucune organisation nettement deflnie de I'en- 
seignement public. 

11 est inutile, sans doute, de  refuter ici I'o- 
pinion absurde qui fait remoiiter I'Universit8 a 
Charlemagne. Ce rnde chef militaire n'a pas 
meme fondé la fameuse Ecole du palais, r u  
qu'il y a etk &leve lui-meme; et son kpoque a la 
fois tr8s-infkrieure a celle qui le precede et a 
celle qui le suit marque le point culnunant de 
la decadente intellectuelie de I'Europe. L'Uni- 
versite de Paris, cette grande Gniversitk d i  
moyen age, qui agita tant de problemes, r e  
cruta tant de disciples de toutes les nations 
rkgenta tant de papes, et essaya deux révoli? 
tions parlementaires au quatorziitme siecle 
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I'Universite de Paris sortit des Bcoles Bpisco- 
pales et monastiqnes, par une association 
spontanke de maltres et d'éleves, en vertu 
d'une transformation complktement analogue a 
celle qui flt sortir les commuiies des municipes. 
IJliis tard, I'intcrvention frequente du pouvoir 
monarchique dans son gouvernement interieur 
fut une des causes actives de  sa decadence. 
Sous I'ancien régime, et dt?s que ce  pouvoir 
prévalut, la Sorbonne et  toutes les institutions 
pédagogiques formerent une espece de chaos 
ou les ordres religieux, les pouvoirs locaux, le 
pouvoir central, I'anarchie accouplee a la re- 
glementation excessive, s e  disputerent l'in- 
tluence sans arriver jamais a une propagation 
tant soit peu sérieuse et methodique des idees 
et de I'enseignement. 

La premiere loi fondamentale sur cet impor- 
tant service public datede 1793. La Convention 
fonda d'abord i'ecole normale sur  un plan 
admirable que Napoléon eut le tort d'aban- 
donner, et un peu plus tard, les écoles cen- 
trales, ercellente institution, dont on aurait pu 
tirer un parti merveilleux avec quelques ré- 
formes. Le gouvernement du 18 brumaire les 
siipprima. Cependant il fallait les remplacer 
d'une mani6re quelconque. NapolQn le' etait 
dans un extreme embarras et il n'aboutit d'a- 
bord qu'a des plans cliimériques. 11 adorait la 
discipline; il fut frappe de celle du clerge; et 
sa premiere idee fut de constituer, sous le nom 
d'uniuersite', et avec les debris des oratorieiis, 
une sorte de vaste clergk semi-larque, semi- 
religieux, qui, melant Cesar et Pierre dans un 
culte commun, enseignerait et disciplinerait 
les jeunes générations de par I'Btat et au profit 
de 1État. Les professeurs, dans ce plan primi- 
tif, étaient condamiiés au celibat; ils Ctaient 
astreints a des croyances et a des pratiques 
religieuses ; ils devaient se retirer, devenus 
Cmérites , dans des maisons spkciales , j'ai 
presque dit, dans des coiivents. Inutile d'ajouter 
qu'ils avaicnt pour tiche principale de précher 
en francais, en grec, en latin, au nom de Dieu 
et au nom du prefet de police, I'amour de 
I'Empire et de I'Empereur. La correspondance 
de Napolkon avec Fourcroy ne  laisse aucun 
doute sur ses projets a cet egard, et ils doivent 
peuétonner de  la part de cet Iiomme trop com- 
plétement jet6 dans le moule antique et italien 
pour pouvoir comprendre les idees modernes, 
et qui croyait. comme les anciens, a la mission 
supérieure , providentielle et universelle du 
gouvernement. Cependant, ses projets, par la 
méme, avaient un caractere excessif et  peu 
pratiqrie, qui contraignit de les abandonner en 
partie. Dans I'organisation definitive de i'Uni- 
versité, il ne fut pliis question du célibat des 
professeurs et de leur retraite presque conven- 
tuelle. hiais, s i  les details les plus bizarres et 
les plus caracteristiques du plan primitif dis- 
parurent devant la force des clioses, I'esprit 
qui les avait inspirés demeura. L'UniversitB 
que nous avons vue, en 1828, puis en  1845, 
conquérir des destinées si brillantes, I'Univer- 
site des Cousin, des Giiizot, des Villemain. des 
Jules Simon, I'Universite, composee d'hommes 

de lettres iodépendants, enseignant sous leur 
responsabiiité personnelle, n'a donc rien de 
commun que le nom avec l'universite de  i'em- 
pereur Napoleon, qui avait voulu constituer en 
elle une vaste corporation semblable a la fois 
i un clergé laique et a un regimcnt intellec- 
tuel. 

La vraie Université, l'Universit8 qui a fourni 
une si nombreuse Iégion d'bommes d'elite a la 
philosophie, aux lettres, a la science, a la po- 
litigue, est fllle non de L'Empire, mais de la 
liberte. Elle ne date pas de 1808; elle date de 
i'epoque ou une commission, presidée par 
Royer-Collard, commenca une réforme, timide 
encore, mais heureuse dans les études, et con- 
fera aux professeurs des garanties serieuses 
de  leur independance. C'est aussi a la meme 
époqiie que les facultes, celle de Paris surtout, 
commencent a jeter un vif Bclat et  a remuei' 
les idées du public. 11 est vrai que s i  l'esprit 
de la Charte favorisait i'enseignement public, 
le pouvoir, sous certains ministres, lui Ctait 
profondement liostile; des professeurs distin- 
gues furent réduits au sileuce, 1'Ccole normale 
fut un instant supprimée; mais ces efforts vio- 
lents de compression prouvent eux-memes 
combien CUniversite éloqueiite et  libérale s'é- 
tait rapidement dégagée de i'universite impé- 
riale. 

L'éclat de i'enseignement siiperieur rejaillis- 
sait sur i'enseignement secondaire. qui donnait 
une place un peu pliis large a la philosophie, a 
l'histoire, aux languea vivantes, aux sciences 
naturelles, a la litterature. Le professeur du 
collége, dans lequel on voyait deja un futur 
professeur de faculte, c'est-a-dire un futur 
orateur, cessait d'etre ce vieil oratorien, ce 
pkdagoguc barbouille de  latin, qu'on avait vu 
jadis sieger dans les etablissemerits universi- 
taires arme d'une férule. Ide progres fut plus 
rapide encore apres'la révolution de Juillet. La 
Restauration avait laissé s e  développer l'in- 
struction secondaire; elle avait crké, on peut 
le dire, I'instriiction supérieure qiii, avant elle, 
n'etait que rudimentaire; la revolution de Juil- 
let crea i'instruction primaire. Les bknbfices 
de i'eiiseignement, aurquels ne participaient 
que quelques milliers de  familles, furent éten- 
dus a des millioris d'enfaiits par l'immortelle 
loi de 1833, due a l'initiative de M. Guizot, 
mais bien plus encore a l'esprit général de 
liberte qui regnait alors et  qui nous rendait 
dignes de nos peres de 1789. 

Cependant il ne faudrait pass'abuser et  croire 
qiie depuis cette époqiie nous jouissons en 
France d'une instruction publique qui laisse 
peu a desirei'. La liberte a pu étre adorée parmi 
iious aux momeiits glorieux de notre bistoire, 
mais elle n'a jamais, jusqu'ici, étB bien com- 
prise. II s'ensiiit que notre enseignement pu- 
blic, géne par ses origines et par l'esprit meme 
de sa fondation, a laisse se développer dans 
ses rangs aes hommes supérieurs et  meme des 
théories ~hilosonhiuues ou historicrues d'une 
incontestable vaieur; mais qu'il a tóujours étk 
fort mal organise; ce qu'y a introduit la liberté 
est excellent, mais ce que le principe d'auto- 
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rite y a mis est, aux yeux des juges sans pr8- 
vention, une des choses les plus étrangemeiit 
aurannees dont on puisse avoir le spectacle. 
C'est ce qu'il sera facile de ddmontrer par une 
exacte analyse de l'organisation de nos trots 
degres d'instruction. Toutefois nous laisserons 
de cdte ce qui concerne l'enseignement pri- 
maire, cet enseignement étant l'objet d'un 
article spkcial. ( Voy. ci-dessus.) 

L'instruction secondaire est a moitié libre 
parmi nous depuis la loi du 15 mars 1850. Tout 
citoyen qui presente certaiaes garanties de 
capacite et de stage peut ouvrir une Ccole 
secondaire. a moins Que sa moralite ne  soit 
contestbe Óu le locai de i'bcole insalubre. 
Cependant , cette moralité et cette sahibrité 
sont jugbes par un tribunal académique, et 
cette circonstance, comme un exemple famenx 
I'a prouve. ne laisse pas q i e  de diminuer sin- 
gulierement la liberte d'enseignement ; on se  
rappelle sans doute qu'aux termes d'une oppo- 
sition recente (1862) fonnulke coutre M. Albert 
Leroy, le refus de pr6ter serment au pouvoir fut 
jugé un acte immoral. Aux termes d'uue autre 
dCcision , rendue dans la m6me affaire , le tri- 
bunal semble avoir le droit de decider si un in- 
stituteur s e  renferme dans les limites de I'in- 
structiou secondaire, bien que cette instruction 
kchappe a tout programmeet a toute deffnition. 
Au lond, la loi du 15 mars 1850 a plut6t par- 
tage l'enseignement entre I'autorité de i'État 
et  celle du clergb qu'elle n'a creé la liberte. 

Tout le monde sait que ~'Etat doiine lui- 
meme l'instruction secondaire dans des eta- 
blissements qui ont eté appelhs tour a tour 
colleges et lyckes. On tend generalement a en 
augmenter le nombre depuis bien des annees; 
tendance peut-etre Icheuse, car ii vaut mieux, 
suivant beaucoup d'hommes trCs -compCtents, 
fortiller les centres intellectuels que les multi- 
plier. 

Le programme des etudes dans les IycCes a 
peu varik depuis leur origine; et c'est la a nos 
yeux sa  condamnation sans appel. Sous la Res- 
tauration on y ajouta un peu d'histoire et  de 
philosophie; sous le gouvernement de Juillet, 
on i'augmenta encore de quelques notions de 
science ou d'histoire litteraire. Depuis 1852, 
i'histoire litteraire a disparu; la philosoplile a 
traverse depuis la meme epoque de dures vicis- 
situdes ; a partir de 1863, on lui a rendu son 
nom, mais sans lui rendre la totalite de son pro- 
gramme. Au milieu de ces petits changements, 
le theme latin, les vers latins, le discours 
latin ont maintenu leur empire imrnuable. 
Les jesuites aimaient fort ce triple exercice; 
Napoleon, qui en beaucoup de choses goDtait 
e t  copiait les jesuites, le leur emprdnta; et , 
depuis lors, il a constitub, il faut bien le 
dire, le fonda de l'enseignement secondaire. 
Les eleves sortent du collége , apres avoir 
collB ensemble une miiltitude d'expressions 
de Tite-tive et de Cickron, ce qu'ils appel- 
ieht composer un discours iatin, ct une foule 
d'hbmistiches de Virgile et  d'0vide , ce qu'ils 
appelient composer des vers, et  sans avoir 
eu le temps de lire complétement les chefs- 

d'ceuvre de Cicéron , I'kdide,  ou la Pharsale. 
11s ne  connaissent de la 1ittCrature latine que 
quelques fragments Bcourfks et sans suite, 
qui ne peuvent rien dire a leur imagination ou 
a leur raison; ils conuaissent moins encore la 
litterature arecoue: de telle sorte aue les 
jeunes genS resfent complétement etraegers a 
la forte et salutaire 'influence de l'kducation 
litteraire et  du gCnie antique. 

Les vices et les abus du systkme universi- 
taire frappent depuislongtemps les bons esprits; 
mais ils sont si peu connus, que lorsqu'il a CtB 
question de leur porter remede, on n'a rien 
trouvéde mieux que de les accroltre. L'instruc- 
tion secondaire Btait trop technique, trop 
grammaticale, trop terre a terre, on s'est ecrie 
qu'elle etait trop klevee, trop gbnerale, trop 
philosophique. De la, les malheureiises re- 
formes de 1852, qui Ont jet& une si profonde 
perturbation dan8 les Btudes franpises. Le 
prix du 1ycée fut augmentb dans une notable 
proportion; I'agrbgation d'histoire supprimee 
avec celle de philosophie; on r6trCcit les divers 
programmes et on les remplit de questions 
prétendues pratiques; on reglementa mbca- 
mquement et  minute par miuute (je parle a la 
lettre) l'emploi du temps des professeursl; 
puis, pour couronner l'kdiflce, on établit la bi- 
furcation; moyen commode pour les enfants de 
debuter par des Btudeslitteraires insuffisantes, 
sous prbtexte que plus tard ils feront des e t u d ~ s  
scientifiques, moins suííisantes encore. 

Aujourd'hui l'ensemble de ces mesures es1 
jugé par I'opinion publique; cependaut toutes 
ou presque toutes pCsent encore sur l'ensei- 
gnement secondaire. Le nom de philosophie 
est retabli, mais la ineilleure moitie de cette 
science a él6 supprimke du programme par suite 
d'un oubli qu'on a signale sans qu'on sache s'il 
a étB reparé. Bref, le personnel universitaue 
est excellent et  masque un peu les vices de 
notre systeme d'instruction secondaire; mais 
ces vices pCsent sur lui, entravent ses efforts, 
et  flniront par triompher des meilleures resis- 
tances, si  i'on ne se  decide pas a une grande 
reforme qui doit purement et  sirnplement com- 
mencer par btablir cequia  ete detruit en 1852. 

La sanction donnée par l'Etat aux etudes se- 
condaires est le baccalaurbat, examen exige 
pour entrer dans un assez grand nombre de 
carricires et  meme pour avoir le droit de suivre 
certains cours d'enseiguement superieur. 11 est 
malheureusement incontestable que, si le bac- 
calaureat etait supprimb, le niveau de I'ensei- 
gnement et  le nombre des é18ves baisseraient 

1. Minute par minute, disona-nous; on lit en effet, 
dane L'Inrtruetion ofieielle rur l'ezécuiion des pians 
d'dtudes, beaucoup de pmsagee comme ie suivant 
que noue noue bornous L copier textuellement : 

Emolol du lemr>a Que rdclrme une  classe d'his- - - 
toire : 
1. R&citrtion du rBsum6 de la l e ~ o n  pr6c6- . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dente . .  15 min. 
g Interroeation mur lea d6ve lo~~emen ta  du -. . . . . . . . . . . . . . .  . meme rBilum6. 15 ....... . 3' Dietée d'on nouveau t6sumd 20 

. . .  . 4. DBveloppement oral de ce r8sumd. 45 ......... 5. Correction du devoir, etc 25 . 
Gette oourte citation ne poi7r.t-clle pas s. lumikre 

avec elle 7 
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rapidement; mais il est encore bien plus incon- 
testable que cet examen, te1 qu'il est constitué, 
laisse beaucoup a désirer. On peut s'y prépa- 
rer par des procédés artificiels, qui dispensent 
de toute science acquise et méme de toute in- 
telligence; et comme ces procédés artiílciels 
sont enseignés par des maisons speciales, ou 
les jeunes gens trouvent des tresors d'indul- 
gences plénieres pour leurs pCchés favoris , 
les Btablissements sérieux sont désertbs a par- 
tir de la seconde et de la rhétorique; des lycées 
qui comptaient soixante philosophes ou plus, 
ont peine aujourd'hui a en recruter une quin- 
aaine. Jadis cette désertion en masse des hautes 
classes était impossible, malgre les vices du 
baccalauréat, parce qu'un certiilcat d'études 
était exigé des candidats. Le parti clérical, qui 
sentait toute l'importance de ce certificat, eiit 
I'adresse de le faire abolir. 

L'enseignement siipérieiir, en Fwnce est ex- 
clusivement aux mains de 1'Etat. Par la contra- 
diction la plus curieuse. un citoyen peut li- 
brement enseigner des mineurs; mais pour 
s'adresser a des hommes dont la raison est 
formée, il faut une autorisation ministérielle. 
Ces autorisations jusqu'ici oiit Cté rarement 
accordées. C'est peut-&re pour cette raison 
que notre enseignement supérieur est tres- 
loin de valoir celui de I'Allemagne et que meme 
a quelques égards, comme on le verra plus 
tard, on peiit dire qu'ü n'existe que d'une fa- 
con nomitiale. 

Te1 qu'il est. il est distribuk par les facultés 
et par le Collége de France, qui est censé re- 
prksenter d'une maniere spéciale l'esprit de 
bardie initiative et de liberté entiere. 

Les facultés, n'ayant point deprivaddocent, 
constituent, sauf a Paris, un personnel peu 
nombreux. C'est la, je crois, un grave incon- 
venieut, car leur zkle n'est pas stiiulC par la 
eoncurrence, sans compter que les connais- 
sances les plus élevées ou les plus nécessaires 
ne sont pas enseignbes. C'est ainsi que, dans 
nos facultCs de province, il n'y a qu'un profes- 
seur de philosophie; I'histoire des sciences n'a 
nulle part des chaires dont la nCcessitC se fait 
de plus en plus sentir; on peut dire qiie I'kco- 
nomie politique est a peu pres oublibe dans 
notre enseignemcnt supérieur, tandis qu'elle 
devrait avoir une place dans I'enseignement 
secondaire et m&me dans I'enseignement pri- 
maire. 

Mais ce n'est pas tout, le pire mal, c'est que 
les facultés les plus importantes, celles des 
lettres et des sciences (qui comprennent la 
philosophie et I'histoire) n'ont point ou presqiie 
point d'auditeurs réguliers. Un public vaga- 
bond et chercheur d'effets pittoresques, qui 
va tantdt a un cours, tantdt a un autre, sans 
suivre d'aiitre inspiration que celle de son ca- 
price, voila ce qui remplit plus ou moins les 
salles de nos Sorbonnes de proviuce ou de 
Paris. L'enseignement supérieur n'existe pobt 
en réalité parmi nous, car il s'y trouve bien 
des enseignants, mais pas d'enseignés. Cela 
tient a ce que les grades qui y correspondent, 
ne sont guere demandes que pour la carriére 

uiiiversitaire et meme n s  sont organishs que 
pour elle. 11 n'en est point de meme en Alle- 
magne: I'instruction reeue dans les ~ni~ersi tés ,  
i'instruction supérieure y est géneralement 
requise pour un grand nombre de professions 
ou d'emplois; aussi, il ne vient guhre en tete 
d'une famille pourvue de qiielque aisance d'en 
sevrer ses enrants. Chez noiis. au contraire, les 
facultés sont un luxe, une exliibition oratoire, 
une sorte de thédtre frCquentC par les ciirieux, 
lorsque le spectacle est atuusant; elles ne sont 
point réellement des Ccoles, c'est-a-dire, un 
lieu ou I'on vient poiir apprendre. 

A mon avis, ou devrait transformer la licence 
6s lettres , qui correspond a l'enseignemerit 
supérieur, comme le baccalauréat qui corres- 
pond a I'enseignement secondaire. D'une part, 
il faudrait que cet examen, au lieu de ne porter 
que sur des questions grammaticales, grecques 
et latines, et par conséquent de n'etre bon 
qu'a préparer de futurs professeurs de I'Uni- 
versite, pilt se sp6cialiser silivant les aptitudes 
des candidats, par exemple, je voudrais une 
licence en philosophie, une licence en écono- 
mie politique, en littérature étrangere , en 
langues et littératures anciennes, en histoire, 
en langues orientales, etc. En meme temps je 
demaiiderais une de ces licences a quiconque 
voudrait entrer dans les carrieres publiques. 
De cette faqon I'on créerait un public rbulier 
a nos facultés; des liens s'établiraient entre 
les professeurs qui cesseraient d'Ctre de purs 
orateurs, je ne veux pas dire des acteurs, et 
les auditeurs qui deviendraient des eleves sé- 
rieux. Sous aurions ainsi quelque chose d'aria- 
logue a ces grandes universités d'Allemagne, 
qui ont rendu tant de services incomparables 
a la philosophie, a l'érudition, a l'histoire. 

A cdté de I'enseignement primaire, de I'en- 
seignement secondaire et de l'enseignement 
supérieur, se place aujourd'hui dans les prb- 
occupations publiques, I'enseignement profes- 
sionnel. Les arts et métiers cessent de plus en 
plus d'etre une simple routine mécanique, toiit 
le monde comprend qu'un bon ouvrier, un hon 
induslriel, un bon commerqant ont besoin de 
certaines notions speciales et que la diffusion 
la plus large possible de ces notions importe 
au progres économique et au progres politique 
des peuples. Aussi, depuis bien des années 
deja, il s'est etabli spontanément parmi nous 
des écoles, comme la hlartiniere de Lyon, ou 
I'on forme des contre-maitres, d'autres oh I'on 
eleve des comrnerppts, comme l'ecole Turgot, 
d'autres ou I'on initie les jeunes gens aux eon- 
naissances indispensables dans toiit établisse- 
mentmanufacturier.Des écoles agricoles avaient 
a p s i  étk instituées en 1848, et mbme avant 
cette epoque (Roville [N?thieu de Dombasle], 
Crigon [Bella], Grand-J~uan [Riefiel]). 

Evidemment, I'enseignemeiit professionnei, 
d'apres sa nature meme, doit s'ajouter aux 
autres enseignements, mais il les suppose et 
ne saurait les remplacer. C'est donc iine itlCe 
é v i d e ~ e p t  funeste que de vouloir constiluer 
un enseignement professionnel, c6te a cdte de 
l'enseignement primaire et de I'enseignement 
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secondaire, et  destiné a faire concurrence 
celui-ci.L'établissement declasses industrielles, 
dans nos lycées littéraires ou  a cdte de ces 
lycées, deja décompos8s par la bifurcation, 
constituerait ce que I'on a deja appele avec 
une spirituelle véritkla lrifurcation des études. 
Jamais I'on n'aurait vu chaos pareil. La plupart 
des enfants de la bourgeoisie diraient a leurs pa- 
rents : Vous le voyez, les lettres ne m'inspirent 
que du dégoht, les sciences me desskchent le 
caeur; donc j'ai une vocation certaine pour le 
collége iudustriel. De nouvelles désertions vien- 
draient donc affaiblir encore nos lycees deja si 
faibles; la bourgeoisie verrait son niveau intel- 
lectuel s'abaisser chaque année; les sciences 
et  les lettres cesseraient de s e  recruter; on 
aurait des teneurs de  livres, on n'aurait pas 
des homrnesl Prenons-y garde! une dkcadence 
compli!te et  sans remBde de notre inlelligence 
iiationale n'est pas impossible, et parfois 13 
barbarie ressaisit les peuples qui n'ont pas 
su  garder le culte de la liberte et  de la phi- 
losophie ! 

La rapide analyse que je  viens de prbsenter 
des lacunes de nos, diverses ecoles prouve, ce  
me semble, que 1'Etat a beaucoup trop essayé 
d'intervenir dans I'enseignement. La loi de 1793 
qui n'a ete qu'a peine appliquee, la loi de 1833 
qui renferme d'excellentes parties, voila 6 peu 
pres le bilan des bienfaits gouvernementaux. 
La plupart des autres mesures que le puuvoir 
a prises en fait d'enseignement montrent qu'il 
n'a jamais compris ses n6cessités les pliis im- 
périeuses. La grande reforme a accomplir au- 
jourd'hui, ce  serait donc de detacher un peu 
I'Université du gouvernement. et de la regarder 
beaucoup moins comme un service public, beau- 
coup plus comme une association d'homines 
de lettres, de savants, de philosophes, d'histo- 
riens, s'administrant et s e  gouvernant eux- 
memes. J'ai deja eu I'occasion de remarquer que 
les programmes sortis des bureaux ministbriels, 
les syslemes de pedagogie génkrale, enfantés 
dans le meme milieu, etaient defectueux, mais 
qii'heureusement dans la pratique ils étaient 
corrigés par l'initiative intelligente des profes- 
seurs. Cepeudant, ces professeurs sont gbnés 
par les reglements; on n'aura des programmes 
tolkrables et des methodes d'enseignemerit 
progressives que le jour ou l'université s e  gou- 
vernera elle-meme par un conseil nomme par 
elle. Ceux qui out parle de la liberte de i'en- 
seignement n'ont eu en viie jusqu'ici que d'ac- 
corder aux professeurs non universitaires le 
droit d'enseigner. Ce seraít assurément une 
excellente cliose que de créer la liberte en de- 
hors de llUniversite; mais ce serait iine chose 
bien meilleure encore et surtout plus feconde 
en effets libéraux et democratiques que de la 
créer au sein meme de i'universite. L'Univer- 
site devrait btrela collection de tous les hommes 
ayant donni! certaines garanties de capacite ou 
de  tous les agreges; que les non-agrégés ou 
les moins capables segouvernent et  enseignent 
comme ils le jugent a propos, rien de mieiix; 
mais a fortiwi il importe que les plus capa- 
bles ou les agregés n e  soient pliis soumis i 

des reglements elabores dans des bureaux ou 
la majoritb des cmplopes n'a certainement pas 
des grades trhs-  le ves, et discutes dans un 
conseil ouil y a plus de magistrats et de pretres 
que de pliilosonlies. 
- ~ous-terminerons par quelques renseigne- 

ments admioistratifs et statistiques, dont les 
rbflexions qui precbdeiit permefiront de saisii 
la signiflcation plus ou moins caract6rislique. 

La France iiniversitaire est divisbe en 18 res- 
sorts appeles acadhmies et dont le siege est 
dans les villes snivantes: Paris, Aix, Alger, 
Besancon, Bordeaux, Caen, Chambery, Cler- 
inont , Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, hlont- 
pellier, Sancy , Poitiers, Rennes, Strasbourg et 
Toulouse. 

Chaque académie est adminislree par un 
recteur, assiste d'un conseil académique et 
d'un certaiii nombre d'inspecteuks. 

Les recteurs sont nominés par I'Emperenr 
sur la proposition du ministre. 11s peuvent 
ii'etre pas ngri'gés, mais ils doivent avoir ob- 
t e n ~  le gradc de docteur dans une faculté. Leur 
traitement varie de 12 i 15,000 fr. 

Lesinspecteurs sont nommés par le ministre. 
I'our etre inspecteur, il suflit d'etre licencie 
ou de compter dir  nns d'enercice dans I'ensei- 
gnement public ou libre. On trouve géni'rale- 
ment que I'on devrait exiger plus de garanties 
de capacité de ces fonctionnaires. Leur traite- 
ment varie de 3,500 a 6,000 fr. 

L'enseignement supérieur se compose en 
Francc de 6 facultCs de thkologie catholique, 
de 2 facultes de théologie protestante, de 9 fa- 
cultés de droit, de 3 facultés de médecine 
(Paris, &Ioiitpellier, Strasbourg), de 16 Fdcultés 
des sciences, de 16 facultés des leltres, de 
3 ecoles supérieures de pharmacie. 11 faut en- 
core ajouter a ces établissements le College de 
France, le MusBum, 22 bcoles préparatoires de 
medecine et de pharmacie , plus un certain 
nombre d'bcoles littkraires et scientifiques &a- 
blies A Angers, 5 Chambéry, a Moulins, a Mul- 
Iiouse, a Nantes et a Roiien. 

Your étre professeur dans une facalte des 
leltres ou des sciences, il faut &re igk d'au 
moins trente ans ,  &re docteur 6s lettres on 
6s sciences, et avoir fait pendant deun ans au 
moins, soit un cours dans iin établissement de 
1'Etat, soit uri cours parficulier autorisé. Les 
~rofesseurs sont nommes llar I'Emnereur sur la 
~roposition du ministre.  es suppiéances sont 
conferees par le ministre a des agreges de fa- - - 
ciilté oii a'des docteiirs. 

Le traitement desprofesseurs de facultes est 
a I'aris de 5,000 fr., dans les departements de 
4,000 fr.; mais ils ont de plus un droit d'exa- 
men dont le maximuin est flxb, pour Paris, 
5,000 fr. 

Les professeurs des facultes de droit et do 
medecine ont (pour qiiel motif? cela est diñi- 
cile a dire) un traitement beaucoup plus con- 
siderable que les professeiirs des facultés des 
lettres et des sciences; les professeurs des 
facultés de theologie sont les moins favorises 
sous ce rapport. 

L'enseignement secondaire est distribue par 
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75  lycees irnpériaux, dont 5 a Paris, - 25 1 col- 
l e e s  communaux, dont 2 a Paris, - et 1,081 
Btablissements libres. 

Les 75 1 ycées impkriaux contienneii t environ 
24,000 élkves, les collbges communaux 25,000, 
et les Ctablissements libres 64,000. 

Dans la periode antkrieure a la loi de 1850,  
suivie de si pres par les decrets de 1852, i'aug- 
mentation des eleves etait de plus de 3,700 
par an ; depuis cette époque , elle a singuli8re- 
ment baissk, elle n'est plus que de 2,250 en 
moyenne. 

On pent donc amrmer qu'en ce qui concerne 
i'enseignement secondaire, l'élan rapide qui 
avait suivi la révolution de 1830 ,  ne s'est point 
maintenu, a partir de 1850 et de 1851. C'est 
surtout dans les hautes classes de nos lycees 
et de nos colleges que cette decadente s'est 
fait sentir et meme revet un caractere absolu 
qu'elle n'a pas dans les classes de grammaire. 
Nous nous bornerons, pour faire touclier des 
doigts un fait aussi douloureux, a citer un seul 
exemple. Jadis il n'était pas rare de voir des 
lycees de province et meme des lycees de se- 
cond ordre compter 60 a 80  eleves en  pbilo- 
sophie; cette année la philosophie du lycée 
Charlemagne, c'est-ti-dire du lycée qui a ob- 
t e n ~  en cette faculte les succes les plus écla- 
tants, n'avait recruté que 17 jeunes gens. La 
désertion est un peu moins genérale en rhéto- 
rique, mais, cependant , elle a pris des pro- 
portions qui sont depuis plusieiirs annees un 
sujet d'alarme pour tous ceux qui s'intkressent 
aux bonnes etudes et qui ne dBsirent pointpour 
notre pays le regne de i'ignorance. 

Une des causes qui ont contribue a ce triste 
rksultat a étk certainement 1'Alevation consi- 
derable des frais d'Ctudcs et du piix de pension 
dansles établissements de l'etat. Cette elevation 
date de 1852,  époque ou I'on supprimait les 
agregations d'histoire et de philosophie, et ou 
I'ori Ftablissait le systbme de la bifurcation. 

Les eleves des lyctes de Paris payent, quand 
ils sont internes, une peiision qui s'élkve gra- 
duellement de 950 a 1,500 fr., et s'ils sont 
externes, une retribution qui monte de 150 a 
250 fr. 

Dans les dkpartenients les chiffres sontmoins 
Bleves ; il y a mCme quelques lycees , mais en 
trop petit nombre. oii le prix de la pension est 
de 450 a 550 fr. 

11 faut ajouter que le jeune homme, une fois 
ses Ftudes secondaires acliedes, a encore une 
foule de redevances A payer pour ses examens 
et pour ses inscriptions. Les frais du bacca- 
laurkat 6s lettres montent a 100 fr., ceux de 
lalicence a'140 fr., ceux du doctorat a la meme 
somme. Chaque inscription a I'école de droit 
cotite 30 fr., et  il en faut prendre une chaque 
trimestre. Les frais du doctorat en  mkdccine 
ne sont pas, tout compris, de moins de 1,260 fr., 
et pour &re docteur en droit, il faut avoir 
paye, sous une forme ou sous une autre, a 
I'Université plus de 1,900 fr. Seule, la faculte 
de theologie est plus modéree , et l'on peut Ctre 
re@ bachelier par elle pour la faible depense 
de 45 fr. 

Revenons a ce qui regarde spécialement I'en- 
seignement secondaire dans les lycées. 

Les lycees sont administres par un proviseur 
et  par un censeur des etudes ; par une bi- 
zarre anomalie, il sufnt d'etre licencié pour 
avoir le premier et  le plus important de ces 
deux postes; pour avoir le  second, il faut &tre 
agrkgk. 

Poür &re professeur titulaire dans un lycke, 
il faut &re agrégk des lycées. Mais un grand 
nombre de chaires el meme de chaires impor- 
tantes sont encore occup6es par des chargés 
de cours qui n'ont point rbussi ou ne s e  sont 
point présentés a I'agrkgation. Ce fait est d'au- 
tant plus surprenant qu'il y a des agr6ges qui, 
apres des concours quelquefois brillants, n'ont 
que des postes d'une importance mediocre. 

Le traitement des professeurs titulaires et  
des charges de cours est peu élev8, surtout si  
on le compare a celui des recteurs. 

11 se  compose de deux Blements : 
10 Un traitement fixe, qui varie a Paris de 

2,000 a 3,000 fr., et ,  en province, de 1,600 a 
2,000 fr.; 

20 Un casuel, qui resiilte, d'une part, dans 
la rétribution scolaire des élhves, et qui va, 
suivant les villes, de 750 a 2,000 f .  

Les professeurs titulaires de nos lycbes ne 
gagnent pas, en moyenne, 3,000 fr.; e t  les 
charges de cours sont moins favorisés encore; 
il en est qui se  font a peine 1,400 fr. par an. 

Cet état de choses est d'autant plus déplo- 
rable que les fonctionnaires des 1 ycees, ne pou- 
vant subvenir a leurs besoins avec la rétri- 
bution insufflsante qu'ils reqoivent de i'Etat, 
consacrent une partie de leur temps a donner 
des lecons particulikres et n'apportent plus 
dans leurs fonctions qu'une attention bpuisée. 
Est-il nkcessaire de dire que la situation des 
professeurs de colléges communaux ou régents 
est encore bien plus triste? 

Jadis les agreges des lycées touchaient a ce  
titre une allocation annuelle qui s'ajoutait A 
leur traitement, quaiid ils exercaient des fonc- 
tions publiques, et le remplacait , quand ils 
n'en exercaient Das. Cette allocation. aui etait 
fort minime (660  fr.), a été siippribée en 
1852. 

Le budget de l'instruction siipérieure et se- 
condaire se  decompose ainsi (1863) : 

Enin.eignement mpir inrr .  . 
Ecole normale sup6rieure. . . . . . . . 291,610 fr. 
Faculths . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,726,721 
Coll6ge de Franoe . . . . . . . . . . . . 259,500 
Musdum ................ . .  582,380 
Enseignement des langues orieníales . 82,800 

TOTAL . . 4,943,011 

Enseionement aeconduire. 
Frais gdn6raux . . . . . . . . . . . . . . 85,000 fr. 
Lye6es et collhges. . . . . . . . . . . . . 1,923,000 
Bourses et d6gr6vements. . . . . . . . . 868,000 

TOTAL . . 2,876,000 

Le total du budget de I'instruction publique 
est de 17,684,621 fr. FRÉDBRIC MORIN. 

IMSTRUCTIOHS. On appelle ainsi les ordres 
ou les directions donn8s par un supérieur di- 
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plomaiique ou administratif a ses agents. Elles 
sont verbales ou écrites, et le plus souvent se- 
cretes et personnelles. S'adpssant a un chef 
militaire ou a un officier de mer, elles lui sont 
parfois remises sous pli cachete, pour etre ou- 
vertes seulement en un lieu et 4 une date de- 
termines. Lorsqu'en 1798 I'arwee $Orient mit 
a la voile pour Elalte et pour I'Egypte, le but 
veritalilede l'expedition Ctdt encore unmystere 
pour tout le monde. Les instructions @out sou- 
vent aussi destinées a toute une classe de fonc- 
tionnaires; elles fontalorsi'objet d'une missive 
commune, ou circulaire, reproduite en autant 
de copies ou d'exemplaires imprimes qu'il y a 
de destinataires. 

Si l'art du dipl~mate brille dans la redaction 
de ces mémoires ou l'on ne se contente pasde 
tracer une ligne de cpnduite, mais oh i'on fait 
soiivent un historique de Ia question ppur les 
besoins de la caqse, l'habiiete de l'ambas~adeur 
se deploie selon le parti qu'il sait en tirer. S'ap- 
pliquer a garder toujours par devers soi le der- 
nier mot, laisser ignorer son ullirnatum, cacher 
son jeu, enfin, en paraissant jouer cartes sur 
table, c'est ce qui fait le négociatew qui sait 
son metier, sans s'ecarter de ses instructions 
dans tout ce qu'elles ont d'essentiel. On s'est 
demqnde s'il etait toujours tenu de s'y confor- 
v e r  strictement, s'il etait inexorablement lik 
par la lettre de se$  eches. s. N'est-il pas Cvi- 
dent qu'il ne peut y avoir ici de principe absolu , 
qu'il faut prendre conseil des circonstances et 
s'inspirer de l'esprit qui viville 4 Tout ne saurait 
etre écrit d'avance; on doit savoir aviser. plu- 
tdt que de Iaisser echapper I'occasion et de 
compromettre le .snccEs, car le rdle de pleni- 
potentiaire oblige. 11 faut dire, du reste, que 
de nos jonrs la fqcilite de$ cp,~unicat ions et 
le telegraphe ont bien sirnpliíie les instructions 
et  l'art diplomatique. 

Les instructions, dans la sphere adminis- 
trative, sont donnees par les ministres aun 
différents chefs de corps places dans leurs at- 
tributions respectives. Elles accompagnent gé- 
neralement I'envoi des lois, decrets et arretes 
nouveaux, pour en reglementer la mise exe- 
cution. Elles n'en peuvent &re que le commen- 
taire pratique, et n'en sauraient surtout, en 
aucun cas, alterer I'esprit. Certaines instruc- 
tions n'ont pourtant pas ete a l'abri de ce 
grave reproche de ressembler a une contre- 
lettre. Dansun pays comme la France, ou toute 
lavie part du centre, les instructions-circulaires 
sont un moyeu de gouvernement et un lien 
indispensable; elles peuvent prevenir bien des 
difficultes; mais il faudrait qu'elles fussent 
toujours opportunes et impartiales, qu'on ne 
s'en montrit pas tantdt trop prodigue et tantdt 
trop avare. Telle question plus ou moins déli- 
cate aurait pu Btre, des le debut, trancliee 
avec prbcaution et fermete, qui ne I'a BtB qu'a- 
pres un long temps et de nombreuses compli- 
cations. CHARLES b ~ n .  

INSURRECTION. De toutes les 6areuves 
quesuhissent fatalement les ~ociCtCs poii~iques, 
avant d'arriver a leurconstitution definitive, les 

moins terribles ne sont pas ces révoltes armees 
que tenteut les minorites, soit pour obtenir des 
concessions du pouvoir Btabíi , soit pour arra: 
cher de ses mains I'autoritk elle-meme. Quand 
les parlis sont en lutte, les insurrections soiit 
comme la ressource derniere des vaincus, et Ig 
force et l'audace arrivent ainsi a triompher 
bien souvent du droit pt de la raison. Mais si 
I'liistoire rappelle de funestes desordres cay- 
sCs par ces révoltes populaires, elle dit auss; 
qu'aux Cpoques de transformation sociale, on a 
vu maiutes fois sortir des insui~ections les elé- 
ments les plus siirs duprogrespolitique. ~ u a n d  
le despotisme n'a pas trouvé a se fortiíler grace 
a la réaction qui s'opere toujours au lendemain 
de ces yiolentes secousses - et bien éphkmere 
est d'ordinaire cette eonsolidation factice de 
l'absolutisme - les tentatives hardies des mi: 
novités réduites a sortir de la legalité ont pour 
resultat Iieureux de depouiller l'autorite abso- 
lue de son dernier prestige et de hater la rka- 
lisation des conquetes vainement sollicitées par 
l'opinion publique. 

Toutefois, nous le rkpétons, c'est seulemenf 
aux epoques de transformation que ces phe- 
nomenes peuvent utilement se produire. Au- 
tant on y applaudit alors, autant il faut ou les 
redouter ou les combattre, dan@ les temps ou 
le progres, garanti par les institutions elles- 
mkmes, peut suivre son cours normal. bien se 
saurait don% ni les souvenirs du passe, ni cer: 
taines lois invoquées par les paytis, justifier en 
principe l'insuqection. Robeapierre a pu l'ap' 
peAer Rompeusement a le plus saint des der 
voirs u ; elle n'est en realite ni pu droit , ni uq 
devoir, mais toutau plus, dansdes circonstances 
donnees, une douloureuse necessité. Et ce$ 
circonstances, faut-il encore les bien etudier, 
de telle sorte que la responsabilite des événe- 
ments puisse toujours retomber bien plus sur 
l'autorite qui les aura provoyu6s que sur les 
hoxpmes qui les auront dechalnes contre une 
société deja menacee. Nous prévoyons ici une 
sorte de déplacement de droits, de substitu- 
tion de rdles, c'est-a-dire le cas ou, legouver- 
nementattayueayant donnelui-m6meI'e~emple 
de la rebelliou par la suppression arbitraire des 
droits constitutionnels, les promoteurs d'une 
iusurrection se trouvent Btre les defenseurs 
naturels des lois et des institutions. 

11 est vrai que l'on trouvera peut-Btre que 
nous laissons encore par cette doctrine une 
porte largemeut ouverte aux exces populaires. 
Quels partis ne seront pas toujours tentés d'in- 
voquer, au profit de leurs passions, ces circon- 
stancep exceptionnelles qui mettront de leur 
cdte le mérite d'une grande initiative? Qaelles 
facilités n'ont pas lesagitateurs hardis pour en- 
tralner sur leurs pas la foule ameutee, et la 
convier a une résistance d'autant plus éner- 
gique et violente que les moyens sont tout en- 
tiers dans l'exploitation de la credulite et de 
I'ignorance popiilaires? C'est le propre des es- 
prits secondaires de ~hercher dans l'exercice 
le plus brutal de leurs droits la rkalisation de 
leurs esperances. C'est ce qu'en France on a 
longtemps appele de la rpolitique expeditiver. 



jour devant les concessions faites 
tie, et surtout devant l'introduction 
les constitutions politiques de ga- 

r I'expression et le respect des vo- 

'luftes qui s'engagent entre elles et I'autorité, 
un rempart plus elevé que les barricades des 
carrefours : ce sont ces droits chaque joiir pliis 
'4tendus dont l'usage paciílque et régulier est 
kevenu comme une arme toujours braquée sur 
'I'arbitrairc et le despotisme. lnscrits dans les 
constitutions, ils paralysent les efforts révolu- 
tionnaires et annihilent B l'avance les calciils 
arnbitieur des fauteurs d'insurrections. 

La France est peut-etre le pays ou les insur- 
k t ions  populaires ont le plus fréquemment 
&laté. Aprks eUe vient 1'Espagnc. Mais en Es- 
pague, ou le sait, ces mouvements ont eu gé- 
nkralement un caractere militalre. Suscités par 
des pretendants ou préparés par des cliefs de 
parti, les premiers acteiirs furent des oficiers 
de i'armee, opposant banniere a banniere ou 
agitant le drapeau national jusqu'aux pieds du 
tr6ne. L'ltalie a eu aussi ses pages sanglantes, 
Jont la plus douloureuse, qui date de l'époque 
de  sa reconstitution politique, sera celle ou 
figure le nom de i'un des plus populaires heros 
de i'independance italienne. Dans le Nouveau 
Monae, les exemples sont plus fréquents en- 
core. Les republiques américaines, mal assises - oumalgouvernees, se trouvent, aleurs debuts, 
avoir emprunte a la civilisation européenne les 
plus funestes exces des agglomérations poli- 
tiqiies. 

Voila pour les insurrections que nous appel- 
lerons intérieures. 11 en est d'autres, dont nous 
devons parler ici. On devine qu'il s'agit de 
celles qui, fomentées par tout un peuple, ont 
pour but soit de rompre un pacte fédéral, soit 
de déchirer des traités qui pesent siir une na- 
tionalité vaincue. Celles-la occiipent d a n ~  I'bis- 
Loire genérale une place a part. Elles intéres- 
sent le plus souvent tout l'équilibre politique 
et social, en reinettant en question une orga- 
nisation péniblement elaborée. Sur le continent 
europken, elles sont venues fréquemment de- 
ranger les conceptions de la diplornatie et sou- 
lever d'importantes questions de principes. De 
ces questions, la premiere est celle de i'af- 
francliissement des n~tionalités , qui pro\.oque 
immédiatementl'examen du droit d'intervention 
ou de non-intervention. 

Le principe des nationalités ne  peut etre 
Pans cet article I'objet d'observations particu- 
neres. (Voy. Nationalitbs.) Constatoiis seule- 
ment qu'on trouve en lui la source naturelle 
de ces insurrections nationales , qui sont aiix 
insurrections interieures ce que les émeutes 
sont aux révolutions. De mCrne nous n e  sau- 
rions nous étendre sur le principe d'interveli- 
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tion , dont I'application exerce cependant une 
influence diiecte sur les résultats d'un mouve- 
ment insurrectionnel. (Voy. 1ntervention.j En 
thkse gbnérale, nous pensoiis qu'il faut réprou- 
ver toiite immixtion de la part des gouveriie- 
ments etrangers dans les alfaires d'un pays ou 
s'agitent les questions d'affranchissement par- 
tiel ou de restauration. Qu'une action diploma- 
tique s'engage en faveur de  telle ou telle cause, 
elle est naturelle dans certains cas , et le droit 
des gens la commande toutes les fois que dans 
le deba1 des intérets politiques s e  trouvent en- 
gagés ceux dc l'liumanite et de la civilisation. 
Mais, au dela de cette intervention morale, on 
menace de rompre avec les engagements in- 
ternationaux clont le respect est la base des 
societbs politiques. Une importante ressource 
s'offre d'ailleurs aux peuples que des considé- 
rations diversea, une comniunauté de race, de  
inaeurs et de religion font les alliés naturels des 
nationalités révoltées : c'est la reconnaissance 
comme belligérants 9. Il y a dans cet acte une 
sorte de concours iiidirect dont l'effet moral est 
considérable, et dont la portee matérielle est 
plus grande encore. C'est une adhésion ouver- 
tement donnée a i'insiirrection; c'est la facilité 
ambitionnee par i'insurrection pour son libre 
approvisionnement d'arniee et  de munitions de 
guerre. 

1. La reconnaissancc comme belligérant est une 
invention toute moderne dontne traitentni  Vattel, ni 
Martens ni Kliiber, ni  aucun des auteurs que nous 
avons étndiés. Si nous n e  nous trompons, c'est A 'oc 
casion de la guerre q u i  a kclaté entre les divers dtati 
de la grande rkpublique fédérale de llAmérique du 
Nord, qu'on en a parlé pour la premiere fois. Autre- 
fois on soutenait militairement la contrle insurrec- 
tionnelle, on on  se hatait de rcconnaitre le nouvel 
gtat; actuellement, on possede un moyen commode 
d'exprimer sasympathie,sans frais, sinon sans danger. 

E n  reconnaissant un paya comme belligérant, on 
l u i  accorde tous les avantages matériels de I'indé- 
pendance. On ne veut avoir aucnn rapport avec des 
rebelles, mais avec des beiligérants, on  peut entre- 
tenir des relationa avec eux, leur fournir les objets 
don t  ils ont besoin et  meme des munitions - en  
s'exposant au risque de les voir dlclarer de bonne 
prise. Du reste, le droit public européen n'est pus 
encore 5x6 en ce oui concernc les droita A accorder .- ~ ~ ~~ - ~ -  

sur insurgés reco<nus bellig6rants. 
Cotte reionnaissance canse donc un tort considé- 

rable a u  gouvernement eontre leqnel I'insurrection 
sst dirigéc, et il nous parait hors de doute qu'elle 
serait toujours regardle par lni comme un acte d'hoa- 
tilitl ou de dlclaration de auerre. s'il n'était retenu 
par la craiute d ' a u p c n t o r  fe nointire de ses ennemis. 
La reconnaissance c o l m e  beliiglrant no  doit done 
pas dtre prononcée Iégérement, et jamais sana qu'on 
se soit demandé si l'on veut courir la chance d9&tre 
impliqué dans la guerre. 

11 est impossible de preciser lea cas ob I'on peut 
ou doit reconnaitre comme belligérante une contrée 
insnrrectionnelle; cela dépend des intérets, des sym- 
pathies, et du snliment d e  aaforce. 11 n'y a que les 
erandea ~uissances aui oaeraient s'eneaeer dan8 
cette voie'. Nous n o u i  hornerons a fair<rémarquer 
un  point. La reconnaissancede la quallté de bell igl-  
rant est un fait plus grave lorsqu'elle éniane d'un voi- 
sin immédiat, que lorsqu'elle vient d'un ~ t a t  situé 
de I'autre c6té des mers. Le gouvernement de Was- 
hington, par exemple, peut emp&cher IIAngleterre 
d'envoyer des munitiona a Charleston en bloquant 
cette ville; maia que ferait la Russie, a i  1'Autriche 
reconnaiasait les Polonaia eomme belligérants? Ne 
serait-ce pas un acte d'hostilité directe P Plus d'nue 
personue le penaera. 

Nous ne dkvelopperons pas davantage ce point 
encore peu éclairé par L'expérience. Y. B. 
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ils disparattront comme lesoiseaux de nuit que 
chasse la lumi8re.1 GASTON DE .BOUROE. 

INTENDANTS. Principacix fonctionnaires du 
roi dans les provinces de France sous l'ancien 
régime. 11s étaient d'abord inspecteurs; ils de- 
vinrent ensuite administrateurs, puis juges. 

On en retrouve l'origine dans les missi do- 
minici de Charlemagne et  dans les enquétaurs 
de saint Louis, maltres des requ&tes qui fai- 
saient des chevauchees par toute la France. On 
trouve sous les Valois des commtssaires dipar- 
tis. Les états de Blois fo~ckrent Henri III de les 
abolir. 11s furent rétablis en 1618 sous le noni 
d'intendants de justice et de police. En 1635. 
Richelieu racheta les charges des présidents des 
trésoriers de France, e t  mit ainsi les finances 
dans les mains du roi; on attribue souvent a 
cette ordonnance de 1635 l'augmentation du 
pouvoir et  meme la création des intendants; 
mais ils ne furent intendants de justice, police 
et  finances qu'en 1637. En 1648, ils firent le- 
ver les imp6ts a l'exclusion des 6111s; le parle- 
ment de Paris obtint leur abolition. La meme 
annee, on les rétablit. 11s devinrent, commedit 
d'Ai.genson, les véritables gouverneurs des pro- 
vinces. 11s eurent la juridiction des affaires que 
les rois voulaient enlever aux juges ordinaires; 
la surveillance des protestants et des juifs, 
l'entretien des églises; la conservation des 
biens des gens de mainmorte; les décimes, 
l'administration des universités , colléges , bi- 
bliotheques, l'inspection de l'agriculture, du 
commerce, de l'industrie, de la navigation, des 
corporations, de l'imprimerie et  de la librairie; 
la coiivocation des officiers municipaux, la di- 
rection des milices bourgeoises, de la police, 
de la maréchaussCe , et enfln les finances, les 
domaines, les aides et lesimp6ts. Dans lespays 
d'ktats, ils partageaient l'administration des re- 
venus publics avec les représentants des pro- 
vinces. (Voy. le  Traitddes oflces deGuyot, 1787.) 

Ils étaient 32 en 1789, 1 par généralité; ils 
avaient sous leurs ordres des subdelCgués qu'ils 
nommaient eux-memes. 

11 y avait encore des intendants d'armée, de 
marine, de commerce, des divers revenus et  
biens de la conronne. 

L'hssemblée constituante supprima les inten- 
dants le 19 novembre 1789. 

11 y a maintenant des intendants militaires, 
et on appelle intendances les commissions sa- 
nitaires. J. .DE B. 

INTERDIT. L'origine de ce mot appartient 
au Droit romain. Dansles contestations relatives 
ti la possession, le preteur, coqme mesure 

1. Du reste, les correspondanta des journanx Btran- 
gers ne sont pan seulement dea nouvellietes; ce sont 
aouvent des hommes distingu6s qui Btudient la  
France PU ~ o i n t  de vue soBcial de leur oavs. Ce 
point de vue, sana doute, i 'es t  pas le  n8t;ej mais 
a'il permet qoelquefois de voir le revera lorsque 
nous ne  contemplons que la mddaille, i l  montrerir 
aussi plus d'une fois le bean c8tB d'une chose que 
nous nous obstinons de regarder du c8tB oppos6. 
D'ailleurs, pour une soci6tB comme pour l'individu, 
I'opinion qu'on a de soi-m&me a besoiu d'dtre amen- 
dée, recti6Be par l'opinion des autres. H. B. 

provisoire destinée . a empecher tout acte dc 
violence. attribuait la détention de l'objet con, 
testé a ?une des parties par une formule qu 
défendait a l'aulre de troubler en quoi que a 
fht la possession de l'adversaire. Cette mesurf 
qui n'était point un jugement, prit simple 
ment le nom de inter-dicturn; sa forme essen 
tiellement prohibitive fit qu'on donna peu 
peu son nom a toute défense légale, a touti 
suspension des actes de la vie publique o1 
privée. 

Le Droit canonique, qui emprunta une partii 
de sa terminologie au Droit romain , qualiG, 
d'interdit , la dkfense faite par les chefs ecclé 
siastiques, de  c8lébrer tout service divin e 
d'administrer les sacrements dans telle ou te11 
circonscription de I'Eglise. On ne sait au just 
la date du premier interdit. 11 est certain qul 
saint Ambroise, dans sarésistance contre Théo 
dose, ii'interdit l'entrée de l'église qu'a l'em 
pereur seul, et ne songea nullement a le fair, 
íléchir sous la menace d'une interdiction ge 
nérale. L'interdiction semble avoir été long 
temps ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un1 
sorte d'expiation des crimes dont étaient souil 
les les lieux saints. C'est ainsi qu'aprbs 1i 
meurtre deprétextatus, accompli par les agent 
de Frbdégonde dans la cathedrale de Rouen 
l'év&qtie de Bayeux, Lendowald, ir ordonna , di 
Grégoire de Tours, d'apres I'avis du clerge 
que toutes les églises de Rouen fussent ferrnée, 
et qu'on n'y célCbrit aucun oliice jusqu'a cc 
qu'une enquete publique ebt mis sur la tracc 
des auteurs et des complices du crime. 1) (Ap 
Aug. Thierry, Réc. mer., IV.) Cette dernierc 
phrase indique la portee et le but que 1'01 
donna bientdt aux interdits; ils devinrent ui 
moyen de coercition employédans toutes sorte: 
de cas par 1'Eglise vis-a-% des puissaiices sé  
culieres. Des le onziCme siecle la papaute Ti 
suivre la plupart des excommunications don 
elle frappait les souverains de la mise en in 
terdit de Leurs royaumes. Tout en s'attribuan 
théoriquement le droit de disposer des cou 
ronnes, le saint-siége osa rarement, en fait 
déposer les rois qu'il mettait hors de 1'Eglise 
la revendication de la puissance temporelli 
ainsi exercke soulevait de trop énergiques ré 
clamations; il essaya le plus souvent d'arrive 
indirectement au meme résultat par l'interdit 
arme en apparence purement spirituelle et qu 
devait avoir pour effet de rendre intolérable au: 
populations le gouvernement d'un prince cx 
communié. 11 n'est pas besoin de rappeler le, 
principaux interdits dont furent frappés l'Em 
pire, la France et 1'Italie, pendant le cours di 
moyen ige, et Jes cérémonies lugubres dont oi 
entourait quelquefois la suspension des office 
religieux. Tous les sacrements, liormis le bap 
teme et l'extreme onction, étaient refusks au: 
fideles, toute cérémonie du culte rigoureuse 
ment défendue. 11 est diMcile de croire que d 
semblables mesures aient pu &tre exkcutée 
d'une maniere absolue et générale; I'on peu 
dire d'elles ce que Bossuet dit de l'abandoi 
complet ou devait rester le prince excommunié 
U S'il était vrai que I'exercice des charges pu 



bliques efit cessé pendant quelque temps, toutes 
les histoires n'auraient pas manqué de parler 
du bouleversement dans les affaires qui aurait 
été infailliblement produit. o On admet en effet 
de bonne heure des tempéraments; les ordres 
reguliers purent continuer pendant l'interdit 
les services divins, et la defense ne dut s'ap- 
pliquer qu'i certaines églises principales et 
isolkes. 

L'usage des interdits cessa en France des le 
quatorzieme si8cle , et le dernier interdit ge- 
neral qui ait agité i'ñurope fut celui dont Paul V 
frappa Venise en 1606. B peut etre utile d'en 
rappeler le souvenir, car la question fut alors 
traitée sous toutes ses faces et resolue en prin- 
cipe. Le droit de la papauté fiit énergiqiie- 
ment revendiqué par Bellarmin et Baronius, les 
deux grands apologistes dusaint-siége; mais le 
Sénat de Venise, appuye de presque toute 
i'Europe, soutint jusqu'au bout son indépen- 
dance et la nullitb de l'interdit. Apres une an- 
née d'efforts inuüles, le pape ceda, dans les 
termes et aux conditions que Bossuet raconte 
ainsi: u Le cardinal de Joyeuse, chargé de cette 
affaire par Henri IV, et a qui le pape avait 
donné plein pouvoir. se contenta de dire dans 
le Senat que I'interdit etait levé; mais le Sénat 
ne voulut ni demander i'absolution. comme le  
pape le désirait, ni la recevoir; .... la bulle, étant 
n ~ l l e ~ t o m b a  d'elle-meme, de sorte que sans 
avoir fait ombre de satisfaction ni recu l'abso- 
lution, le Sénat fut reconnu nCanmoins pour 
catholique et compté au nombre des enfants 
de 1'Église; .... cet, accord eut lieu aux applau- 
dissements de 1'Eglise universelle. n (Def. du 
clergg, p. 1, liv. IV, chap. xrr.) 

L'arücle le* de la Convention du 28 messidor 
an IX, en défendant qu'aucune bulle, bref, etc .... 
puisse &tre r e p  ou publik en France sans l'au- 
torisation du gouvernement, ne permet plus au 
saint-siége de prononcer i'interdit ; d'autre 
part, et en ce qui concerne les BvBqueg, il res- 
sort de la jurispmdence du conseil d'Etat que 
tout refiis de sacrement a une Dersonne aui 
n'a pas notoirement renonck au-culte ou qui 
n'en est vas exclue. est considérb comme abus. 

B. CHAUVY. 

LNTERÉTS. voy. Usure. 

I N T E R ~ T S  MORAUX ET MATÉRIELS. 
L'homme ne saurait se passer de pain, et i'ex- 
pression de ce besoin quotidien fait partie de la 
eonrte oraison aue le Christ a lui-meme en- 
&Snée a ses adiptes; mais il est également in- 
contestable aue i'homme ne vit vas seulement 
de pain. ~ o i ~ o s 6  de deux dements, Ame et 
corps, intelligence et matiere, la dualité de sa 
nature entralne une dualité de désirs, d'appe- 
tits, les uns se rapportant a i'lme, les autres 
au corps: de 1i aussi cette dualite d'intérets 
que i'on a qualiflés, les uns de m o r a w ,  les 
autres de mtdriels; les premiers tendant i la 
satisfaction de plus en plus complete de cer- 
tains besoins spirituels, les seconds a I'obten- 
tion de la plus grande somme possible de bien- 
&re pbysique. 

MORAUX ET .MAT$RIELS. 

On comprend aujourd'hui sous le nom d'in- 
térets moraux les avantages pratiques qui ré- 
sultent du progres d'une sabe  éducation 
publique et de i'avancement des sciences phi- 
losophiques et morales 1; et sous le nom d'in- 
terets materiels, les développements que reyit 
l'industrie Iiumaine, les conquktes que lui fait 
réaliser nécessairement le progres des sciences 
naturelles et physiques. Ces deux sortes d'in- 
tér&ts sont donc, en derniere analyse, les deux 
termes de la grande synthese que designe le 
mot de civilisation. Aussi a-t-on dit en ce 
meme sens que «les deux grands moyens 
d'avancer la civilisation, sont de propager la 
morale et l'industrie, afin de rendre lesmceurs 
plus bienveillantes et l'aisance plus générale; n 
et i'on a défini la civilisation morale, u l'ensemble 
des croyances, des lois, des moeurs, des vertus 
d'un peuple, c'est-a-dire le but m&me de la 
duree des nations. u et la civilisation maté- 
rielle, t le développement prograsif des mé- 
tiers et des arts Durement mauuels, ou de i'in- 
diistrie. 

Rossuet, parlant des Égyptiens, ces pre 
miers-nés de la civilisation, nous dit: U qu'ils 
ont connu d'abord la vraieiefin de la politique, 
qui est de rendre la uie commode et lespeuples 
heureux. » 

On n'ose plus dire aujourb'hui avec J. J. 
Rousseau, que utout est bien, sortant des 
mains du Crkateur, que tout dégénere entre 
les mains de l'homme r ; on n'ose plus soutenir 
avec lui que i'homme recule nécessairement, 
au point de vue moral, chaque fois qu'il fait 
un pas en avant dans les voies de la civilisation 
matérielle. On ne nous renvoie plus a la vie 
sauvage, comme a un ideal de bonheur dont 
nous nous serions de plus en plus écartés, et 
cet Age d'or que les poetes nous montraient 
dans le passé, au debut de l'existence de 
l'humanité, on le voit d6sonnais dans l'avenir, 
comme but et récompense de ses efforts sécu- 
laires. C'est qu'en effet les intérets moraux et 
les intérets matériels ne sont ni contraires 
entre eux, ni meme essentiellement distincts. 
11 n'est pas mai que la vie commode, comme 
parle Bossuet, et le bonheur, ou la moralite, 
des peuples s'excluent l'un l'autre; que le bien- 
etre matériel ne se développe qu'aux dépens 
de la moralité publique. JL n'est pas vrai de dire 
que les hommes se corrompent moralement a 
mesurc que leur condition s'améliorematériel- 
lement, et que leur civilisation, si brillante a 
la surface, ne soit au fond qu'une ponrriture. 
C'est ce qu'un de nos économistes distingués, 
M. de Molinari, a déji démontré d'une maniere 
péremptoire. 

a En premier lieu, dit-il, l'histoire de la ci- 
vilisation atteste que les branches des connais- 
sances humaines qui concourent a la moralisa- 
tion de l'espece, ne se développent pas d'un 
jct moins rapide que celles qui tendent a aug- 
menter son bien-étre matériel. La religion, par 
exemple, n'a cessé, dans le cours des siecles, 

1. Les anestions de dianite oeisonnelie. dlhonnenr 
national doivcnt aussi &vide&ment Btre ;ang6es aa 
nombre des interets moraux. 



de se perfectionner, de s'kpurer et d'exercer, 
par la meme, une action plus efficace sur le 
moral de l'liomme. Combien, soiis ce rapport, 
le christianisme n'est-il pas supeieur au paga- 
nismel Et dans le christianisme memene peut- 
on pas aisément apercevoir un progres? La re- 
ligion chrktienne n'est-elle pas aujourd'hui un 
instrument de moralisation plus parfait qu'elle 
ne l'ktait au temps des saint Dominique et des 
Torquemada? 

II Les sciences philosophiques, et spkciale- 
ment 1'8conomie politique, n'agissent-elles pas 
aussi plus efficacement chaque jour, pour mo- 
raliser les hommes, en leur démontrant avec 
une clarté de plus en plus vive que I'obsema- 
tion des lois morales est une condition essen- 
tielle de leur bien-&re? 

N En second lieu, le progres materiel, en lui- 
meme, loin de faire obstacle au développement 
moral de l'espece humaine, ne doit-il pas con- 
tribuer au contraire a le háter? En rendant le 
travail de i'homme plus fécond, son existence 
plus facile, ne doit-il pas diminuer i'intensité 
et la fréqnence des tentations qui le poussent 
a violer les lois morales pour satisfaice ses 
appétits materiels? L'experience confirme d'ail- 
leurs ces inductions, tirees de l'observation de 
notre nature. Les tables de la criminalite at- 
testent que les classes pauvres commettent, 
toute proportion gardée, un plus grand nombre 
de crimes que les classes riches; elles attes- 
tent aussi que la criminalite baisse et les crimes 
diminuent a mesure que l'aisance pénétre plus 
avant dans les couches inférieures de la so- 
ciété. L'objection d'une prktendue démoralisa- 
tion des peuples occasionnée par le develop- 
pement du bien-&re matériel se trouve donc 
en désaccord avec i'observation et i'expé- 
rience. a 

On ne voit pas, en effet, comment i'amélio- 
ration des conditions de notre existence ter- 
restre, i'invention de la poudre a canon. la 
découverte de l'imprimerie, les applications 
indéunies de la vapeur et de l'klectricité, com- 
ment tous ces merveilleux progres materiels , 
qui renouvellent la face de la terre, seraient 
par eux-memes et virtuellement des causes de 
corruption, de dkcadence morale. N'est-ce pas, 
au contraire, tout ce qui attache I'homme a la 
glebe, tout ce quile rend dépendant de l'homme, 
c'est-a-dire la servitude, qui l'assimile a la 
brute et le degrade? N'est - ce pas tout ce qui 
le dkgage des entraves de la matikre, tout ce 
qui l'émancipe , c'est-a-dire la libertk , qui le 
releve et le rend perfectible? La philosophie 
de i'liistoire ne montre-t-elie pas qu'a cha- 
que rkvolution accomplie dans le domaine de 
l'industrie correspond t6t ou tard un progres 
moral ? 

T6t ou tard, disons-nous, et c'est dans ce 
mot qu'il faut cliercher l'explication des appa- 
rentes contradictions , que presente parfois le 
dbveloppement graduel des interets matériels 
et moraiix. Ce développement n'est pas toujours 
simultané, immédiat de part et d'autre. Le pro- 
gres moral, rendu possible par le progrCs ma- 
teriel, ne I'accompagne pas toujours, il retarde 

quelquefois et il a ses temps d'arrkt; mais, 
qu'on ne s'y trompe pas, il suivra infaillible- 
ment. Pour ne citer qu'un exemple, croit-on 
que les chemins de fer , ces puissants agents 
d'bgalité et de sociabilité parmi les hommes . 
aient, quant a présent, porte tous les fruits 
que leur ktablissement et leur circulation ac- 
tuels pourraient déja permettre d'en attendre? 
Assurkment non, mais ce ne sont la que des 
dissonances momentankes, qui tendent a se 
resoudre, a un jour donné, en d'éclatantes 
liarmonies. 

Un coup d'ceil jet6 sur l'etat compare des 
notions a des phases successives , depuis un 
sit!cle seulement, suffit pour faire apprécier, 
comme en un tableau , cette marche inégale, 
mais parallele et siire, des progres de l'esprit 
humain , cet equilibre général qui ne manque 
jamais de se manifestei, t6t ou tard, entre les 
intkrets moraux et les intbrkts matbriels de 
chaque pays et des différents peuples, con- 
sidérés dans leur ensemble. 11 s'est produit 
parmi nous, il y a quelques années, un grand 
exemple de cette solidarité qui lie ces deux 
natures d'intbrets sociaux; c'est le jour ou, 
apres de funestes defaillances et de nefastes 
discordes (15 juillet 1848), nous avons vu le chef 
du pouvoir exécutif de la France s'adresser a 
l'bcadkmie des sciences morales et politiques, 
pour lui demander de parfaire l'ceuvreque la 
force avait dQ commencer, de concourir au ré- 
tablissement de l'ordre moral, a la paciflcation 
des esprits, au salut de la societe, par les 
moyens dont pouvait disposer la plume des 
historiens, des économistes , des philosophes. 
De cet appel mkmorahle sont nés ces remar- 
quables Pelits Traite's de dlY. Cousin, Troplong. 
H. Passy, Ch. Dupin, Thiers, Mignet , Bartlié- 
lemy Saint - Hilaire, Villerme, Portalis, Blan- 
qui, Damiron et Lélut, qui resteront parmi les 
titres les plus honorables de leurs auteua et 
parmi les meilleurs temoignages de l'efficace 
appui qu'une theorie eclairée doit preter a la 
pratique, dans les circonstances oh les interets 
materiels aussi bien que les intérets moraux 
semblent Cgalement compromis et méconnus. 

Plusieurs excellents ouvrages ont traite plus 
ou moins explicitement de la question des in- 
térets matériels et moraux. Voy., entre autres, 
I'dpplication de la morale & la politique, de 
Joseph Droz , e: les Harmonies e'conomiques, 
de Fred. Bastiat. CHARLES READ. 

INTERIM. Ce mot, qui fut empioyé pour la 
premiere fois pendant la reforme religieuse en 
Allemagne dans les transactions entre l'empe- 
reur et les Etats protestants, ne signifle plus 
que l'accomplissement temporaire d'une fonc- 
tion a la place d'une autre personne. 

C'est presque toujours un ministre qui est 
chargé, par intkrim, du portefeulle d'un mi- 
nistre absent. Dans les pays constitutionnels 
ou les ministres sont responsables, cet usage 
se comprend; dans les- autres pays c'est une 
simple imitation sans nkcessite legale, comme 
le contre-seing d'un ministre sous un gouver- 
nement absolu. 
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Dans les prefectures, dans les mairies, etc., 
c'est un subordonué qui est chargé de Sintérim 
(le secrétaire génkral, l'adjoint). Pendant l'ab- 
sence d'un ambassadeur, le premier secrktaire 
fonctionne comme chargé d'affaires : c'est ega- 
lement un intérim. 

L'intkrim est une pkriode d'arret. 11 est d'u- 
sage que l'interimaire -si les fonctions ne lui 
sont conflées que pour peu de semaines ou de 
mois - n'expédie que des affaires courantes 
ou urgentes et n'entreprend rien de nouveau. 

M. B. 

INTERNONCE. L'internonce est un agent 
diplomatique, d'un grade infbrieur au nonce. 
Nonce signifle envoyé et vient de nunciare, 
annoncer. On appelle nonce le prelat que le 
pape envoie en ambassade ; dans les Etats ca- 
tholiques lepape est represente par des nonces 
ordinaires. Il arrive aussi qu'il erivoie des nonces 
ertraordinaires pour lever de graves diaicultés 
diplomatiques. 

La mission du nonce extraordinaire est tem- 
Doraice et limitee a certaines affaires; et lors- 
qu'il n'y a point de nonce en titre, cet ambas- 
sadeur s'appelle internonce. 

On donne aussi le nom d'internonce i l'am- 
bassadeur d'Autriche pres la Porte ottomane. 

R-Z. 

INTERPELLATIONS. Questions posees i 
un ministre par un membre du Parlement. Le 
droit d'interpellation existe dans tous les pays 
constitutionnels. En Angleterre on en usememe 
tres - fréquemment et tellement souvent , que 
dans plus d'un pays on attend les interpella- 
tions inevitables de quelque membre du Parle- 
ment britannique pour &re renseigné sur ses 
propres affaires politiques. 

En France , la Constitution de 1852 a impli- 
citement supprimé le droit d'interpellation en 
rkservaut a l'Empereur l'initiative des lois (ce 
qui enievait aux deputCs le droit de parler 
d'autre chose que du projet de loi emané du 
gouvernement) et en interdisant aux ministres 
l'entree au Corps législatif en qualité de de- 
puté. Le droit d'interpellation n'a étB rendu 
que pour la durée de ladiscussion de l'adresse. 
(Décret du 24 novembre 1858.) 

11 est bien des arguments a donner en faveur 
du droit d'interpellation, meme en ecartant ceux 
qu'on peut tirer de la responsabilité ministé- 
rielle. La nation n'a-t-elle pas le droit d'Ctre ren- 
seignée sur ses affaires, et ses mandataires peu- 
vent-ils user de leur contrble sans demander 
les éclaircissements dont ils peuvent avoir be- 
soin? Dans les cours d'assises on a bien conféré 
wilroit aux jurés , bien que genéralement le 
prksident du tribunal pose toutes les questions 
ntiles a la decouverle de Ia veritk. Mais il est 
des droits dont on jouit par la force des choses. 
Si, en principe, les deputés ne doivent pas 
interpeller les representants du gouvernement, 
il arrive fréquemment que les questions se po- 
sent d'elles-mCmes et que le gouvernement ré- 
ponde spontanérnent. Le gouvernement peut 
méme quelquefois etre heureux de l'occasion 

qui se presente d'exprimer son opiuion. Seule- 
ment on a enlevk I'appareil solennel a ces 
questions parlementaires. 
La ou le droit d'interpellation existe, les mi- 

nistres sont avertis du sujet de l'interpellation, 
le jour est fixé d'un commun accord, et le gou- 
vernement peiit se préparer; mais il n'est pas 
toujours obligé de repondre. Le bien public 
peut quelquefois exiger le refus d'accepter les 
interpellations. 11 est vrai qu'on peut aussi pré- 
texter une nécessité de silence , basée sur ce 
motif, et éviter ainsi une dificulte. M. B. 

INTERPRETATION DES LOIS. La pre- 
miere qualite matérielle de la loi c'est la clarté. 
11 importe, en effet, que chacun sache i pre- 
miere vue ce qu'elle ordonne ou défend, ce 
qu'elle prévoit et ce qu'elle regle. Cependant . 
telle est l'imperfection de la langue ou de la 
prévoyance humaine , qu'il est impossible que 
le texte Iégal ne presente jamais ni obscurite, 
ni alternative, ni lacune. C'est le rdle de l'in- 
terprétation de dissiper les obscuritks , de 
choisir dans les alternatives, de combler les 
lacunes. 

L'interprktation se  propose, lorsqu'elle sort 
des pures m&iitations des jurisconsultes. Elle 
s'impose, lorsqu'elle émane des pouvoirs con- 
stitués : interprétation privée dans le premier 
cas , interprétation publique dans le second. 

L'inter~rktation ~ilbiiaoe. aui seule doit nous 
occuper, Se divise elle-m~meen deux branches 
distinctes : l'interprétation aui ne s ' im~ose 
qu'a l'aíTaire actudlement e4 litige et G 'ou  
nomme interprétation judiciaire; l'interpreta- 
tion ao~elée l&pislative aui decide d'une ma- . 
niere ginérale obligato(re pour les tribunaux 
et les citoyens. aue tclle dis~osition Ibpale doit 
Etre comprise dans te1 sens &terminé, 

1. De I'interprCtation judiciaire nous n'avons 
ici que peu de chose a dire. Les prescriptions 
essentielles en cette matiere sont les suivantes : 

lo Les tribunaux ont non-seulement le droit , 
mais le devoir d'interpréter les lois ou de sup- 
pléer a leur silence en tant que cela est nkces- 
saire pour décider les añ'aires qui leur sont 
soumises. En conséquence tont juge qui refu- 
serait de dire droit aux parties sous pretexte 
du silence , de l'obscurité ou de l'insufisance 
pourrait etre poiirsuivi comme coupable de déni 
de justice, et il est defendu de suspendre le 
jugement d'une contestation pour demauder 
au législateur une interprétation qui devienne 
la regle de sa décision future. * 

20 11 est interdit aux tribunaux de proceder 
par voie de disposition genérale et reglemen- 
taire siir les causes qui leur sont soumises, 
c'est-i-dire d'attribuer a leurs decisions la force 
d'un reglement applicable a tous les cas ana- 
loyes  qui pourraient se presenter. 

Nous n'avons pas a entrer ici dans l'ktude de 
la route que l'interprétation, avant de devenir 
definitive, doit parcoiirir a travers les rouages 
de notre organisation judiciaire. 

Quant a l'art mCme de l'interprktation jodi- 
ciaire, nous ne pouvons ici qu'en indiquer les 
principaux moyens : lo Rapprochement du texte 



a interpréter et des autres dispositions lkgales 
de la meme matiere ou des matieres analogues; 
20 Recherche des motifs ou du but de la loi 
soit dans les travaux préparatoires qui en out 
amené la rédaction, soit dans le droit antérieur; 
3 O  Aupréciation des conséuuences. auxuuelles 
condiiraient les diverses solutio& pro6ables. 

11. La raisonsemble indiuuer aue le droit d'in- 
terpréter la loi par voie dédisp6sitiongénérale 
et permanente n'appartient qu'au pouvoir meme 
qui a fait la loi. C'est ce qu'exprime la vieille 
maxime : Ejus est interp~etari legem cujus est 
condere. Cependant ce principe n'a point été 
toujours également appliqué dans son inté- 
grité. Avant 1789, le roi, qui était la source de 
toute justice, était aussi l'unique législateur'. 
Seul il faisait laloi, seul il l'interprktait. L'ordon- 
nance de 1667 défendait aux cours de justice 
d'interpréter les ordonnances, édits, etc.; elles 
devaient se retirer par devers le coi pour sa- 
voir ce qui serait de son intention. Avec la 
meme logique la Révolution de 1789 fait passer 
tout a la fois a une assemblée iinique le pou- 
voir lkgislatif et le pouvoirinterprétatif, et I'ar- 
ticle 12, titre XI, de la loi des 16-24 aoat 1790, 
défendant aux tribunaux de faire des regle- 
ments, les autorise a s'adresser au Corps légis- 
latif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire 
soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une 
nouvelle. 11 est bien entendu que cette inter- 
pellation au pouvoir législatif n'autorisait pas 
toujours le tribunal a surseoir au jugement de 
i'affaire prbsente. En effet i'article 21 de la loi 
des 22 novembre-le'décembre 1790 détermine 
les cas dans lesquels le reféré du Corps legis- 
latif est obligatoire: ~Lorsque le jugement aura 
été cassé deux fois et qu'un troisieme tribunal 
aura jugé en dernier ressort et de la meme 
maniere que les deux premiers, la question ne 
pourra plus &re agitee au tribunal de cassation 
qu'elle n'ait ete soumise au Corps lkgislatif qui, 
en ce cae, portera un décret déclaratoire de la 
loi, et lorsque ce décret aura éte sanctionné 
par le roi, le tribunal de cassation s'y coiifor- 
mera dans son jugement.~ La Constitution de 
l'an 111 maintient le pouvoir législatif dans le 
droit d'interpréter la loi en rendant le reféré 
obligatoire lorsque, a p r h n e  seule cassation, le 
second jugement sur le fond estattaqué par les 
m&mes moyens que le premier. 

La Constitution de l'an VI11 ayant enlevé aux 
assemblées toute initiativedes lois, il pamt diffi- 
cile de maintenir le rCf6r6 direct ;u c6rps legis- 
latif lorsau'une intcrnrétation dc la loi devenait 
nécessaire. Aussi la ki du 27 ventdse an VI11 se 
contenta-t-elle de dice que lorsque, apres une 
cassation, le second jugement était attaqué par 
les memes moyens que le premier, la questian 
serait portée devant toutes les sectionsréunies 
de la Cour de cassation. De cette facon on réglait 
bien le moment oh la dificulté d'interprétation 
Iégale se posait, mais on ne donnait pas le 
moyen de la résoudre, car d'une part on ne 
disposait pas que la décision des sections réu- 
nies ferait loi au moins dans l'espece, pour le 
tribunal déíinitif, et d'autre part on n'avait pu 
se rksoudre a imposer au gouvernement l'obli- 

gation de présenter toujours une loi interprb- 
tative lorsqu'il serait ainsi constaté que les ef- 
forts de la magistrature ne faisaient qu'obscur- 
cir la question. 

Cependant il fallut bien dans la pratique ob- 
tenir des solutions. On les demanda au conseil 
d'État qui émit alors des avis sur le sens des 
lois, et la jurisprudence décida plus tard que, 
sous la Constitution de i'an VIII, ces avis avaient 
le caractere d'interpétation législative lorsqu'ils 
avaient &té approiivés par le souverain. C'était 
assurément anticiper sur les dates, car ce fut 
seulement la loi du 16 septembre 1807 qui 
remit au conseil d '~ ta t  le pouvoir de terminer, 
par ses avis, les difficultés d'interpcétation qui 
avaient résisté a deux décisions successives 
de la Cour de cassation. Celle-ci pouvait méme 
s'adresser au conseil avant de prononcer son 
second arret, mais dans tous les cas l'interpré- 
tation du conseil ne valait que pour i'affaire 
en litige. En réalité ce systeme aboutissait non 
pas a l'interpr6tation législative proprement 
dite, mais l'ingérence du pouvoir adminis- 
tratif dans i'exercice de la iustice. 

Sous la Restauration , da& le cours de ia pre- 
miere session législative, il fut fait a la Chambre 
des députés une proposition relative a l'inter- 
prétation des lois. Une résolution fut adoptée 
par les deux chambres, qui suppliait le coi de 
présenter une loi qui déclarat que, lorsqu'il 
y avait lieu a l'interprétatiou tle la 101, il devait 
en &re référé a Sa Majesté, par la Cour de 
cassation, pour &tre ensuite donné par le pou- 
voir législatif telle déclaration interprétative 
qui serait jugée nécessaire. La Cour de cassa- 
tion était ensuite tenue de statuer sur le pour- 
voi conformement a cette déclaration. Le gou- 
vernement ne donna aucune suite i ce vceu. 
Mais la théorie de 1807 était par le fait battue 
en breche. En réalité elle était tellement in- 
conciliable avec le régime constitutionuel que. 
lorsqu'en 1817, il fallut iixer le sens de cer- 
tains articles du Code de commerce, on eut 
recours, non pas a une ordonnance, mais a . 
une loi réguli&rement déliiérée par les deux 
chambres. Cependant un avis du conseil d'Etat 
decida que la loi de 1807 n'était pas abrogée 
par i'établissement de la Charte, et que si i'in- 
terprétation générale et législative devait ap- 
partenir au pouvoir législatif, l'interprétation 
spéciale relative a un cas en litige restait dans 
le domaine de l'ordonnance royale. C'est a tous 
ces doiites que la loi du 30 juillet 1828 a voulu 
mettre un terme, en laissant au pouvoir judi- 
ciaire lui-meme l'interprétation définitive dans 
tous les cas particuliers. Cette loi en effet 
veut qu'aprks deux cassations, la nouvelle cour 
royale puisse prononcer toutes les chambres 
assemblées et decide souverainement du litige. 
Seulement, comme un te1 conflit suppose un 
vice réel dans le texte Iégal, il en est en meme 
temps référé au roi, et dans la session 1Cgis- 
lative qui suit le référé, une loi interprétative 
est proposée aux chambres. Au milieu d'autres 
inconvénients graves, ce systeme avait le tort 
de bouleverser la hiérarchie judiciaire. 11 met- 
tait la Coiir de cassation dans une position 
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d'infériorite vis-a-vis des cours royales dont 
les décisions sur le point controversé échap- 
paient a tout nouveau recours. 11 sapait ainsi, 
dans son principe, l'unité de jurisprudence 
originairement attacliée a la Cour de cassation. 

En 1834, M. le procureur general Dupin, se 
faisant l'organe des voeux de la Cour de cassa- 
Iion, exprimait hautement, dans con discours 
de rentrée, le désir que la loi de 1828 fht rem- 
placée par une disposition qui, tout en laissant 
au pouvoir législatif sa libre action dans les 
cas ou il croirait pouvoir l'exercer, assurerait 
du moins a la Cour de cassation la rouverai- 
nete' du verdict en point de droit. 

La loi du ler avril 1837, préparée en 1835, 
proposée en 1836, vint donner satisfaction a 
cette demande. Elle decide que lorsque, apres 
la cassationd'un premier jiigement ou arret, le 
deuxiéme arret ou jugement entre les memes 
parties est attaque par les memes moyens, la 
Coiir de cassation prononcera toutes chambres 
réunies, et que si ce deunieme arr&t ou juge- 
ment est cassé par les memes motifs que le 
premier, la cour ou le tribunal auquel l'affaire 
est renvoyée se conformera a la décision de la 
Cour de cassation sur le point de fait. Ainsi 
cette loi transporte des cours royales a la Cour 
de cassation la souveraineté du verdict en 
point de droit, et par cette transposition natu- 
reUe se trouve rétablie l'autorité supérieure et 
nécessaire de la Cour de cassation sur la juris- 
pmdence générale. 

De I'obligation du référé au pouvoir législa- 
ti% la loi de 1837 ne dit pas un mot, et ainsi se 
trouvent aussi complétement séparées l'action 
du pouvoir judiciaice qui ne doit jamais ktre 
ni troublé ni dirigé dans la décision des litiges 
deja nes, et i'action du pouvoir législatif qui 
est toujoursmaitre de corriger a toute heure la 
loi que l'expkrience montre obscure ou insuf- 
6sante. 

En ce qui concerne les dimcultés d'inter- 
, prétation qui peuvent s'élever sur le véritable 

sens des articles de la Constitution, e'est le 
Sénat qui est investi du pouvoir de les résou- 
drepar des sénatus-consultes. 

CHARLES FLOQUET. 

'JBTERRBGNE. L'interregne est l'intewaiie 
dfun regne a l'autre. Dans une monarchie hé- 
reditaire l'héritier presomptif est roi de droit 
aprhs la mort de son prédkcesseur; on connalt 
le mot: Le roi est mort, vive le roi. 11 n'y a in- 
terrkgne dans un te1 Etat que si, une dynastie 
ayant pris fin, leprince n'est remplacé qu'aprks 
un certain intervaiie. 

Dans une république il n'y a pas d'inter- 
rkgne, car le supreme magistrat est électif, il 

, iie rbgne pas, mais il gouverne. La fln de son 
gouvernement étant prévue, on peut proceder 
a temps a l'élection de son successeur, qui 
entre en fonction au moment ou le premier 
en sort. Ici aussi il n'y a pas de solution de 
contiiuité. 

il n'en est pas de meme dans une monarchie 
¿!lective. Le roi etant élu a vie, la date précise 
de sa íb n'est pas connue, et on a mauvaise 

grice de dire a un homme qu'on croit sa mort 
prochaine. 11 y a donc interregne , c'est le 
temps de l'élection. On sait depuis longtemps 
le mal que peuvent causer ces éclipses mo- 
nientanées du représentant de l'autorité. Aussi 
a Rome, aprbs la mort des rois, le Sénat nom- 
mait un entre-roi, pour les fonctions reli- 
gieuses qui ne pouvaient @tre remplies par 
d'autres magistrats. 

Les guerres entre prétendants qui suivirent 
dans Sempire romain la mort de Galba et celle 
de Didius Julianus, furent de véritables inter- 
régnes. On cite, dans l'histoire de France, l'in- 
terregne de 736 a 741, de la mort de Thierry II 
A l'avénement de Childéric 111. Charles Martel 
gourerna la France pendant cette période , 
comme il l'avait gouvernée sous Thierry 11, 
comme son fils Pépin le Bref la gouverna sous 
le regne suivant. 11 y eut encore un interregne 
d'un an entre la mort de Carloman et l'avéne- 
ment de Charles le Simple; un de cinq mois en 
1316, de la mort de Louis le Hutin a la nais- 
sanee de Jean Ier, qui régna quatre jours. Le 
plus célebre de tous est le grand interrkgne de 
l'empire d'bllemagne. 11 dura vingt-trois ans, 
de la mort de Conrad IV (1250) a Sélection de 
nodolphe de Habsbourg (1273). Trois empe- 
reurs furent élus en meme temps dans cet in- 
tervalle ; Guillaume de Hollande, Richard d'An- 
gleterre, et Alphonse d'Aragon. Aucun ne régna. 
Ce fut un temps de discordes et de violentes. 

Les interrkgnes sont ordinairement funestes. 
Les sujets d'un Etat monarchique se trouvent 
surpris et troublés de l'absence du prince en 
qui ils résument la puissancepublique et pres- 
que la loi. 11s n'ont point la modération que 
donne, dans les républiques, l'exercice habituel 
de la liiertk. N'ayant plus de roi, ils se croient 
en droit de tout faire, et l'esprit d'arbitraire 
qui, sous le prince absolu, animait le gouver- 
nement, passe a chaque particulier. Les mo- 
narchies tempérées sont moins troublées par 
un interregne; les institutions permanentes 
préviennent ce désordre qui nalt de l'incerti- 
tude. 

L'élection du prince, dans les monarchies, 
fait de l'interrkgne une n6cessitk. On ne devrait 
peut-&tre élire qu'a des magistratures nom- 
breuses, limitées et temporaires. Un monarque 
élu passe trop vite d'une condition privke au 
pouvoir supreme. Une nation hérolque pense 
qu'il est plus juste de donner la couronne au 
mérite qu'a la naissance; mais les fréquents 
interregnes quien résultent livrent le royaume 
aux passions des grands, aux tumultes du 
peuple, et aux ambitions des autres puissances. 

JACQUES DE BOISJOSLIN. 

INTERVENTION. On appelie intervenlion, 
en riolitique, l'action exercée par un ou ~ l u -  
sieÜrsgoÜvirnementssur un ou-plusieurs aütres 
gouvernements, a propos d'événements inté- 
iieurs ou extérieurs ,- de nature a compro- 
mettre la paix générale. 

A le prendre dans le sens Btymologique, le 
mot iatervention devrait signi0er arbitrage; 
mais la fonction d'arbitre supposant un complet 
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désinteressement de la part de l'intervenant, il 
n'y a certes pas lieu a en faire d'application ri- 
goureuse a la politique, car l'ingkrence d'un 
pays dans les affaires d'un État étranger revet 
rarement et conserve plus rarement encore ce 
noble caractere. Toutefois, le principe d'oii 
Amane le droit d'intervention est tbkoriquement 
la reconnaissance d'un droit humain, l'atrirma- 
tion de l'nnité de la raison humaine, l'attesta- 
tion d'une solidarité morale et materielle entre 
tous les peuples et tous les individus, indépen- 
dante et supérieure aux constitutions et aux 
lois particulikres qui les rkgissent. 

NiZ humani a me alimumputo. 

Rien de ce qui touche i'humanité ne me sau- 
rait &tre Ctranger; telle est la profession de foi 
de l'bomme de progres, quelie que soit sa natio- 
iialite. Rien de plus noble a coup shr, mais 
klever a l'état degénéralité ce qui est I'apanage 
de Pindividu illuminé par la raison, n'est-ce pas 
aiiticipersitr le temps et donnerlasanction d'un 
~ r i n c i ~ e  de iustice sunerieure aux tentatives 
ambitfeuses des gouve~nements? 

Dans notre aavs si accessible al'entralnement 
desidees génbraies, le droit d'intervenir aunom 
de l'bumanite dans les débats interieurs et ex- 
tArieurs des autres peuples est presque consi- 
dere comme d'investiture divine, et cette pas- 
sion genCreuse nous a souvent fait onblier jus- 
qu'au soin de notre propre indépendance. 

Est-ce a dire qu'il y ait un droit humain, fixe, 
invariable, accepté de tous et de nature a ser- 
vir de regle a toutes les relations de peuple a 
gouvernement, d'État a État? 11 suffit de jeter 
les yeux sur les événements contemporaius et 
d'invoqner l'bistoire du passe pour reconnaltre 
combien nous sommes loin encore d'une pareiile 
rkalisation. 

Cependant le droit d'intervention s'exerce 
cliaque jour ouvertement ou par voie detour- 
nCe, au dktriment de la morale universelle. 11 
a servi et Deut servir de Drbtexte a toutes les 
usurpatio&, a toutes les iiiquit8s, a toutes les 
spoliations. Au lieu de ~révenir la nuerre, il 
fait le plus souvent sorti; une contla@ation gk- 
nerale d'un debat circonscrit et colore d'un re- 
flet de justice les attentats les plus audacieux 
contre l'indépendance des nations et la liberte 
des individus. 

On distingue plusieurs sortes d'interventions 
qui sont comme les degrés d'une procédure: 
l'intervention ofecieuse qui s'exerce par notes 
dites verbales, remises par l'ambassadeur de la 
partie intervenante; l'intervention oflicielle par 
notes livrees a la publicité; l'intervention pa- 
cifique a titre arbitral qui donne presque tou- 
iours lieu a un coum&s ou a des confkrences 
internationales; l'intkention armée, précédée 
d'ultimatum. accompañnbe de dkmonstrations 
militaires et-suivie de &claration de guerre. 

Les principaux auteurs qui ont traite du 
droit des gens se sont vainement efforces de 
circonscrire le droit d'intervention, ils n'ont 
pu en donner ni la déhition positive, ni sur- 
tout la délimitation. Vattel, Wheaton, de Mar- 
tens, Pinbeiro Ferreira admettent qu'il ne doit 

s'appliquer qu'aux actes purement extérieurs 
des peuples et que les circonstances dans les- 
quelles les goiivernements Btrangers peuvent 
intervenir dans les affaires intérieures d'un 
Etat sont toutes speciales et restreintes; mais 
ces auteurs se sont gardes de spécifier les cas 
particuliers dans lesquels l'intervention leur 
paralt legitime, ce qui laisse la porte ouverte i 
toutes les interprétations. 

En opposition au principe d'intervention, 
quelques publicistes modernes ont invoque le 
principc de non-intervention; s'eflor~ant, tant la 
langue politique est peu précise, de donner une 
valeur positive a une negatioii. Au lieu de con- 
sidérer en soi le droit des peuples a disposer 
d'eux-memes , a réformer leurs institutions , a 
contracter des alliances , a conclure des trai- 
tés de commerce; ils out reduit 1a.déclaration 
d'indépendance des groupes nationaux a cette 
assez triste formule: Chacun pour soi, chaeun 
chez soi. 

En 1820, lors de la réunion des congres de 
Troppau et de Laybach, le gouvernement an- 
glais a essayé de poser des limites un peu 
moins vagues a i'exercice du droit d'interven- 
tion : il s'agissait du peuple napolitain qui, a la 
suite d'un soulévement, avait arraché a so11 
souverain quelquesgaranties contre l'arbitraire. 
Le mouvement popiilaire avait réussi, le roi ab- 
diquait en faveur du duc de Calabre et accor- 
dait uneconstitution. Les empereurs de Russie 
et d'hutriche, le roi de Prusse s'émurent et 
conyoqu&rent un congres des signataires des 
traites de 1815 pour aviser , dans un intBret 
commun, a reprendre les concessions accor- 
dées; 1'Angleterre s'abstint et sa déclaration 
merite d'&tre rapportée, car elle inaugure la 
politique de non-intervention qui a valu a l'Eu- 
rope une assez longue période de paix: 

«Tout en reconnaissant qu'ungouvernement 
peut avoir le droit d'intervenir d'une maniere 
serieuse et immediate dans les affaires d'un 
autre Etat, le gouvernernent anglais considere 
ce droit comme ne pouvant &re justifié que 
par la plus urgente nAcessité; il n'admet pas 
que ce droit puisse recevoir une application gB- 
nérale et iUimitée dans tous Ies cas de mouve- 
ments populaires, et surtout il croit qu'il ne 
saurait &re appliqué comme mesure de pru- 
dence, ni former la base d'unealliance. Cedroit 
doit &re une esception aux principes les plus 
essentiels, il ne peut &re admis que daus des 
circonstances spéciales. )I 

11 ne faudrait pas attribuer i'attitude libbale 
de l'Angleterre , a cette époque , au respect de 
l'indbpendance et de l'autonomie des peuples; 
la politique procede de l'intkret plus ou moins 
bien entendu et non des principes. Cependant, 
en dépit des sous-entendus des gouverncments 
l'opinion tend a se fixer d'apres les interprk- 
tations les plusfavorables a la libre expansion 
des individus et des collectivitks, et quoiqu'ii 
soit facile de lui donner le cbange, il faudra 
bien quelque jour que le terrain mouvant se 
flxe et que le droit international recoive une 
défliiitive consBcration. 

Le resultat le plus curieux du congres de 
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Laybach fut la prétention mise en avant par les 
puissances intervenantes d'empecher un sou- 
verain de concéder, ou pour parler plus exacte- 
ment, de restituer a son peuple les libertés qui 
lui avaient été enlevées. Sa décision portait 
que le principe absolu serait rétabli a Naples, 
que i'ancien roi reprendrait sa couronne et 
qu'au besoin la force serait employée pour at- 
teindre a ce but. L'Aiitriche fut chargée de 
I'exécution de l'arret collectif, ses armées en- 
valiirent le royaume des Deux-Siciles, et pen- 
dant plusieurs années elles occuperent, aux 
frais de ce pays, les principales places du 
royaume. 

Une année plus tard, le Piémont se soulevait 
et proclamait une constitutioii calquée sur la 
constitution espagnole de 18 12 ; nouvelle in- 
tervention, condamnation del'acte insurrection- 
nel du peuple piémontais et restauration de 
l'absolutisme. Ce fut encore l'Autriche qui eut 
l'lionneur de la répression. 

Les gouvernements allies justiliaient ainsi 
leur intervention : u C'était un droit qui, dans 
le cas spécial, devenait une nécessité urgente, 
de prendre, en comrnun des mesures de silreté 
contre les Etats dans lesquels le renversement 
du gouvernement opere par la révolte, ne dilt- 
il &re considéré que comme un exemple dan- 
gereux, devait avoir pour suite une attitude 
liostile contre les constitutions et les gouver- 
nements legitimes. D 

Deux aniiées s'étaient écoulées et 1'Espagne 
réclamait a son tour la Constitution de 1812; 
cette fois la France fut I'exécuteur des arrets 
de la Sainte-Alliance, sesarmes renverserent le 
pacte national espagnol et rétablirent i'absolu- 
tisme au dela des Pyrénées. 

A propos du soulevement des colonies es- 
pagnoles, nouvelle velléité d'intervention, mais 
cettefois les fitats-~nis prirent parti pour les 
révoltés, I'Angleterre se déclara prete a recon- 
naitre les gouvernements indépendants qui 
s'étaient formes, et la Sainte-Alliance dut recu- 
ler devant les conséquences de son principe. 

En 1825, la mort de Jean VI appelle au tr6ne 
de Portugal son fils alné don Pedro, alors em- 
pereur du Brésil. La Constitution de ce dernier 
pays s'opposant a la réunion des deux cou- 
ronnes, don Pedm abdique en faveur de sa 
fille doüa Maria et inaugure le noiiveau regne 

d'un empire si maltraitk quelques années au- 
paravant. 

Depuis 1848, chaque année voit naltre une 
intervention nouvelle : 

Intervention a Rome pour le rétablissement 
du pouvoir temporel du pape; 

Intemention en Crimée pour assurer i'inté- 
grité de I'empire turc; 

Intervention en Italie pour la reconstitution 
de la nationalité italienne; 

Intervention en Syrie pour la protection des 
chrétiens du Liban; 

Intemention en Chine et Cochinchine, sous 
prétexte de répression d'actes de cruauté com- 
mis sur des rnissionnaires, et en réalité pour 
élargir le  cercle des relations commerciales de 
la France et de i'hngleterre ; 

Intervention au Nexique, doiit il est inutile 
d'invoquer le préteste deja jugé par i'opinion; 

Intervention en Pologne; ici la raison invo- 
quée est une raison d'humanité et de droit hu- 
main; au fond on pourrait y retrouver la raison 
d'Etat, cette raison mystérieuse et multiforme 
qiii préside, comme on le voit, aux actes les 
plus contradictoires, aux entreprises les plus 
insensées; changeant de caractere et d'argu- 
ments suivant l'heure et les variations de la 
politique; subissant a courte distance les plus 
etranges transformations, se donnant achaque 
instant les plus cruels démentis , aboutissant 
presque toujours a des déceptions et se tra- 
duisant toujours par des hécatombes d'hommes 
et de capitaux. 

En rksumé, l'intervention c'est la guerre, et 
la guerre, c'est la subordination du génie ci- 
vique au génie miiitaire, et, comme l'a dit avec 
tant de force un écrivain de talent: u Avec les 
dangers qu'accumule la guerre s'ouvre 1'8re des 
sauveurs. Scipion fait oublier les Gracques et 
trace le chemin aux Césars. L'austérité des 
mceurs publiques s'efface progressivement de- 
vant la corruption des richesses mal acquises, 
l'illustration des grands généraux eclipse toute 
vertu sociale. La guerre est aussi funeste aux 
mceurs qu'aux ñnances publiques. 11 

C'est au nom du droit d'intervention que 
Catherine 11 prélude au partage de la Pologne; 
c'est sous i'invocation dn mCme droit que la 
Prlisse et i'Autriche sanctionnent cette usur- 
pation en Drenant ~ a r t  aux dé~ouiiies du ~ e u ~ l e  

en accordant une consfitution au Portugal. h r -  polonais; C'est sois couleur dinterventi'on que 
gituncompbtitcur sousles auspices des grandes 1'Angleterre a successivement déposs6db les 
puissances; la France appuie don Miguel, mais 
I'hngleterre se prononce ouvertement poiir le 
pouvoir constitutionnel de doiia Maria, elle dé- 
barqueun corps de troupes en Portugal, et cette 
intervention effective déjoue une seconde fois 
l'action retrograde des gouvernements francais, 
russe et autrichien. 

En 1826, une nouvelle coalition se forme, et 
cette fois 1'Angleterre s'associe a l'intervention 
réclamée par la France et la Russie en faveur 
de l'insorreclion grecque. On briile a Navarin 
la flotte turque. 

Quatorze ans plus tard, c'est en faveur du 
gouvernement turc que la France intervienl, et 
I'Europe est prete a s'embraser pour la defense 

princes indigknes qui régnaient dans i'Hin- 
doustan. C'est sous pretexte d'intervention que 
Brunswick adressait a laFrance rkvolutionnaire 
L'insolent manifeste auquel elle répondit par 
tant de victoires. Cependant la révolution fran- 
qaise btait un fait complétement interieur; au 
moment ou elle éclata, elle n'avait pas le ca- 
ractere propagandiste qu'elle prit plus tard. On 
peut dire que les puissances intervenantesvio- 
laient l'autonomie nationale, et le principe d'in- 
tervention qu'elles voulurent légitimer par de 
successifs manifestes a prouvé qu'en i'absence 
d'uii droit humain bien défini, applicable a tous 
les peuples que1 que soit leur degré de ciuili- 
sation, solennellement et directement accepté 





lides militaires, sint donner a cette institutioii 
la forme qu'elle a conservée jusqu'ici. Cette 
fondation fut digne de la grandeur et de i'éclat 
de son regne. L'H6tel des Invalides est un eta- 
blissement qu'on admire encore aujourd'hui. 
Commencé en 1670, sur les plans de Libéral 
Druant, l'édiflce, dont Louvois posa la premiere 
pierre, ne fut aclievé que trente ans plus tard 
par Mansart. Voici par quels moyens Louis XIV 
avait pourvu a la dotation de cet établissement : 
U 11 est ordonné aux trksoriers, tant de l'ordi- 
naire que de l'extraordinaire de la guerre et 
cavalerie légere, de retenir par leurs mains 
sur toules les dépenses généralement qu'ils 
fcront du maniement des deniers de leurs char- 
ges, deux deniers pour livre, pour etre ce fonds 
de deux deniers employe a la construction 
d'un hdtel roya1 d'une grandeur et d'un espace 
capables de recevoir et loger tous les offlciers 
et soldats, tant estropiés que vieux et caducs 
de ses troupes. D 

Les capitaux qui appartenaient a la dotation 
des invalides, Iirent retour au Trésor en 1832. 
Depuis cette époque, les dépenses de cet eta- 
blissement forment un chapitre spécial du 
budget du ministere de la guerre. Dans un 
rnpport a I'Empereur, accompagnant un dCcret 
du 27 juin 1863, portant reglement de 1'Hdtel 
des Invalides, le ministre de la guerre dkter- 
mine ainsi le but de cette institution: aDans 
l'ktat actuel de la législation, I'admission a 
I'Hdtel des Invalides n'a d'autre but que de 
suppléer a i'insuffisance de la pension de re- 
traite, lorsqu'il s'agit de militaires auxquels 
leur ige, des blessures ou des inflrmités ne 
permettent plus le travail ou rendent indispen- 
sables des soins particuliers. Dans le priiicipe, 
pour etre admis a l'HOtel il fallait avoir des 
blessures graves, ou compter 30 ans de services 
et 60 ans d'ige; mais aujourd'hui que les sous- 
officiers et soldats obtiennent une pension de 
retraite apres 25 ans de services, la condition 
de 30 ans de services n'est plus nkcessaire; la 
possession d'une pension de retraite coustitue 
pour les sexagénaires un titre suffisant a l'ad- 
mission. 

L'effectif de l'HOte1, en 1863, était de 2,216 
hommes. Pendant les guerres du premier Em- 
pire il avait atteint le chiWe enorme de 26,000, 
et on avait dii créer diverses succursales qui 
aujourd'hui n'existent plus. Un certain nombre 
d'invalides sont, en outre, autorisés a habiter 
hors de I'HOtel et recoivent des secours en 
nuture et en argent. L'entretien de chaque 
homme a l'Hdtel est évalué au prix moyen de 
1 fr. 85 c. par jour, et le total des dépenses 
était porté au budget de 1864 pour la somme 
de ?,179;002 fr. 

Les invalides sont organisés rnilitairement 
et occupent le premier rang dans l'armée , car 
1'Hbtel qu'ils habitent n'est pas seulement un 
hospice ou de vieux soldats viennent trouver 
un asile, c'est aussi un monument destine a 
proclamer la gloire acquise par les armes et a 
cn rappeler le souvenir. C'est dans l'kglise de 
1'HOtel qu'on suspend les drapeaux enlevés i 
i'ennemi, tandis qu'une batterie de canons 

kgalcment pris sur l'ennemi, rangée dans la 
mur d'honneur, annonce chaque victoire nou- 
velle a la capitale. Ajoutons que ces canons 
annoncent aussi les evénements importants, 
tels qne la naissance des princes, I'ouverture 
des sessions du Corps Iégislatif, et meme les 
traités de paix. 

Apres avoir pourvu au sort des soldats inva- 
lides, il était juste de venir en aide aux marins 
invalides. C'est encore a Louis XIV, ou si I'on 
veut a Colbert, que revient l'honneur de cette 
initiative. Le 23 septembre 1673, parut une 
ordonnance royale prescrivant que Ies gens de 
mer, estropiés au service du roi, seraient en- 
tretenus pendant leur vie dans deux hospices 
établis, l'un a Rochefort, pour le Ponent, 
l'autre a Toulon, pour le Levant. La meme or- 
donnance ajoutait qu'il serait retenu 6 deniers 
par livre sur les apgointements des officiers de 
marine et sur la solde des equipages, et que 
les fonds ainsi obtenus seraient affectés la 
créatioii de ces deux Iidpitaux. Mais bient6t 
on comprit que les marins, habitués, pour la 
plupart, a la vie de famille, éprouveraient une 
vive répugnance a quitter leur foyer pour aller 
s'enfermer dans une sorte de caserne. Le pro- 
jet de leur construire des hbpitaux fut donc 
abandonné, et un édit de 1689 affecta les 
fonds dont nous venons de faire connaitre 
l'origine, a donner des secours pécuniaires aiix 
mailns estropiés au service du roi. En 1703, 
cette institution rewt une extension nouvelle; 
un arret du conseil decida qu'une retenue dc 
3 deniers par livre serait faite sur toutes les 
prises amenées dans les ports de France, et 
destinée a fournir des secours aux marins qui 

' 

seraient estropiés sur les vaisseaux armés en 
course. Plus tard leurs veures et leurs enfants 
furent admis a participer a la somme produite 
par cette retenue. 

Jusqu'alors, on ne s'était occupk que des 
marins du roi et des corsaires; mais en 1709, 
on btendit-les mesures prises dans ce but aux 
marins des navires de commerce. Un édit parut 
qui ktablit sur des hases nouvelles la caisse 
des invalides de la marine. Le prélevement sur 
les prises fut porté de 3 a 4 deniers par livre 
(! % a 1 'la); la retenue sur la solde des offi- 
ciers et des marins du roi fut réduite de 6 a 
4 deniers (2 % a 2 I h ) ,  mais cette retenue fut 
appliquee aux gages des marins du commerce, 
aux appointements des employbs civils de la 
marine et aux salaires des ouvriers des arse- 
naux. Les marins naviguant a la part furent 
assujettis a une taxe íke  equivalente a ceiie 
des marins naviguant a gages. 

Moyennant ces taxes et retenues, tous les 
officiers, soldats, matelots, ouvriers, ainsi que 
les employés de lamarine, obtenaient des pen- 
sions sur la caisse des invalides. C'est de l'edit 
de 1709 que date, a proprement parler, la 
fondation de la caisse des invalides de la ma- 
rine. Cet édit fut rendu sous le ministere du 
comte de Pontchartrain. Colbert, a qui on attri- 
bue généralement la création de cette caisse, 
n'avait eu en vue que de créer, pour les marins, 
des hbpitaux aualogues a l'H6tel des Invalides. 



bepuis cette époque, la caisse ne cessa de 
se développer. On lui attribua les deux tiers 
des soldes, parts de prises et successions des 
gens de mer, lorsque aprks dix ans il n'y aurait 
pas eu de réclamations. Plus tard elle s'enri- 
cliit d'une retenue de 4 deniers par livre sur 
toutes les dépenses de la marine et des colo- 
nies, plus une retenue de 6 deniers sur les 
prises faites par les bitiments de guerre de 
I'Etat, comme cela avait deja lieu pour les 
prises faites par les corsaires. 

Les devoirs de la caisse s ' acc~ren t  avec ses 
ressources. Les trésoriers de cet établissement 
devinrent les véritables caissiers des gens de 
mer, cliargés de leur payer leurs soldes et 
gratifications, et de servir en outre aux fa- 
milles des marins employés sur les bitiments 
de l'Etat, un tiers des salaires de ces marins, 
c'est-a-dire un mois sur trois, ou ce qu'on ap- 
pelle le mois de famille. 

Nous ne suivrons pas la caisse des invalides 
dans toutes les vicissitudes qu'elle eut a subir 
depuis 1789. Maintenue par l'Assembée consti- 
tuante, elle fut réunie par la Convention a la 
Trésorerie nationale. Séparke de nouveau par 
un décret de messidor an 111 (27 juin 1793), 
elle fut,une seconde fois reunie au Trésor par 
un décret du 13 aout 1810, et tous les fonds 
qui étaient sa propriété furent déclarés deniers 
publics. Mais cet état de choses ne dura pas, 
et par une ordonnance du 22 mai 1816, il fut 
établi que la caisse des invalides était un dé- 
pbt confié au ministre de la marine et entiere- 
ment séparé du Trésor. 

L'établissement des invalides de la marine , 
te1 qu'il est constitué aujourd'hui, comprend 
trois services distincts : 

10 La caisse des invalides proprement dite, 
qui percoit des retenues sur la solde des marins 
de I'État et du commerce, et leur donne en 
échange, a 50 ans d'ige et apres 25 ans de na- 
vigation, une pension dite de demi-solde. Elle 
est en outre la caisse genérale des pensions 
du ministere de la marine et des colonies; 
20 La caisse des gens de mer quirecoit, pour 

les marins absents et leurs familles, les va- 
leurs, objets et produits auxqiiels ils ont droit; 
30 La caisse des prises, qui recoit le produit 

de toutes les prises faites par les batiments de 
l'Etat et les corsaires. 

Les fonds de ces trois caisses sont conliés a 
un trésorier général, et I'établissement tout 
entier est sous les ordres d'un administrateur 
relevant du ministre de la marine. La caisse a 
un budget spécial et n'a pas besoin qu'on lui 
vote des fonds. Ses recettes et ses dépenses 
sont iiiscrites pour ordre au budget général de 
l'État. 

Les grandes nations de 1'Europe ont senti 
egalement le besoin d'instituer des établisse- 
ments de secours pour leurs soldats et leurs 
marins, et elles ne sont pas restées en arriere 
de la France. 

En 1682, Charles 11, roi d'Angleterre, fondait, 
pres de Londres, I'hbpital de Chelsea destiné 
aux invalides de l'armée de terre. 400 soldats 
y trouvent un abri, et pres de 12,000 sont en- 

tretenus au dehors par I'établissement. Pour y 
etre admis, il faut avoir servi 20 ans dans I'in- 
fanterie et 24 dans la cavalerie. Chelsea ren- 
ferme encore un asile royal militaire (Ihe royal 
rnililary asylum) destine aux enfants de sol- 
dats. On y eleve 700 garcons et 300 filles de 
soldats encore sous les drapeaux, ou morts 
pour la patrie. 

L'h6tel de Greenwich, reservé aux invalides 
de la marine, est établi sur de plus vastes pro- 
portions, et répond a la grandeur et a la puis- 
sance maritimes de i'Angleterre. Situé sur la 
rive droite de la Tamise, a cinq milles de Lon- 
dres, l'hospice de Greenwich fut commencé 
par Guillaume 111 et achevé par la reine Marie; 
il loge et nourrit environ 3,000 invalides pen- 
sionnaires (in-pensionners) et leur donne 1 scb. 
par semaine pour leurs menues dépenses. En 
outre, l'établissement sert une pension qui 
varie de 4 a 27 liv. st. a 14,000 marins logés 
au dehors (out-pensionners). A i'hbtel est an- 
nexé un pensionnat (¿he royal naval asylum) 
destiné a recevoir 800 gaqons et 200 filles de 
marins. Les revenus de i'hospice de Greenwich 
proviennent en partie de fondations, en partie 
d'amendes et de cotisations mensuelles payées 
par les matelots. 

La Prusse, eu kgard a I'importance de son 
état militaire, devait songer a assurer le sort 
de ses soldats invalides. Elle y pourvoit, soit 
par une pension de retraite, soit par l'admis- 
sion dans une compagnie ou dans un hbtel 
d'invalides. Ce dernier mode d'assistance s'ap- 
plique surtout aux plus igés et a ceiix qui sont 
atteints des blessures les plus graves. 

11 existe en Prusse deux maisons d'invalides 
militaires : l'hbtel des invalides de Berlin, creé 
par Frédéric le Grand, et l'hbtel des invalides 
de Stolpe, en Poméranie. Les invalides de Ber- 
lin sont organisés en un bataillon de huit com- 
pagnies dont chacune compte quatre ou cinq 
oficiers et cinquante soldats ou sous -oficiecs. 
On admet les invalides mariés dans la propor- 
tion d'un quart. Ces derniers ont droit a un 
logement de famille a 11h6tel. Tous les invalides 
habitant l'hbtel recoivent la solde de leur grade 
dans l'armée. Le traitement des sous-ofliciers 
est de 150 thalers et celui des soldats de 80 a 
50 thalers par an. Les invalides de ces deux 
catégories sont en outre habillés et ont droit a 
la ration ordinaire de pain, de sorte qu'ils n'ont 
a leur charge que la nourriture et l'entretien. 
Les invalides peuvent se livrer a toutes les oc- 
cupations privées compatibles avec les égards 
dus a l'uniforme. Les enfants des invalides 
mariés sont toleres a l'hbtel jusqu'a leur dix- 
huitihme année. Outre les deux bbtels dont 
nous venons de parler, il y a sept compagnies 
d'invalides répandues dans les provinces du 
royaume, formant des corps particuliers et 
jouissant des memes avantages que ceux de 
Berlin et de Stolpe. Au lieu du logement en 
commun, le gouvernement loue pour ces com- 
pagnies des habitations ou plusieurs invalides 
vivent réunis ensemble. 

En Russie, on a pourvu au sort des militaires 
invalides par ti'autres moyens encore. Une co- 



lonie d'invalides a été fondec en 1831 par l'em- 
pereur Nicolas entre Gatchina et Tsarkok-Célo 
pour y recevoir les soldats et sous-oficiers de 
la garde irnpériale qui n'auraient pas les moyens 
de subsister dans le lieu de leur naissance. 
Chaque maison, laquelle est annexée une 
certaine étendue de terres, est occupée par 
deux familles. Les veuves de militaires, char- 
gées d'enfants, peuvent, aprds la mort de leurs 
maris, rester dans la maison et jouir du pro- 
duit des terres jusqu'a ce que leurs enfants 
aient atteint l'age requis pour entrer dans les 
etablissements d'instruction mititaire. Ces co- 
lonies militaires, que l'immense territoire de la 
Russie luipermet d'établir, sont sans doute pré- 
férables au caserncment dans un hospice, mais 
on remarquera que cette institution est un pri- 
vilége reservé aux vetkrans de la garde impé- 
riale. 

Nous avons reconnn que l'assistance aux in- 
valides de la guerre Ctait une dette publique; 
l'État doit-il Cgalement fournir des moyens 
d'existence aux hommes que l'industrie a mu- 
tiles, ou qui ont consacre leur vie au travail 
sans y trouver le pain de leur vieillesse? En un 
mot, l'assistance aux invalides du travail est- 
elle Cgalement une dette publique? La révolu- 
tion de 1848, qui, en naissant, a improvisé tant 
de systemes, avait proclamece devoir. Le 28 fe- 
vrier, des le premier jour , le gouvernement 
provisoire rendait un décret ainsi concii: «Les 
Tuileries serviront désormais d'asile aux inva- 
lides du travailr ; et I'on écrivait a la hite sur 
les murs du palais cette inscription: Hdtel des 
invalides cim'ls. 

Nous pensons que, par ce décret d'une ap- 
plication difficile, le gouvernement provisoire 
avait voulu donner une satisfaction plus appa- 
rente que rCeUe a la classe ouvriere qui venait 
de triompher, et peut-&re aussi proteger la 
demeure des rois, en lui trouvant une desti- 
nation oa plutdt un nom, qui devait la faire 
respecter par le peuple insurgé. hu reste, 
cet essai, peu sérieusement tenté, fut bientdt 
abandonnC. En effet, ce n'est pas par de sem- 
blables créations qu'on peut résoiidre le pro- 
bleme de l'assistance aux travailleurs. D'abord, 
il nous paraft. impossible , dans la pratique, 
que i'État puisse fonder, en nombre suffisant, 
des hdtels d'invalides pour tous ceux que l'in- 
dustrie ou I'agriculture auraient laisses sans 
ressources; et uis, en theorie, nous n'aimons 
pas plus que l'lftat se fasse le distributeur des 
secours que du travail. C'estdanslaprévoyance, 
dans i'épargne, dans I'association appliquée a 
la centralisation des ressources mises en re- 
serve pour les besoins futurs; en un mot, dans 
I'activite humaine librement developpée qu'est 
la meilleure nolution du problkme. Ce que l'État 
peut faire, c'est encourager la prévoyance et 
chercher les moyens les plus propres a sauve- 
garder les Bpargnes des travailleurs. En facili- 
tantla création des sociétés de secours mutuels, 
en se faisant A titre gratriit le caissier et l'ad- 
ministrateur de la fortune des prolétaires, 
comme pour la caisse des retraites, I'Etat rend 
plus de services a la classe ouvriere qu'enfon- 

dant des hospices invalides c.ivils; car l'ou- 
vrier qui vit des friiits accumulés de son tra- 
vail,m&me dansles conditions les plus modestes, 
kprouve une legitime fierté qui éleve son ca- 
ractdre , et tend a rendre sa vie plus digne et 
plus morale. EDMOND BOUQUET. 

INVASION. Dans tonte guerre continentale, 
il y a une invasion. Nous envahissons le terri- 
toire de l'ennemi, ou l'ennemi envahit le 
ndtre. Sans doute, chaque pays a intérkt a 
porter les maux de la guerre de préférence 
chez l'ennemi, mais personne ne devrait ou- 
blier dans cette circonstance le précepte : Ce 
que ti1 ne veux pas qu'on te  fasse, ne le fais 
pas aux autres. 

11 est de regle actuellement que I'envahis- 
seur respecte les personnes et les propriétés 
privbes; il est de rdgle aussi que la population 
civile du pays envahie continue - autant que 
posaible - ses occupations paisibles. Cepen- 
dant on peut demander : En cas d'invasion, 
que doit faire le citoyen? 

La réponse est dificile, surtout si on vent la 
rendre genérale. Toute la population doit-elle 
se lever comme un seul Iiomme? Nous se- 
rions disposé a répondre afirmativement, si la 
crainte de la lerée en masse devait avoir pour 
effet de prevenir I'invasion. Mais en ces ma- 
tieres la théorie est peu Bcoutée. La popula- 
tion s'armera si I'invasion a pour but la con- 
quete, ou si la nation sympathise avec son 
gouvernement, ou s'il s'agit de repousser un 
agresseur; mais elle pourra aussi rester in- 
différente. Toutefois i'indiffkrence tend A se  
perdre de nos jours. 

Lorsque les populations prennent une part 
active a la y e r r e ,  elles ne jouissent plus des 
immunités accordCes aux habitants paisibles. 
Certains génCraux se sont crus en droit de se- 
vir plus cruellement envers des citoyens armés 
qu'envers la troupe proprement dite. Nous ne 
saurions les justifier. On n'apas besoin de traiter 
ces citoyens avec plus de douceur, bien qu'on 
puisse troiiver des arguments en faveur d'une 
telle maniere de voir, mais dans aucun cas ils 
ne devraient souffrir plus que le soldat lui- 
meme. 

bIalheureusement, dans la guerre on écoute 
la voix de la passion plus que celle de la raison, 
et on se peimet des actes qu'on réprouve, 
qu'on flétrit énergiqiiement, lorsqu'ils sont 
commis par l'adversaire : U Que celui qui se 
sent innocent leve la premidre pierre! n 

MAURICE BLOCK. 

INVESTITURE. Voy. PBodalitB. 

INVIOLABILIT~.  Dans la théorie constitu- 
tionnelle u la personne du roi est inviolable. 
11 ne s'agit pas de la défendre contre les assas- 
sins. Le despote, que disons -nous , tout 
homme a le droit de prétendre a une pareille 
inviolabilité. Le sens de l'axiome constitutiou- 
nel est plus restreint, il dit simplement que le 
souverain, qui ne peut prendre aucune me- 
sure gouvernementale ou politique sans I'as- 



sentiment de son ministere responsable, est 
impeccable et, par conséquent, irresponsable. 

Telle est la théorie. La pratique ne s'y est 
pas toujours conformée. Malheureusement , car 
cela prouve que la passion joue en politique un 
r81e plus considerable que la raison. La oh la 
passion se met de la partie, le droit et la jus- 
tice se voilent la figure. On ne  saurait etre 
passionné et vrail 

On dira: Le prince le premier aviolele pacte, 
nous sommes donc dkgagks de nos obligations. 
C'est une erreur 1 En droit privé, lorsqu'une 
des parties n'a pas tenu le contrat synallagma- 
tique, l'autre peut quelquefois (pas toujours) 
se croire déliée de ses engagements , mais le 
droit public comporte d'autres lois. D'abord on 
peut dire que le prince n'a pas enfreint les dis- 
positions qui le concernent,car, de deux choses 
I'une: ou les ministres n'ont pas signé lea 
sctes émanés du prince, alors ces actes doivent 
etre considérés comme non avenus, et c'est 
la nation obéissante qui est coupable, c'est elle 
qui a transgressk la loi; ou les ministres ont 
sigue, et alors eux seuls sont responsables. 

On trouvera peut-@&e que nous interprétons 
la loi d'une maniere trop litthrale. Nous n'igno- 
rons pas qu'en gknéral u la lettre tue u et qu'il 
faut souvent s'attacher ti I'esprit plus qu'a la 
lettre. Mais, outre qu'ici I'espnt est d'accord 
avec la lettre, il vaut todjours mieux se ré- 
soudre a un sacrifice et rester dans la loi qu'ob- 
tenir une satisfaction complete en sortant de 
la lkgalité. 

L'histoire, d'ailieurs, donne raison i cette 
maniere de voir. Lorsque , ponr avoir satisfac- 
tion complete, on n'a pas reculé devant la vio- 
lente , lorsque , par conséquent , la passion 
s'en est melke, et que l'insurrection est de- 
venue une révolution , que s'en est - il suivi ? 
Une réaction , dont la violence a kté propor- 
tionnee a l'action. En d'autres termes, les pas- 
sious . poussant dans une direction , out fait 
naltre des passions opposées, et la nation s'est 
vue ballottée d'une extremite a I'autre. 

L'inviolabilité est une barri6re invisible, 
créée dans l'intéret général; lorsqu'on la ren- 
verse, on ne tarde pas a la voir remplacke par 
une barriere visible, armée de lois de répres- 
sion, qui s'appellent Eois de salut publie, ou 
transportatio?i en masse, ou loi de s3reté gk- 
n t a l e  ! 

Toute loi privée a sa sanction dans les codes, 
toute loi publique trouve la sienne dans les 
evknements. Quand ceux-ci parlent, les peuples 
font leur rnea culpa f MAURICE BLOCK. 

IONIE. Voy. Iles Ioniennes. 

IRLANDE. Ce n'est pas une simple notice, 
mais un volume qu'il faudrait écrire sur l'llr- 
lande, si les lecteurs du Dictionnaire atten- 
daient de nous un historique complet de la na- 
tionalité irlandaise. Les origines de l'lrlande se 
perdent dans les temps les plus reculés; son 
peuple prétend dépasser en antiquitk les plus 
vieilles nations européennes, et m@me en n'ac- 
ceptant pas les traditions fabuleuses des bar- 

des ou les récits fantastiques des contes po- 
pulaires, eneore faudrait -ii dater les premiers 
Ages de l'fle d'lrne ou Erin de l'arrivée sur ses 
bords de Ké-a-sir, niéce de Noé. Puis, fran- 
chissant deux ou trois siecles, noiis trouve- 
rions l'lrlande successivement envahie par des 
colous nomades, que les légendes placent tour 
a tour sous la conduite de descendants de Ja- 
pbet ou d'enfants de Jacob. La premihre race 
qui occupa I'Irlande pendant un certain temps, 
eut pour chef un Némedius, qui donua son nom 
a ses compagnons et créa le peuple némédien ; 
apres les Nkmédiens vinrent les Bolgs; apres 
les Bolgs, des mages ou druides, poktises sous 
le nom de Thuata-ds-Danaans. Une quatrieme 
invasion donna plus tard le territoire irlandais 
a une race nouvelle, descendante de la pre- 
miere, et désignee sous l'appellation de Milé- 
siens ou Scots. 

Des Milksiens commencent les événements 
sociaux et politiques que les historiens irlan- 
dais ont pu classer avec ordre et mentionner 
avec toute I'apparence de la vérité. L'kre chré- 
tienne s'ouvre cent ans environ apres la fon- 
dation de la dynastie de Milésius, dont les a s  
se partagerent l'ancien territoire némédien, et 
jusqu'enl'an 432 de cette &e, on constateúne 
succession de chefs réguliers et législateurs 
preparant l'avénement du grand reformateur 
qui devait introduire le christianisme en Ir- 
lande. 

Avec Patrice se clbt l'kpoque paienne; avec 
lui s'ouvre I'Age religieux succédaut a l'age 
hérorque. L'anCien esclave revenu d'brmorique 
répand sur le sol irlandais, divisé alors en plu- 
sieurs royautb, les lumidres de la civilisation; 
et son oeuvre,, poursuivie par de fidBLes disci- 
ples, que l'Eglise mettra comme Patrice au 
nombre de ses saints, s'éleve et grandit a tra- 
vers mille obstacles. Les plus terribles furent 
les nombreuses invasions des pirates du Nord, 
qui convoitaient dans l'lrlande une contrée 
riche, peuplée d'habitants laborieux. Puis aux 
invasions sans cesse repousskes succéderent 
malheureusement les luttes intestines, et c'est 
a travers ces luttes que l'bisloire franchit des 
siecles pour arriver a 1150, kpoque a laquelle 
I'un des rois irlandais, Dermot, souverain du 
Leicester, renversé de son tr6ne, vint soiüciter 
l'appui de Henri 11, roi d'Angleterre. 

Ces premiers rapports d'un monarque irlan- 
dais avec la cour d'dngleterre devaient amener 
la chute de la nationalité constituée par Patrice. 
En 1170, l'lrlande passa sous la domination 
étrangere, bien que plusieurs de ses districts 
se fussent refusés a reconnaltre la suzeraineté 
de Henri 11. Son histoire ne se confoud pas, 
toutefois, de ce momeut avec celle de 1'Angle- 
terre; mais les iimites de cette noticc nous 
obligent a ne mentionner, entre autres évéiie- 
ments particuliers, que les efforts de Robert 
Bruce pour la restauration de Iamonarchie irlan- 
daise; la part prise par les descendants de Mi- 
lésius aux guerres des Deux-Roses; enfin les 
exchs du fanatisme religieux qui, sous alisa- 
beth et Cromwell, vinrent achever compléte- 
ment l'asservissement d'un peuple qui avait 



cependant en lui assez de force et de vitalité 
pour demeurer libre et au besoin dominer. 

Avec les malheurs politiques de YIrlande 
commencent ses malheurs interieurs. Elle de- 
vient ce qu'eUe resteralongtemps, c'est-a-dire 
la p a n a  de I'Angleterre. Le catholicisme a des 
racines profondes que nul effort de I'anglica- 
eisme ne peut atteindre; le peuple irlandais, 
trop divisé lui-meme pour puiser dans l'union 
une force offensive, a longtemps payé par des 
persécutions l'immobilité résistante de sa foi. 

Nous approchons du moment ou la situation 
de l'irlande a besoin d'etre étudiée, si l'on 
veut bien apprécier les conditions qui lui sont 
faites de nos jours. Nous prendrons pour point 
de départ le traité de Limerick, au lendemain 
de la célebre bataille de la Boyne, remportee 
en 1690 par Guillaume d'orange. Les guerres, 
mineuses et sanglantes pour le peuple irlandais, 
ont cessé, mais le plus horrible régime vient 
peser sur i'lle entihre. Le libre exercice de la 
religion catholique , laissé aux Irlandais par 
le traité de Limerick, semble exciter I'ardeur 
des persécuteurs; durant pres d'un siecle, l'lr- 
laude, décimée, étouffée, ne tente, pour se 
dégager de cettc formidable btreinte, que des 
efforts qu'on peut comparer aux dernieres con- 
vuisions de I'agonie. L'une des insurrections 
les plus célebres de cette époque fut ceUe de 
1760, qui a pour nom historique la révolte des 
Enfaats Blancs ( White-Boys). 

D i s  ans plus tard, 1'Irlaiide sembla devoir 
renaitre a elle-méme. Les efforts de la guerre 
de I'indépendance ambricaine se firent sentir 
jnsque chez elle. L'Amérique lui montra qu'on 
poiivait encore briser les anneaux d'une cliafne 
forgée par I'Angleterre. XIais le gouvernement 
anglais prevint ce réveil de I'esprit public, et 
dans I'espace de dix ans le peuple de Patrice 
put saluer la réforme de ses lois et la libre con- 
stitution de son Parlement. Malheureusement 
I'hngleterre donnait d'une main pour retirer 
de I'autre, ou du moins elle usait, avec la liberté 
irlandaise et ses représentants, des procédés 
si ordinaires alors a la politique britannique. 
Les libertes octroyées furent successivement 
rachetées au poids de l'or, durant une honteuse 
periode de corruption. 

C'est sur ces entrefaites que la Revolution 
' eclata en France. Elle devait, elle aussi, avoir 

son contre-coup dans toute l'Europc; elle I'eut 
en Irlande. Une societb secrhte, inspirée uni- 
quement par la foi républicaine et sans arriere- 
pensée religieuse, seformaalors; c'était en 1791. 
Les Irlandais Unis organiserent une armée in- 
surrectionnelle, en bravant toutes les rigueurs 
de I'autorité centrale; puis cette armée une fois 
prete, ils appelerent a leur secours, en 1796, 
la Répiibiique franpaise. Mais l'expédition di1 
gknéral Hoche échoua et valut a l'Irlande de 
nouvelles persdcutions. Le parti de I'iiidépen- 
dance ne se découragea pas toutefois; une 
seconde espédition francaise essaya de preter 
son concours a une grande tentative de révolte 
que la trahison permit de déjouer. 

En 1799, on proposa au Parlement irlandais 
ce qu'on a appelé i'union législative, et l'annee 

1800 la vit se  réaliser par un pacte qui donnait 
a I'hgleterre et a l'lrlande un Parlement com- 
mun. L'union avait 6té votée par les deux par- 
lements - anglais et irlandais - a une tres- 
forte majoritk dans le premier, A une faible 
majorité dans le dernier. 

En acceptant ce pacte, le peuple irlandais 
avait accepté tout au moins I'espérance de 
troiiver dans une constitiition nouvelle les 
gages d'une prospéritk durable. 11 n'en fut 
rien. Ces esperances - les dernieres - s'éva- 
nouirent a leur tour, et quatre ans apres la 
signature du pacte d'union, un comité réfor- 
miste devait s'organiser pour lutter en faveur 
de I'émancipation des catholiques. Le chef et 
le fondateur de ce comité fut John Keogh dont 
la popularité s'est éteinte pour laisser éclater 
celle d'un Patrice politique. Ondevine que nous 
annonpons I'apparition sur la scene politique 
du célebre patriote et agitateur O'Connell. 

O'Connell personnifie 1'Irlande contempo- 
raine. La vie du célebre tribun s'est passée 
toiit entiere dans la lutte pour la défense de 
sa patrie. Membre du comité Keogh, 11 en de- 
vint le chef, et fut en 1825 envoyé devant le 
Parlement anglais, sur les bancs duque1 il de- 
vait un jour siéger, pour Bclairer I'enquete 
ouverte sur la situation politique et sociale de 
I'Irlande. Trois ans plus tard, élu membre 
des Communes, il vit deux fois son élection 
cassCe, pour refus de preter le serment pro- 
testant, et il dut obtenir en 1829 un bill 
d'émancipation qui exonéra tous les catholiques 
de la prestation de serment. 

11 n'est pas un homme sincere, parmi les 
partisans les plus chaleureux d'O'Connell, qui 
n'avoue aujourd'hui que, si legitimes que 
firjsent la plupart de ses réclamations, l'exagé- 
ration présida bien souvent tous ses actes. 
Orateur puissant, patriote passionné, il a eu 
la fougue et l'audace du réformateur qui se 
sent soutenu par une inbbranlable popularité. 
11 redisait les cris du peuple, ces cris plaintifs 
qu'arrache la misbre, mais il les redisait eii 
des accents si violents que l'opinion publique 
en Anglete~e ou sur le contment mivait peu 
apeu a s'y habituer sans s'émouvoir. O'Connell 
ne comprit pas toujours que, pour vaincre 
I'hostilité haineuse que 1'Irlande catholique in- 
spirait a ses dominateurs protestants, il faUait 
bien moins menacer que convaincre, bien 
moins effrayer que séduire. Profondément ha- 
bile et perspicace, quand il jugeait I'esprit du 
peuple dont il dénonpait I'oppression, il dé- 
truisait lui-meme son suvre, pour peu qu'un 
premier succes v'lnt exciter son orgueil géné- 
reux. 11 se jetait alors dans la m&lée avec le  
courage indomptable du lion, et au lieu de , 

céder devant lui, on se retournait pour le frap- 
per de ces miUe aiguillons que les foules re- 
venues de leur panique lancent sur le taureau 
aveuglé par sa colkre. 

Quand I'agitateur irlandais n'épargna rien 
pour obtenir, par les moyens légaux, la justice 
qui lui était due, il eut des triomphes qui ren- 
dront toujours sa mémoire chere aux généra- 
tions futures. Mais quand sa voix retentissante 
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frappait les échos des Communes et menaqait 
le gouvernement britannique de son terrible 
repeal- demande de rappel de I'union légis- 
lative avec 1'Angleterre - alors ses adversaires 
relevaient la tete, s'armaient contre lui et lut- 
taient avec la supériorité du nombre. 

En résumk, de la période durant laquelle 
O'Connell, soutenu par de brillants auxi- 
liaires, se consacra tout entier a la défense 
de sa aatrie. date Dour l'lrlande une &re nou- 
velle Q'améibratioñs politiques profondes et de 
conau8tes mat6rielles inauuréciables. Mais ces 
amkiiorations et ces conqiétes sutrirent-elles? 
Des plaintes déchirantes se sont élevées depuis 
la mort d'OIConnell; la lutte dans le Parlement 
s'est continuee; les polémiques de la presse 
ont étk poursuivies , et la nationalité irlandaise, 
toujours mécontente de son sort, reclame en- 
core aujourd'hui son indépendance. 11 ne faut 
pas toutefois Ccouter les voix qui, en Irlande, 
demandent tout, pas plus que les voix qui en 
Angleterren'accordent rien.C'est entre ces deux 
extremes qu'il est nécessaire de se placer, et 
d'un cOt8, on constate que malheureusement 
le peuple irlandais a beaucoup a attendre pour 
arriver a cette prospérité qu'il a perdue depuis 
longtemps, et de l'autre c6té, on voit que 
les resistances opposées aux rkclamations de 
l'lrlande ont besoin de céder pour devenir 1é- 
gitimes. Ce sont de mutuelles concessions que 
les deuxpartis ont a se faire, et ces conces- 
sions, le temps devra certainement les assurer 
dans un court avenir. Dkja le gouvernement 
anglais en accorde qui consolent, si elles ne 
satisfont pas, les plus purs patriotes; bientdt, 
d'autres viendront qui, peu a peu, feront taire 
les ambitions exagerees de ceux qu'on a com- 
pris sous le nom de la Jeune Irlande. 

Au point de vue constitutionnel, 1'Irlande n'a 
plus rien a dksirer. Reste maintenant a détruire 
ce mal secret qui ronge le peuple, et fait tou- 
jours planer la misere au-dessus de ces popu- 
lations actives, laborieuses, qu'un sol pénible- 
ment travaillé. n'arrive pas a nourrir, malgré sa 
fecondité. Ou est ce mal? En grande partie dans 
la constitution de la propriéte fonciere. Et 
s'il est la, loin d'etre diminue, il est aggravé 
au contraire par I'esprit meme des victimes, 
qui, défiantes, jalouses et tristement excitées, 
se refusent parfois a se preter autant qn'elles 
le pourraient i une guérison lente mais sfire. 
L'émigration enleve chaque annee bien des 
bras vigoureux a l'lrlande; une dkpopulation 
effravante est depuis longtemps attestée par 
les récensernent~*~eriodirfies; -la mortalitéest 
considérable. Autant de plaies, que 1'Anglcterre 
a tant intérbt a pansei-, et qÜ'elle n'hésitera 
plus a révéier au grand jour dans de solen- 
nelles enquétes. 

Nous ne voulons donc pas nier ici les sonf- 
frances de l'lrlande, ni combattre les sentiments 
patriotiques qui y demeurent toujours si vi- 
vaces. Nous respectons m&me ces acces de 
flertk durant lesquels le peuple irlandais salue 
a i'étranger des illustrations militaires ou po- 
litiques qu'il revendiquecomme les descendants 
de ses plus nobles familles. Mais nous préférons 

enregistrer les aspirations Ikgitimes, qui  por- 
tent les hommes les plus distingues de l'lrlande 

n'ambitionner pour leur patrie que l'égalite 
politique complete vis-a-vis de 1'Angleterre : 
ceux-la entendent la defense de leur nationa- 
lité avec I'intelligence des hommes d'État, et 
ils ne laissent pas les esprits s'égarer dans la 
conception de projets, grandioses peut-&re, 
mais assurément irrealisables, et dont le ren- 
versement cause des déceptions si cruelles. 
L'Irlande triomphera de la fatalite, mais en 
marchant lentement dans la voie ou I'a placée 
O'Connell, et non point en courant a travers les 
plaines de I'inconnu, pour poursuivre un but 
qui s'eloigne sans cesse. 

11 n'entre pas dans notre cadre de donner 
ici une étude géographique, agricole et in- 
dustrielle sur l'lrlande. Nous renverrons donc 
le lecteur a ces nombreux ouvrages publiés 
depuis un siecle sur la nation irlandaise et qui 
composent, chose remarquable, une de ces 
bibliotheques comme peu de pays en posse- 
dent. Privilége des fortes races et des grandes 
infortunes. d'inspirer le génie de l'historien 
et d'obtenir ainsi, en échange des joies éphk- 
meres du bonheur materiel, I'honneur durable 
de vivre dans les siecles ! 

ERNEST DRÉOLLE. 
Qu'on nous permette d'ajouter une observa- 

tion. Dans la situation actueiie des choses, il 
n'est pas probable que 1'Europe ait jamais a 
débattre une U question irlandaiseu . L'Irlande 
n'est plus opprimée; elle jouit de la liberte po- 
litique, de la liberté religieuse, de la liberté 
de la presse et elle est presque en tout point 
assimilée a Angleterre. Les dfmes, causes de 
tant de crimes , ont disparu, et n'ktaient les 
priviléges de l'&glise établie, la verte Erin n'au- 
rait aucun grief particulier. 

De plus, l'émigration et le progres de I'ai- 
sance ont considérablement dirninué la misere 
proverbiale de l'Irlande, et avec le bien-&re, 
se répandent le calme et une intelligence plus 
raisonnée, plus exacte de la situation. 

EnBn, si la haine contre l'Angleterre est 
motivée autant par la différence des langiies et 
des religions que par les persécutions exercées 
par le vainqueur, il importe de constater que 
la langue gaélique se perd. Ainsi, lors du re- 
censement de 1861, sur 5,789,967 Irlandais, 
1,105,539 seulement savaient encore cette 
langue, et on n'en compta en tout que 163,275 
qui ne savaient pas i'anglais, et ce nombre 
comprend tres-peu de jeunes gens. 

11 en resulte que le travail de l'assimilation 
s'accomplit et que, dans un avenir rapproché, 
la séparation d'avec i'bngleterre n'aura plus 
un seul partisan. 1 MAURICE BLOCK. 

ISAURIEIS. Les Isauriens Btaient des peu- 
ples barbares, habitants d'un petit canton du 
mont Taurus, au nord-onest de la Cilicie. On 
recrutait parmi eux la garüe des empereurs 
byzantms. 11s furent la terreur de Constanti- 

1. Voy. aussi la Revue des Deuz.Monde8, t. XLVII, 
p. 964 (15 octobre 1863). 
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nople, comme les prétoriens le fureiitdeRome. La domination anglaise aux Indes sera tbt ou 
Mais leiir pouvoir fut beaucoup moins long. Ila tard utile a i'humanité, et nous aimons mieux 
donnerent i'ernpire a Zénon (474-491), gendre qu'elle paye les frais de l'initiation de ces peu- 
de Léon Ier, quiavaitlui-meme étécréé auguste ples lointains que d'etre appelés les payer 
par un Bulgare. Ce Zénon est l'auteur de I'Heno- nous-memes. 
ticon, édit d'union, qui tenta, bien inutilement, U. nous semble d'ailleurs facile de faire taire 
de réconcilier les eiitychiens et les orthodoxes. toutes ces appréhensione. On n'a qu'a déclarer 
Ile rétablirent Zénon, quand la veuve de Léon Ier neutre le canal de Suez et en interdire le passage 
eut fait empereur Basiliscos. Anastase (491-518) aiix navires de guerre et aux troupes; i l  ne se- 
que I'impératrice Ariadne avait fait élire par le rait ouvert que pour des navires de commerce. 

: Sénat peiidant qu'il allait prendre possession On en ferait de meme pour le détroit de Pa- 
du patriarcat d'Antioche, abolit la garde isau- nama. Mais cette langue de terre qui unit les 
rienne. deux moitiés de i'Amérique est encore intacte, 

On appelle encore ainsi une dynastie qiii les divers projets formés jusqu'a ce jour, n'ont 
rkgna trois siecles plus tard a Constaiitinople pas encore abouti. Pourquoi? Serait-ce qu'on 
(717-820) et dont le chef, Léon JII l'lconoclaste, pense que les bénbflces de I'entreprise ne ré- 
était né en Isaurie. J DE B. pondraient pas a l'importance des capitaux 

employés? 11 est possible qu'une partie des 
ISLAM. Voy. Mahombtisme. avantages prodiiits par le percement del'isthme 

américain ne se traduirait pas en beaux di- 
ISRAÉLITE (CULTE). Voy. Mosaisme. videndes; mais comme le canal serait d'une 

utilité universelle, nous nous perniettrions de 
ISTHMES DE SUEZ ET DE PANAMA. Les faire une proposition: que les puissances rive- 

isthmes, ces étroites bandes de terre qui re- raines de la mer, les grands et les petits 
lient deux continents, ont dd contribuer, dans ~ t a t s  maritimes, s'entendent pour diminuer, 
i'enfance de i'humanité, a faciliter la migration pendant cinq a dix ans , leurs armées d'un 
des peuples et le peuplement de notre globe. dixieme seulement et qu'elles appliquent l'éco- 
De nos jours, ou les navires sillonnent les mers nomie ainsi réalisée a i'oeuvre en question. 
par centaines de mille, ou le vent et la vapenr Cette nouvelle maniere de décimer l'armée se- 
sont devenus les serviteurs de l'homme, ou la rait bénie de nos arriere - neyeux ajusqu'a la 
mer, aulieu deséparer, unit les pays, les istbmes consommation des temps n. 
nesont plus que des obstacles que nous cher- Hélas, notre proposition est sans doute des- 
chons a faire disparaftre. tinee a grossir le nombre des utopies, et il 

li en est surtout deux, ceux de Suez et de est a craindre que i'honneur d'avoir percé ce 
Panama, auxquels le monde civilisé a consacré détroit ne soit pas réservé a l'Enrope. 
des efforts stériles ou efficaces, selon les temps A. NOIROT. 
et les lieux. 

Les Pharaons avaient deja réuni la Méditer- ITALIE (ROYAUME D'). 
ranée a la mer Rouge par un canal qui allait du 
Ni1 Suez. Les guerre? et l'incurie des souve- 
rains postérieurs de i'Egypte ayant fait négliger 
l'entretien de cette ceuvre, la communication 
s'interrompit, sans qu'on parht s'en soucier. 
On a repris, apres 1852, g r k e  a M. de Lesseps, 
i'idée si souvent émise de rétablir les commu- 
nications entre les deux mers et meme de les 
rendre plus directes, et au monient ou nous 
écrivons, on travaille a la réalisation de cette 
idée. 

Relativement i cette entr~prise nous ne nous 
rangerons pas parmi les pessimistes. Xous ne 
croyons pas insurmontables les difficultés ma- 
térielles sur lesquelles insistent tant ses ad- 
versaires. Nous sommes meme surpris que cette 
cenvre ait des adversaires, et surtout que ceux- 
ci se rencontrent principalement en Angleterre. 
Ne devrait-ou pas penser que les Anglais secon- 
deraient avec enthousiasme une idee tendant a 
abréger la navigation, un projet qui les rap- 
procherait de leur immense ernpire des Jndes? 

Serait-il vrai que la fiCre Albion trouvtit que 
le canal abrége le chemin de l'lnde bien plus 
pour une attaque frangaise que pour une de- 
fense anglaise? L'Angleterre sentirait-elle fai- 
blir dans sa main cette puissance qui a déja 
failli lui échapper, c ~ t t e  puissance cimentee 
par des flots de sang? Rous espérons que non. 

SONMAIRE. 

1. CONSTITUTION POLITIQUE. - 11. ADMINISTRA- 
TION. - IiI. FINANCES. - IV. JUSTICE. - 
V. CULTE. - VI. INSTRUCTION. - VII. BIEN- 
FAISANCE. - VIII. ORGANISATION MILITAIRE. - 
XI. RESSOURCES AGRICOLES , INDUSTRIELLES , 
COMMERCIALES. 

L'Italie est une péninsule qui se  détache aii 
nord, nord-ouest et nord-est des Alpes, et qui 
a sa plus grande largeur dans la vallée du Pd. 
.En descendant entre la Méditerranée et I'Adria- 
tique, elle prend, on l'a souvent dit, la forme 
assez marquée d'une botte. 

La chalne des Apennins partage le  pays en 
deux versants, celui de la Méditerranée, et 
celiii de YAdriatique. - Plusienrs lles lui ap- 
partiennent; entre autres la Sicile et la Sar- 
daigne, qui sont les plus considérables de la 
Mediterranée. La superílcie totale de 1'Italie est 
de 320,000 A 330,000 kilometres carrés; les 
cdtes de la péninsule mewrent 5,200 kilometres 
sans y compter les c6tes des !les. 

Apres avoir donné ces indications générales 
sur l'ensemble du pays, nous nous hitons de 
nons renfermer dans notre sujet, le royaume 
d'ltalie proprement dit, te1 qu'il est constitué 
au moment ou nous écrivons. L'histoire n'en- 
trant pas dans notre cadre, nous devons nous 
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borner a rappeler tres-succinctement les évk- 
nements qui ont precede l'ktablissement du 
royaume d'ltalie. 

Avant 1859, les provinces qui, maintenant, 
forment ce royaume, segroupaient ensept Etats. 
Apr6s une guerre heureuse contre l'hutriche, 
les troupes francaises et  sardes, ces dernieres 
grossies de volontaires de toute l'ltalie, chas- 
serent les Autrichieos de la Lombardie. - Le 
11 juillet 1859, dans le traitk préliminaire de 
Villafranca (sur le Mincio), l'empereur d'Au- 
triche ceda cette province a l'empereur des 
Francais, qui la transmit au coi de Sardaigne. 

Les préliminaires de Villafranca furent rati- 
fiés i Zurich par le traité qui porte le n m  
de cette ville, et la date du 10 novembre 1859. 

Pendant que la lutte se poursuivait en Lom- 
bardie, la Toscane, les Etats de Parme et de 
Modene , et les Romagnes , se  souleverent. 

Le grand-duchb de Toscane et le duche de 
Modene Btaient gouvernes par des soiiverains 
de la maison de Habsbourg-Lorraine; a Parme 
régnait une branche dela maison des Bourbons 
d'Espagne; les Romagnes faisaient partie des 
Etats du saint-siége. - Bu mois de septembre 
1859, quatre assemblees, nommkes par le  suf- 
frage universel, se  réunirent i Florence, a 
Parme, a Modkne et A Bologue; elies vot8rent : 
10 la décheauce de leurs anciens gouverne- 
ments; 2O l'annexion au royaume de Sardaigne, 
sous la monarchie constitutionnelle de Victor- 
Emmanuel 11, de la maison de Savoie. 

Ces deliberations unanimes des quatre as- 
semblées furent soumises au vote direct du 
peuple au mois de mars 1860. Elles furent ra- 
tiflées par 792,577 votes favorables sur 807,502 
votes exprimés. 

Ce vote d'annexion fut accepte par le coi de 
Sardaigne, auqnel son ancien parlemeut avait 
accordk pleins pouvoirs le 23 avril 1859. L'an- 
nexion de Parme, de illodene, et des Romagnes, 
qiii formaient un seul gouvernement provisoire 
de l'Emilie, fut décrétee le 18 mars 1860; et 
l'annexion de la Toscane le 22 du meme mois. 

On procédait en meme temps a 1'élection 
des députes, qui devaient représenter les pro- 
vinces annexées dans le Parlement du royaume 
de Sardaigne. - Les élections eurent lieii le 
29 février 1860; les chambres s'ouvrirent a 
Turin le 2 avril; et elles ratiñ6rent de nouveau. 
le vote d'annexion dans la seance du 13 du 
meme mois. 

L'ancien royaume de Sardaigne,qui comptait 
avant la guerre 5 miliions d'habitants, dont on 
avait detaché la Savoie et l'arrondissement de 
Nice, par le traité du 24 mars approuvé par la 
lci du 11 juin 1860, et suivi du vote d'an- 
nexion , - comprenait en juin 1860, avec les 
provinces annexées, 1 i millions d'habitants. 

Mais le cours des événements ne s'arreta 
pas la. En divers lieux de la Sicile éclatereut 
d'abord de faibles tentatives d'msurrection, qui 
échou6rent. Quelques bandes se  soutenaient 
encore dans cette ile, lorsque le general Gari- 
baldi, qui s'était signalé dans ta guerre de 
l'année préckdente, s'embarque avec 1,000 vo- 
lontaires le 5 mai 1860 a Genes sur deux bateaux 

a vapeur marchands. ii traverse les croiseurs 
napolitains, et sous leur feu il debarque a 
Marsala en Sicile le 11 mai. En débarquant il 
déclare prendre le gouvernement de I'fle au 
nom de Victor-Emmanuol 11, coi d'Italie. 

Le 15 maiil y aune sanglante rencontre a Ca- 
latanmi, ou les troupes du mi de Naples sont 
repoussees. Apres une serie de combats et de 
marches, Garibaldi entre a Palerme, la capitale 
de l'ile, dont la garnison est forcee de capllú- 
lec le 5 juin. - 11 ne restait de troupes royales 
qu'une garnison dans la citadelle de Messine , 
lorsque Garibaldi descend le 21 aoat en Cala- 
bre : le 7 septembre 1860, il s'emparait de la 
viüe de Naples sans coup férir. 

Tandis que ces faits s'accomplissaient dans 
le Midi, deux corps de i'armke royale de Sar- 
daigne s'avanckrent par le territoire romain , 
ou était rassemblé un corns d'armée sous les 
ordres du général~amoricikre. AprCs la bataille 
de Castelfldardo (18 septembre 1860) l'armee 
pontificale fut diSpersé6. La garnison d'hncbne 
soutint le siége de terre et de mer pendant 
qiielques jours: le 29 du mois elle fut forcee 
de se rendre. 

L'armBe , ayant le coi Victor-Emmanuel lui- 
meme a la tete, s'avanp des lors vers les 
frontieres de l'ancien royaume de Naples. Le 
17 octobre il y eut un combat a Isernia, le 26 
i Teano. Plusieurs combats sanglants avaient 
eu lieu entre les volontaires de Garibaldi et les 
troupes napolitaines aux environs de Capoue 
assiegee. Le 2 novembre cette ville se rendit, 
et le coi Victor -Emmanuel fit son entrée a 
Naples le 7 dudit mois. 

Le coi Francois 11 s'était renfermk d a s  la 
place de Gaete avec un corps d'armée assez 
considérable, la garnison de Ciritella del Ronto 
dans les Abruces, et la garnison de la citadelle 
de Messine. La place de Gaete se rendit le 13 
janvier , la citadelle de Messine le meme jour 
et la citadelle de Civitella del Tronto le 20 mars 
1861. 

Tandis que ces faits militaires s'accomplis- 
saient, les peuples des Marches, de l'ombrie, 
de Naples et de Sicile étaient convoques le 21 
octobre 1860 pour se prononcer sur la forme 
du gouvernement. Le plebiscite des Marches 
se prononca par 133,077 votes favorables pour 
l'annexion a la monarchie constitutiinnelle de 
Victor-Emmanuel, coi de Sardaigne; le plebiscite 
de 1'Ombrie donna 97,040votes pourl'annexion. 
Dans le plébiscite de Naples et de Sicile on 
adopta la formule d'ltalie, une et indivisible 
sous le roivictor-Emmanuel et ses descendants 
legitimes; cette formule obtint 1,302,062 votes 
favorables dans les provinces napolitaines , 
et 194,457 dans la Sicile, soit en tout 1,726,636 
votes favorables ; il n'y eut que 12,153 votes 
contraires. 

Le coi, auquel le Parlement avait dome pleins 
pouvoirs a ce sujet dans les séances du 31 oc- 
tobre et du 3 décembre 1860, accepta ces plébis- 
cites et sanctionna la réunion de ces provinces 
dans un seul Etat par decrets royaux du 17 de- 
cembre. 

Le 27 janvier 1861, on proceda a de non- 
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veiies Clections genérales ; le  Parlement se 
reunit a Turin le  17 février et, un mois apres, 
le 17 mars 1861, eut lieu le vote des deux 
chambres, qui proclambrent le royaume d'ltalie, 
dont la population s'eleva alors a 21,776,953 
habitants. 

La Grande-Bretagne fut la premikre ti recon- 
naltre le titre de roi d'ltalie, donné a Victor- 
EmmanuellI etisesdescendants (3Omars 1861). 
Vinrent aprbs les principautes danubiennes 
(31 mars), la Suisse (2 avril), la république de 
San-Marino (4 avril), la Grece (5 avril), lesEtats- 
Unis de l'AmCrique du Nord (1 1 avril) , le  Maroc 
(1 5 avril), la republique de Venezuela (2 mai) , 
la republique d'uraguay (22 mai), la république 
d'Haiti (24 mai), la république de Liberia (5 juin), 
la republique de Costa-Rica (6 juin). 

Le 6 juin s'kteignit le comte Camille decavour, 
le premíer ministre de Victor - Emmanuel, le 
puissant inspirateur de cette politique qui avait 
abouti a l'unit6 italienne. il eut pour successeur 
le baron Bettino Ricasoli, qui avait étB dicta- 
teur dans la Toscane, avant l'annexiou de cette 
province au royaume de Sardaigiie, et qui 
forma un nouveau ministere. 

Apres la mort du comte de Cavour le royaume 
d'ltalie fut reconnu parlaFrance (15 juin 1861), 
larepublique du Mexique (17 juin), le Portugal 
(27 juin) , la Sukde et la Norwége (4 juillet) , la 
republique du Paraguay (5 juillet) , la Turquie 
(6 juillet), les Pays-Bas (31 juillet), le Danemark 
(2 septembre) , la république de la Nouvelle- 
Grenade (5 septembre), la république Argentine 
(25 septembre), le Brksil (5 novembre), la Bel- 
gique (6 novembre), le PCrou (7 avril 1862), la 
Prusse(21 juillet), laRussie (27 juillet), laPerse 
en septembre 1862 et le grand-duchB de Bade 
en avril 1863. 

Le baronRicasoli donnasa demission le 2 mars 
1862; il eutpour successeur M. Urbain Rattaezi, 
chef d'un nouveau ministbre, qui durajusqu'au 
8 décembre. Un nouveau ministere se forma 
alors sous la presidence de M. Louis-Charles 
Fadni, qui avait CtB dictateur dans les provinces 
de Parme, de ModCne et des Romagnes; le 
24 mars M. Farini se retira et la presidence du 
conseil des ministres Bchut a M. Marc Pinghetti, 
ministre des flnances. 

Nous avons conduit ainsi les faits jusqu'au 
moment ou nous écrivons. Nous ne croyons pas 
nécessaire d'exposer ici les arguments qui mi- 
litent en faveur de l'unitb de l'ltalie. Cette opi- 
nion ne compte plus que de rares adversaires, 
et leur nombre fiit-il plus grand, que le peuple 
d'Italie n'aurait pas as'enpréoccuper: ilkprouve 
le besoin de faire cesserles divislonsintérieures 
qui i'ont rendu la proie de l'ktranger, de reunir 
en un seul faisceau tous les membres de son 
antique famille, et ce besoin a obtenu sa satis- 
faction presque complete. La plupart des na- 
tions out acclame le succes de l'ltalie, d'autres 
se sont sbumises aux faits accomplZs (voy.). 
La volonté de la nation, son intéret moral et 
materiel, voilh des argumcnts qu'il suflit d'é- 
noncer. Nous n'en ajouterons pas d'autres. 

Nous allons maintenant exposer l'organisa- 
tion actuelle du noiiveaii royaurne. 

1. CONSTITUTION POLITIQUE. 
Le statut octroyb par feu le roi Charles-Blbert 

le 4 mars 1848 au royaume de Sardaigne fut 
accepté cette meme annee en Lombardie par 
l'acte de fusion; il fut aussi accepte par les plB- 
biscites que nous venous d'indiquer. Ce statut 
est donc la charte constitutionnelle du royaume 
d'ltalie. Voici ce ou'elle dispose : 

Le gouvernemént est monarchique et repré- 
sentatif; la succession est réglbe par la loi sa- 
lique. Le roi est majeur a l'&-e de &x-hnit ans; 
pendant sa minoritk, la régence est devolue au 
plus proche parent mBk; et a son défaut, a la 
reine mbre. - $u cammencement de chaque 
regne, et pour toute sa durée, on etablit la liste 
civile par un vote dufarlement. 

Le pouvoir legislatif se partage entre le mi 
et deux chambres, le Sénat et la Chambre des 
députes. L'interpretation des lo& est égaiement 
du ressort du pouvoir legislatif. 

Le pouvoir exécutif appartient au mi, qui a 
le commandement supreme des amées,  dé- 
clarelaguerre, fait les traités depaix, d'alliance, 
de commerce, sauf l'assentiment des cham- 
bres, lorsqu'ils apportent une charge aux 
flnaqces ou des changements dans le territoire 
de l'Etat. Le roi n m e  des ministres respon- 
sables et nul acte du roi n'estvalable, s'il n'est 
contre-signé par un ministre. Le roi nomme 
aussi ti toutes les charges et emplois de l'Etat; 
il donne sa sanction aux lois et pourvoit 5 leur 
edecution; il a le droit de grace, Les deux 
chambres sont convoquees chaque année par 
le roi. Il peut les proroger, il peut m@me 
dissoudre la Chambre des dkputes; mais dans 
ce cas il doit en convoquer une nouvelie dans 
le délai de trois mois. 

L'initiativedeslois appartient auxdewcham- 
bres, aussi bien qu'au mi. 

La religion cathoiiqueest lareligion del'fitat: 
les autres cultes sont tolérbs. Néanmoins tous 
les citoyenssont egaux devantla loi; i h  jouissent 
des memes droits civils et politiques; ils doivent 
contribuer en,proportion de leurs biens aux 
charges de l'Etat. La liberte individuelle est 
garantie; le domicile est inviolable; la presse 
est libre; ie droit de réunion est reconnu. La 
propriété est inviolable, sauf le cas d'expropria- 
tion pour cause d'utilité publique, moyennant 
indemnitk. Les imp6ts ne peuvent etre etablis 
que par une loi. Chaque citoyen a le droit de 
pétition aux chambres. 

Les princes dela famille royale sont s6nateurs 
de plein droit al'cige de vingt et un ans:ils votent 
al'@ devingt-cinq ans. Les autressénateurs en 
nombre illimite sont nommes vie par le roi: ils 
doivent &re Bgesdequaranteans au moins. Les 
s6nateurs sont nornmésparmi les éveques et les 
archeveques; les deputes; lesministres; les am- 
bassadeurs ; les magistrats aux cours d'appel 
et de cassation; les officiersg6neraux; les con- 
seillers d ' ~ t a t ;  les préfets; les Iiommes quiont 
illustré la patrie; ceux qui payent au dela de 
3,000 fr. d'imputs directs. Actuellement le SB- 
nat se compose de 283 membres. Le Sénat 
est constitue en haute cour de justice pour 
juger les crimes de haute trahison, et les mi- 

9 
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nistres mis en accusation par la Chambre des 
députés. 

La Chambre des députés émane du corps 
des électeurs. Pour etre député i1 faut etre ci- 
toyen du royaume, jouir de ses droits civils et 
politiques, et avoir trente ans accomplis. La durée 
du mandat est de cinq ans. En dehors du pou- 
voir exécutif, la Chambre des dkputés a seul 
l'initiative des lois de finances et le droit de 
mettre en accusation les ministres. 

Les deux chambres siégent en meme temps. 
Chaciine se donne son reglement intérieur. Les 
fonctions de sénateur et de député ne sont pas 
rétribuées. Les séances sont publiques. Les ré- 
solutions sont adoptées a la majorité absolue 
des voix. On ne peut accuser les membres des 
deux chambres poiir leurs opinions ou leurs 
votes émis dans les séances. Chaque chambre 
juge de la validite de lanomination ou de l'elec- 
tion de ses membres. A chaque noiivelle ses- 
sion le président et lesvice-presidents duSénat 
sont nommés par le roi; les autresmembres du 
bureau sont élus par les sénateurs. La Chambre 
des députhs nomme son bureau, y compris le 
président. 

Sauf le cas de flagrant délit, nul sknateur ne 
peut etre arreté; il en est de m h e  pour les 
déoutés . nendant la session des chambres. - 

Les Becteurs doivent, en outre, payer an- 
nuellement 40 fr. d'irnp6ts directs, ou payer 
pour location de locaux affectés a l'exercice 
d'un commerce, d'un art, ou d'une industrie 
quelconque, un loyer dktermink, mais variable 
selon la population des communes dens les- 
quelles ces industries sont établies. 

La condition du cens électoral n'est pas im- 
posee aux membres des académies ; aux mem- 
hres des chambres d'industrie et de commerce; 
aux professeurs d'arts, de sciences et de let- 
tres; aux employés civils et militaires; aux 
décorés d'un ordre national; aux lauréats des 
universités ; aux personnes exerqant des pro- 
fessions libérales; aux agents de change ap- 
prouvés par le gouvernement. 

La condition du cens n'est pas requise pour 
l'éligibilité aux fonctions de député; la jouis- 
sance des droits civils et politiques et l'8ge de 
trente ans suffisent. 

Les fonctionnaires et les employés rétribués 
par l'État ne sont pas éiigibles. Cependant 
peuvent étre admls i la Chambre des deputés, 
dans la limite d'un cinquieme du nombre total, 
les fonctionnaires et employés appartenant aux 
catégories suivantes: ministres d'btat et secré- 
taires genéraux des ministeres; membres du 
conseil d'$tat. de la Cour de cassation et des 

~~anmoiÍn~lesdeuschambrespeuventconsentir cours d'appel,.a l'exclusion de ceux qui sont 
a l'arrestation de leurs membres . a la requete chargés du ministere public; officiers supé- 
de l'autoritk judiciaire. Les senateurs et les dé- 
putés pretent par-devant la chambre respective 
serment de fldéiité au roi, a la patrie, aux lois. 

Les juges et les magistrats sont nommés par 
le roi. 11s sont inamovibles trois ans apres 
leur nomination. Onnepeut établir ni tribunaux, 
ni juridictions exceptionnelles. Les séances des 
tribunaux sont publiques. 

Tels sont les principes generaux de la Con- 
stitution du royaume d'ltalie, consignés dans 
le statut octroye le 4 mars 1848.- Cependant 
depuis cette epoque, le principe de la tolérance 
envers les cultes dissidents s'est transformé 
de fait en une véritable liberté de consciente 
et de culte. 

Laloi électorale publiée peu apres le statiit 
du 4 mars donnait un deputé sur 25,000 habi- 
tants ; ce qui faisait 204 députés pour l'ancien 
royaume de Sardaigne. Apres l'annexion de la 
Lombardie , une loi du 20 novembre 1859 mo- 
diíia cette proportion, et disposa qu'un députe 
serait élu sur 30,000 habitants; de sorte qu'il 
y eut, apres les autres annexions de YItalie 
centrale, 387 dkputés. Apres les plébiscites de 
1860 l'on éleva de nouveau la proportion, qui 
est maintenant d'un député sur 50,000 habi- 
tants; par suite de cette mesure la Chambre 
compte 443 députés élus par autant decolléges 
electoraux. Le nombre des electeurs est de 
400,000 environ. 

Pour jouir du droit électoral, il faut etre 
citoyen du royaume par naissance ou par na- 
turalisation , avoir vingt - cinq ans accomplis, 
savoir lire et écrire. Les électeurs de certaines 
provinces, désignées dans la loi Blectorale, sont 
provisoirement dispensés de remplir cette der- 
iiiEre condition. 

rieuG de terre et de mer, pourvu qu'ils soient 
élus hors du district de leur commandement; 
membres du Conseil supérieur de l'instriictioii 
publique, de la sante publique, des travaux 
publics et des mines; e n h ,  les professeurs 
des universités. 

Les membres du clergé iie sont pas éligibles, 
lorsqu'ils ont charge d'imes, ou une résidence 
fixe; par exemple, les évkques, les moines, les 
vicaires. les chanoines capitulaires. 

Les listes électorales sont dressées par les 
municipalitks. Ces listes sont soumises a une 
revision annuelle faite par la meme autoritk. 

Les intkressés peuvent réclamer contre la 
formation de ces listes; en cas de refus de la 
part des municipalités d'y faire droit, les re- 
clamants peuvent s'adresser a la Cour d'appel. 
Chaqoe collége électoral peut Btre divise en 
plusieurs sections. Le recensement gknéral des 
votes se fait par le président du bureau central, 
nommé par les électeurs, dans le chef-lieu du 
collEge. 

Les colléges blectoraux sont convoques par 
décret royal; dans le délai de trois mois, lors 
de l'expiration du mandat quinquennal ou de 
la dissolution de la Chambre; dans le dblai 
d'un mois, en cas de vacance pour cause de 
mort, de renonciation ou pour toute antre 
cause. 

Pour ktre élu au premier tour de scrutin, le 
candidat doit réunir un nombre de votes égal 
au tiers du nombre des électeurs ioscrits, et a 
lamoitié dunombre desvotants. A défaut dequoi, 
l'on procede huit jours apres auscrutin de bal- 
lottage entre les deux candidats qui, au premier 
tour, ont obteuu le plus grand nombre de voix. 
Dans I'un et i'autre cas, le président du buréau 
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central proclame le députk, sauf la vérirication 
des pouvoirs a faire par la Chamhre, a laquelle 
sont envoyés a cet effet les procés-verhaux, et 
aussi les réclamations et les protestations, s'il 
y en a. 

D. ADMIMSTRATION. 

Le pouvoir executif appartient au roi, qui 
i'exerce au moyen de dix ministres respon- 
mbles; savoir, le président du conseil des mi- 
nistres, et les ministres des affaires étrangbres ; 
de I'intérieur; des ñnances; de la grace , de la 
justice et des cultes ; de Yinstruction publique; 
de la guerre; de la marine; des travaux pu- 
blics; de l'agriculture, de l'industrie et du com- 
merce. Les attributions de chaque ministere 
sont déterminées par la loi. 

Le pouvoir exécutif s'appuie sur un conseil 
d'État, qui a voix consultative dans toutes 
les aflaires que les ministres lui défbrent, ou 
qu,i lui sont attribuées par la loi. Le conseil 
d'Etat est le tribunal supérieur dans les af- 
faires qui sont du ressort du contentieux ad- 
ministratif. 

Le royaume est partagé en 59 provinces; 
les provinces sont subdivisées en 193 arron- 
dissements, et les arrondissements en 7,720 
communes. La province est administrée par un 
préfet; l'arrondissement par un sous-prefet. 
Le syndic (maire) est le chef de l'administra- 
tion municipale; il est nommé par le roi parmi 
les conseillers muuicipaux. 

Chaque préfet est assisté par un conseil de 
pféfecture, dont les membres sont nommés 
par le roi. A cdté de la préfecture, il y a un 
conseil électif de la province, qui a une repré- 
sentation administrative dans la députation 
provinciale. Dans I'arrondissement, outre le 
préfet ou le sous-préfet, il y a un questeur, 
délegub ou commissaire de la sdreté publique. 
Dans chaque arrondissement, il y a aussi un 
commissaire pour le recrutement militaire. Dans 
le chef-lieu de mandement (canton), il y a un 
juge et un commissaire ou délégué de la sineté 
publique. Dans chaque commune, il y a un 
conseil municipal électif. avec un comité admi- 
nistratif, composé d'assesseurs (adjoints), pré- 
sidés par le syndic. 

Charrue province a son budñet. Le conseil 
provincial le vote; la dkputath provinciale, 
nommee par le conseil provincial, I'aclrniuistre. 
Les soufies des revenus de la arovince se 
composent de rentes des biens piitrimoniaux, 
d'impbts locaux, de centimes additionnels aux 
ímp6ts de l'État. La commune a aussi soc bud- 
get. Le conseil municipal le vote; le comité 
(giunta) des assesseurs et le syndic I'adminis- 
trent. Les sources des revenus de la commune 
sont semblables ii celles de la province. 

L'administration communale et l'adrninistra- 
tion pro%nciale sont réglées par la loi du 23 oc- 
tobre 1859, dans tout le royaume, ai'exception 
'de la Toscane. Le gouvernement a proposé au 
Parlement, en 1863, des amendements a cette 
loi, tendant a augmenter la part du self-govern- 
ment. En attendant I'adoption de ces amende- 
ments, voici quelques autres traits de cette 
loi du 23 octobre 1859. 

Les conseils de la commune et de la pro-, 
vince sont blus a la majoritb relative des voix. 
La durée de leurs fonctions est de cinq ans. 
Toutefois a la fin de chaque année on renou- 
velle le conseil par cinquiemes. Dans les pre- 
mieres quatre années les membres sortants 
sont designes par le sort, dans les années 
subséquentes par l'ancienneté. Les membres 
sortants sont rééligibles indéfinirnent. 11s ne 
sont pas rétribués. Le roi peut dissoudre les 
conseils communaux et provinciaux pour des 
motifs d'ordre public, sauf a les faire réblire 
dans le délai de trois mois. Dans I'intervalle la 
commune et la province sont administrées par 
un comrnissaire royal. 

L'Age Iégal des électeurs administratifs est de  
vingt et un ans; les autres conditions electorales 
sont presque les memes que pour les klections 
politiques. La condition du cens est rabaissée 
a 25 fr. dans les communes de plus de 60,000 
habitants, a 20 fr. dans les communes de 
20,000 a 60,000 habitants, a 15 fr. dans celles 
de 10,000 a 20,000 habitants, a 10 fr. dans 
celles de 3.000 a 10.000 habitants. et de 5 fr. 
dans les communes dont la populahon n'atteint 
pas 3.000 habitants. On peut Btre électeur ad- 
binistratif dans une ou-plusieurs communes, 
dans une ou plusieurs provinces, si l'on y a 
un domicile, une propriété ou un établisse- 
ment. Les listes électorales sont dressées et 
revisées comme les listes électorales politiques 
et les électeurs ont le meme droit de récla- 
mation. Le nombre des électeurs administratifs 
est de 800,000 environ. 

Le conseil communal se compose de 60 con- 
seillers dans les communes de plus de 60.000 
habitants, de 40 dans ceiies de 30,000 a 
60,000 habitants, de 30 dans celles de 10,000 a 
30,000 habitants, de 20 dans les communes de 
3,000 a 10,000 habitants, et de 15 dans les 
communes plus petites. La junte, ou corps des 
assesseurs, est nommée par le conseii a la 
majorité absolue des voix: ies assesseurs sont 
au nombre de 6 dans les communes au-dessus 
de 30,000 habitants, de 4 dans celles de 
3,000 a 30,000 habitants et de 2 dans les 
communes qui n'atteignentpas 3,000 habitants. 

Les conseils communaux se rassemblent en 
sessions ordinaires, deux fois par an, au prin- 
temps et a l'automne; en séance extraordinaire. 
en tout temps, avec autorisation préalable du 
préfet de la province. 

Le conseil et non la junte nomme et rbvoque 
16s employes dela commune; délib8re sur toute 
affaire administrative, sur les contrats, et sur 
tous les intérets de la commune. 11 fait les re- 
glements sur I'édilité, sur les institutions de 
bienfaisance et d'instruction, sur la police el 
sur l'hygiene locale : il fait aussiles reglements 
pour la perception des impdts locaux. Les biens 
communaux doivent, sauf les cas d'exception, 
Btre affermés. Tout fonds disponible doit &re 
employé. Parmi les dépenses obligatoires des 
communes, la loi énumCre le salaire d'un se- 
crétaire, les frais de bureau, les frais pour le 
recouvrement des impdts, pour la conserva- 
tion du patrimoine communal, pourlepayemcnt 
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des dettes, pour la conservation des mes, des 
routes, des chemins communaux et desplaces 
pubiiques, pour l'instroction élémentaire, pour 
la garde nationale, pour I'abonnenient au Bul- 
letin des lois, pour les bureaux klectoraux. 
Toute autre dépense est facultative. 

Le sous-préfet reconnalt si  les delibbrations 
sont conformes aux lois : il peut, sauf le cas 
d'urgence, en suspendre l'exécution; ii en re- 
fhre au préfet qui peut au besoin awuier les 
dbliberations du conseil. La loi détermine quel- 
les délibérations des conseils communaux doi- 
vent &tre approuvées par la députation pro- 
vinciale, ou par le coi. 

De la décision du prbfet, ou de la dkputation 
provinciale il y a appel au roi, qui sournet la 
qriestion au consbil d'Etat. 

Les conseils provinciaux (conseils gdnéraux) 
se  composent de 60 conseillers dans les pro- 
vlaces comptant plus de 600,000 Iiabitants, de 
50 dans les provinces de 400,000 a 600,000 ha- 
bitants, de 40 dans les provinces de 200,000 
400,000 habitants, de 20 dans les autres. Les 
ccmseils provinciaux se rassemblent de plein 
droit en session ordinaire, le premier lundi de 
septembce de chaque année; ils peuvent &re 
convoqu6s extraordinairement par le préfet. 
Les dblibérations portent sur la fondation d'éta- 
blissements publics provinciaux; et en general 
sur les affaires administratives dans lesquelles 
toute la province a intéret. Le conseil provin- 
cial surveille les institutions de charité, de 
bienfaisance. de culte: il donne son avis sur 
les changements propÓsés dans les circonscrip- 
tions territoriales. sur les routes a construire. 
sur le$ péages et foires, sur l'établissement 
d'associations (syndicats) entre comunes  ou 
entre contribuables (consorzii). 

Le projet de rbforme, que nous avons deja 
mentionné, élargit de beaucoup la sphhre des 
attributions et de i'autonomie de la province. 

111. FINANOES. 

La loi du 13 novembre 1859 Btablit les prin- 
Cipes gbnéraux de l'administration financihre. 
Le ministre des flnances dresse chaque annCe 
le projet général du budget des recettes et des 
dkpenses de 1'Etat. A cet effet, chacirn des 
autres ministres lui remet le projet du budget 
particulier de son département. En cas de dé- 
Bcit dans l'actif, le ministre des Bnances doit, 
dans la présentation du projet de budget, pro- 
poser les moyens propres a y fairo face. Dans 
le budget, les recettes et les dépenses ordi- 
naires sont insccites en premier; elles sont 
suivies des recettes et dépenses extraordinaires. 
Toute dépenge extraordinaire qlii dépasse la 
s o m e  de 30,000 fr., doit préalablement Etre 
approuvée par une loi spkiale. 

L'exercice ou i'année financiere coiiicide avec 
i'année solaire (le' janvier au 31 décembre). 
J.& ministre des flnances prbsente le projet du 
budget dans le mois de fbvrier pour l'exeroice 
suivant. Le budget des recettes et celui des 
depenses sont établis par deux lois distinctes. 
Il est defendu aux ministres d'operer des vire- 
ments de titre a titre, ni de chapitre & chapitre: 

les virements ne leur sont permis que d'article 
a article, apres en avoir donne communication 
a la Cour des comptes. La cl6ture des comptes 
d'une année flnancikre est diffbrCe jusqu'au 
mois de juin de i'année suivante, afin que dans 
ce délai l'on puisse opécer le recouvrement in- 
tégcal des recettes et le solde des dépenses. 
La vente des biens appartenant au domaine de 
l'État doit Btre autorisée par une loi spbciale. 

Le ministere des finances tient le grand livre 
des recettes. Les fonds sont versés au Tresor. 
Tout agent comptable doit fournir un caution- 
nement. 

Si les fonds inscrits aii budget ne suffisent 
pas aux dépenses, ou si l'on epmuve la neces- 
site d'une dépense imprévue, les crédits ne 
peuvent &tre augmentés ou ouverts que par une 
loi. Dans les cas d'urgence, et lorsque les 
chambres ne siégent pas, ces augmentations 
et allocations nouvelles sont autorisées par de- 
cret roya1 sous la condition d'en demander la 
ratilication a la prochaine réunion du Parle- 
ment. 

Les travaux , les approvisionnements , les 
ventes et autres contrats pour compte de l'État 
se  fout aux enchhres. On peut contracter de 
gré a gré dans les cas prevus par la loi. 

Le payement des dépenses se fait sur mandat 
dklivrt? du ministhre, au budget duque1 elles 
sont inscrites. Avant le payement, doit &tre en- 
registré le mandat par la Cour des comptes, et 
vise par le ministhre des flnances. 

Dans les deux mois apres la cldture de l'exer- 
cice, le ministre des finances présenteun projet 
de loi au Parlement , poiir le reglement definitif 
du budget. Le projet doit Btre acconpagne d'un 
rapport de la Cour des comptes. A la fln de 
chaque exercice, chacun des ministres dresse 
le compte de son département; les comptes 
partiels sont r6sumes dans un compte général, 
qui est presenté par le ministre des finances 
au Parlement, pour y &tre approuvb. A la suite 
de ce rbsumé. le miniitre des lbances expose 
la situation du Tresor, et la condition genérale 
des finances de l'Etat. 

La Cour des comptes exerce un contrdle pre- 
ventif sur les dépenses de l'Btat et sur les 
recettes. Elle est chargée de liqnider les pen- 
sions; elle reconnalt la régalarité des décrets 
du pouvoir exécutif de toute nature, et y ap- 
pose son visa; elle juge la comptabüitk des 
trksoriers, receveurs et autres agents compta- 
bles de I'Etat. On peut se pourvoir des décisions 
de la Cour des comptes devant le conseil d'Etat. - Les conseillers a la Cour des comptes sont 
inamovibles 

Le'systkme financia du royaume FItalie s e  
ressent encore de la diversité des Etats dont 
il vient de se former. Par exemple, les imp6ts 
sur la richesse mobilikre et sur la consomma- 
tion ne sont pas établis partout; m@me la 
contribution fonciere n'atteint pas partout la 
meme proportion du revenu. Les systémes de 
la perception des revenus directs sont égale- 
meut tres-différents. Quatre systemes y sont 
en prCsence. Dans certaines provinces la per- 
ception est confiée a des employes du gouver- 
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nement jouissant d'un traitement 6xe : ces Bepmt. . . . . .  468,496,116fs7~ 
employks ne sont responsables que des recou- p$eB"j;~,~;~; : ., : : : -, : : : : '!;$:" ; 
vremeiits qu'ils ont opérés. Ailleurs la percep- Retenne snr les traitementa ..... 4~670,001j . 
tion se fait par les percepteurs des communes, Rembonrsementdeaddpensesd'ordre 3,844,139 99 

ces demieres & , n t  responsables envers le gou- Diversen . . . . . . . . . e . . . . . -  243zn,814 99 

vernement des fonds perFs  par leurs agents; TOTAL . . . 519,284,211 8s 
ailleuPs encore la rétribution est proportion- Reeettea extrwrdinnakss. . neiie aux recouvrements (en tanb p. 100); dans Vente de biens domaniaax. ..... 60,m,m 
les provinces du midi il y a des receveurs gé- Diversea- . - - - . . . - 6,4%407 8.5 
nkraux , des receveurs d'arrondissement et des TOTU DES PECETT~B r 515,118,619 7s 
percepteUi.S communaux. Cette 0rganisation se Ddpenaer wdinairea. 
rapproche assez du systeme francais: comme Yinistdre des tinances . . . . . . . .  389,593,~~ 69 
en France, le receveur est responsable, envers - de la guerre . . . . . . . .  196,81a,566 . 
le gouvernement, du montant des roles de 1 deqF;,"~e,r"1~~ : : : : ~ ~ $ ~ 4 3 ~  23 
eontribution, meme pour les fonds qu'il n'aura - de la marine . . . . . . . .  46,8a7,0,)2 
pas recouvrks. - de la grkce , de la justice 

et da culta ........ 30,834,297 61 On peut les imp6ts du royaume - de l'instruction publique. 14,798,733 35 
d(ns les neuf catkg~ries suivantes : io h p d t s  - de i9agricuitnre et dn com- 
enr la richesse fonciere. 20 Impdts sur la ri- merce. .......... 8,49s,~os 87 
chesse mobiliere, savoir, patentes, taxe per- - des affaires étrsngdres . . 3,854,lZS 88 

sonnelle et mobiliere, taxe sur les voitures, TOTAL . 780,758,566 13 

taxe sur les crkdits hypotlikcaires, etc. (Ces DCpenrer extraordinaire8. . .. . . . . . .  divers impbts vont Btre convertis en un im- Minist6re de la guerre as,131,si3 
pOt unique sur le revenu, dont le projet est Z d , ~ ~ ~ , B , " ~ ~ p ; i l I c ;  : : : %",5",:" i4 prksente au Parlement.) 3O Impbts sur les af- - de lvint8rieur. . . . . . . .  e1,408,173 SI 

........ faires, teis que droit d'enregistrement sur les - des flnances 21,401,817 73 
actes civils., droits sur les successions et sur - de l'agriculture et du com- 

les actes judiciaires, dwit de timbre, etc. 4 O  Im- .......... merce. 3,483,873 S6 - de la grace, de la justice 
pbts de consommation (octroi) dans les com- et des cultes . . . . . . .  1,478,046 35 
munes urbaines et rurales. Cet impbt, selon le  1 de I'instrnction publique. 1,144 890 64 des affaires dtrangdrea . . 109i835 67 rojet de reforme, qui va etre voté par le Par- 

TOTU ... 163,032,799 56 
Pment . ne f r a ~ ~ e r a  pour le 'Ompte gouver- Rappei des dapensei ordiniires . . .  780,758,565 13- 
nement que les boissons et la viande. Les autres TOTAL DE8 D & P & X ~ E ~  . . 943,791,364 68 comestibles, les bois, les fourrages, les maté- 
riaux de construction, etc., seront reserves a De~ilis le vote de ce budget, les recettes 
I'octroi comunal: la commune pourra en outre Ont augmenté, les dépenses ont Bté diminuées 
surimposer les articles frappés par I'imp6t du maniere 
gouvernement, 50 Impdts de commerce exté- Les dettes des anciens États d'Italie, antk- 
rieur, douane et droits de navigation. Les ma- rieurement aux annexions, montaient enrentes 

r tieres premieres mnt exemptes de tout droit A aUX chiffres suivants : 
. . . . . . . .  ~. rimportation; les tarifs sur les autres produits Royaume de Sardaigne 54,091,154ro3~ 

1 de l'industrie et des manufactures sont extre- ~q~~~paOit~ l : ld~t , t s~~~ ,"~  4~518>198 75 1 mement moderés. Nulle prohibition, nul droit signee a la Bavoie et LNice. p e a  
diffkrentiel ne s'y trouve porte. 60 Les impdts rentes a'8levaut 9. cette somme ont 
fondés sur le monopole du gouvernement; telles par la Frnnce 2 et an- i lout la vente du sel. du tabac et de la poudre, Reste . . . . . . ,  49,577,955 38 ' Iaitaxe des lettres et des depéches tklkgraphi- Lombardie íquote-~art  de la aetie 

i gues. 70 Les revenus des domaines et les re- aU'"Chienne aasignae 8 la Lom- 
bardie par le trait6 de Znricb) . . 7,578,185 13 :. cettes des chemins de fer exploités par rBtat. Rayanme des ~eu=-s i c i l e s .  . . . . .  36,474,475 66 

8 Les revenus eventuels de diverse nature. Grand-duch6 de Toscane. . . . . . .  6,886,784 8 

Sa Les remboursements et les recettes d'ordre. g:zh$ ,d: $$::: : : : : : : : : : : : l~gl;$ ii Voici maintenant le budget de 1863 (en province, romainea (rentas crdbes 
l k  ou francs) : avant l'annexion sur les trbeo- ...... t reries de ces provinoes) 1,646,702 08 

Reccttes ordinaires. 
Ccntrlbution foncidre 111,701,167f40c 

Aprhs l'annexion de lalombardie et des pro- . . . . . . . .  
&tren contributions directea, droits vinces de l'ltalie centrale, 0n contracta un em- 
jet centimes pour la perception . . 19,995,543 37 prunt pour la somme effective de 150 mülions ; 

( Donanes et droits de nsvigation. . - 62,421,280 Ce qui apporta une charge de 9,321,930 fr. en . BBl. . , . . . . . . . . . . . . . . . .  57,000,000 1 T.~E,,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  65,360,000 . rente 5 P. 100, correspondant a 186,439,600 fr. 
t hudrea . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500,000 ~ en capital nominal. 1 ptro i ,  (droits de consommation) . . 16,671,945 64 Apres la proclamation du rOyaUme d'Italie nreglatrement et hypothbques . . - 47,600,000 S 

) Bimbre . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,470,000 . On contracta deUX nOuveaux emprunts a p. . kterie . . . . . . . . . . . . . . . .  ai,ooo,ooo S 100. Le premier en 1861, pour la somme effec- . %ares de l'enaelgnement . . . . . . ,  889,897 66 tive de 500 millions , apporta une nouvelle . gevenu des biens do aniaux . . . .  16,126,883 
Cbemina de fer de l'&at (brut) ... 26,260,000 S charge de 351744,170 fr. en intérets annuels. 
T(l8grrpbes . . . . . . . . . . . . . .  2,600,wo S Un deuxieme emprunt a été autorisé. en 1863, ..... A reporter 468,496,716 91 pour une somme de 700 millions. On a émis 
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cette meme année des titres pour 500millions, 
qiii ont ajouté 35,716,000 fr. aux rentes exis- 
tantes. Lors de l'érnission des titres afférents 
aux 200 millions restants (en supposant le meme 
taux d'émission), il faudra ajouter 14,286,400 fr. 
aux intér&ts annuels de la dette. Par ces deiix 
emprunts le capital nominal de la dette a été 
porté a pres de 3 milliards et demi. 

La loi du 10 juillet 1861 institua le grand 
livre de la dette publique italienne. Elle fut 
suivie de la loi du 4 aoot, qui ordonna l'in- 
scription de toutes les anciennes dettes dans 
le grand livre. De ces dettes on fit trois ca- 
tégories: la premiere doit constitner les rentes 
consolidees 5 p 100 et 3 p. 100; la deuxibme 
comprend les dettes inscrites au grand livre 
avec des conditions spéciales d'interets , d'a- 
mortissement et deprimes ; la troisieme regarde 
les dettes, dont l'inscription est rbservee , bien 
qu'on en paye les intérets. 

Au budget de 1863 le service de la dette 
publique figure pour 197,003,038 fr. 40 c. Cette 
somme comprend 11,630,332 fr. 63 c.,  fonds 
assigné a l'amortissemenl réel et effectif des 
dettes de la deuxieme catégorie; enfin une 
somme de 412,000 fr. est consacree aux frais. 
11 ne reste que 184,960;705 fr. 77 c. pour le 
payement des intérets annuels; et en ajoutant 
les titres a émettre pour compléter l'emprunt 
de 700 millions, on aurait 199,247,105 fr. 77 C. 

D'apres le meme budget, voici quelle est la 
situation de la dette publique, non compris les 
titres du dernier emprunt, qui sont encore a 
émettre au ~ o m e n t  ou nous ecrivons. 

INT*R~~TS.  C A P  NOM. 
Rente 5 p. 100 . 161,007,823186~ 8,220,156,477f20~ 
Rente 3 p. 100 . 6,421,623 92 214,054,107 07 

TOTAL . . . 167,429,447 08 3,434,210,584 27 

Service des dettea inscrites su  grand 
livre avec les conditions sphciales 
d'amortissement, etc. . . . . . . . 24,706,660C90c 

Service des dettes non inscrites su  
grand livre. . . . . . . . . . . . . . 4,454,930 42 

Frais divers . . . . . . . . . . . . . . 412.000 
Rappel du service de la dette conso- 

lidée . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,429,447 08 
D6pense totale pour le service de la 

dette publique en 1863 . . . . . . . 197,003,088 40 
IV. JUSTICE. 

Le royaume d'Italie n'a pas encore l'unité 
dans la législation civile, mais les différences 
tendent a s'efacer dans la législation pénale. 
Toutefois la Toscane a son code penal parti- 
culier , tandis que les 3utres provinces ont un 
seul et mCme code; encore a-t-on modifie quel- 
ques arlicles en promulguant le code penal dans 
les provinces napolitaines . dans le but d'atté- 
nuer la peine édictée contre certains délits, 
tels que le faux témoignage. La peine de mort 
est effacee du code de la Toscane. 

Le code civil de I'ancien royaume de Sar- 
daigne est maintenant le droit civil dans les 
provinces qui appartenaient au ropaume de ce 
nom, et dans les provinces ci-devant pontiE- 
cales. La Lombardie , les provinces de Parme, 
celles de Modene , et enfin celles de l'ancien 
royaume des Deux-Siciles ont encore leurs an- 

ciens codes civils. Dans la Toscane, I'ancien 
droit romain est reste en vigueur, mais modifik 
par des lois spbciales. 

Chacun des anciens fitats a son propre code 
de commerce; mais ils sont tous calques sur 
le code de commerce de l'empire fran~ais de 
1807 et du royawne d'ltalie de 1810. 

11 resulte de cet état de choses qu'il y a 
quatre cours de cassation au lieu d'une. Elles 
siégent a Milan, Floren ce, Naples et Palerme, et 
sont appelees a prononcer en matiere civile et 
penale dans les cas de violation ou de fausse 
application de la loi. Les cours de cksation ne 
jugent pas, au fond, mais elles rejettent le 
pourvoi ou cassent i'arret des premiers juges 
et renvoient la cause a uii autre tribunal. 

En Lombardie les juridictious forment trois 
degrés, tandis que partout ailleurs elles n'en 
ont que deux. C'est pour cela qu'en Lombardie 
il y a un tribunal de troisikme instance , qui 
confirme, réforme ou aiinule les arrkts des tri- 
biinaur inférieurs. 

Pour le reste I'organisation judiciaire est 
uniforme et comprend des cours d'appel , des 
cours d'assises , des tribunaux d'arroridisse- 
ment, des juges de mandement. Dans cliaque 
commune de l'ancien royaume deNaples il y a, 
ou bien il peut y avoir un juge coiiciliateur ou 
juge de paix. Les affaires commerciales sont du 
ressort des tribunaux consulaires ou, ii leur 
défaut , des tribunaux ordinaires. 

Les juges conciliateurs sont nommés par le 
roi. Leurs fonctions sout gratuites. 11s jugent 
sans formalité de procbdure et en derniere 
instance jusqu'a la somme de 25 fr. sur les ac- 
tions personnelles et mobilieres. Ils agissent 
en arbitres, lorsque leur avis est demandé 
dans des contestations entre habitants de la 
meme commune. A défaut du juge conciliateur 
ces fonctions sont déférbes u syndic (niaire). 

Les joges de mandement (?e mandement est 
composé du territoire $une ou de plusieurs 
communes et mCme d'une fraction de com- 
mune) jugent en premiere instance, en matiere 
civile. iusau'a la somme de 1.000 fr., et surles 
contravenions en matiere pénale. lis peuveut 
6tre délégués pour l'instriiction des proces 
correctio~?nels 6u criminels du ressort &S tri- 
bunaux superieurs. Le nombre de ces juges 
est de 1.601. 

Les t'ribunaux d'arrondissement ou de pre- 
miere instance ont la juridiction sur un ou 
plusieurs arrondissements administratifs. 11 y 
en a 142 sur 193 arrondissements. Ces tribu- 
naux connaissent en deuxieme instance sur 
les arr&ts des juges dc mandement , et en pre- 
miere instance sur les affaires civiles, qui leur 
sont attribuees par la loi, ainsi que sur les dé- 
lits. Aupres de chaciin de ces tribunaux on 
trouve un oii plusieurs juges , chargés de l'in- 
struction des affaires penales. 

Les cours d'appel sont au nombre de 18, 
dont 3 ont ensemble 4 sections detachées, qui 
siégent hors de la ville ou la cour a sa rési- 
dence; ce qni fait qu'il y a 22 villes avcc une 
cour ou une section de cour d'appel. Les cours 
d'appel connaissent en deuxikme instance des 
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aflaires jugées en premiere par les tribiinaiix 
d'arrondissement et de commerce, et sur les 
réclamations en matiCre électorale. Elles pro- 
noncent, en outre, sur les actes relatifs a I'in- 
struction des crimes a renvoyer devant la cour 
d'assises (chambre de mise en acciisation). 

Cliaque cour, et de meme cliaque section sé- 
parbe d'appel se compose de trois chambres, 
savoir: cliambres civile, coi~ectionnelle et d'ac- 
cusation. Pourla validité duvote, 5 conseillers au 
moins doivent etre présents dans les causes ci- 
viles, 6 dans les appels correctionnels. 3 dans 
la cliambre d'accusation. 

Les cours d'assises sont convoquées cliaque 
année par décret roya], dans les temps et lieux 
déterminés par la loi. Le ressort o11 le eercle 
de chaque cour d'assises comprend l'arrondis- 
sement d'un ou deplusieurs tribunaux. Chaque 
cour d'assises se compose de trois conseillers 
de la coiir d'appel, de laquelle releve le cercle 
d e  la cour d'assises; ils sont chargés de diriger 
I'jnstrucfion des proces et les débats, et d'ap- 
pliquer la loi apres le verdict du jury. 

Le jury se compose de 12 juges de fait. 
ou jures, qui sont désignés par le sort dans le 
corps electoral, parmi les electeurs qui ont 
r ige de trente ans accomplis. La cour d'assises 
juge les crimes ordinaires, les délits de presse, 
et les délits politiques. Contre l'arret des cours 
d'assises il y a poiirvoi en cassation. 

Les crimes de haute trahison, les actions po- 
litiques envers les ministres sont de la compé- 
tence du Sbnat, qui pour ces cas est erige en 
liaute cour de justice. Le ministere public est 
le représentant du pouvoir executif aupres de 
l'autorité judiciaire. Les fonctions du ministCre 
public sont exercées auprCs des juges de man- 
dement par le délégné de sDreté publique 
(commissaire de police), ou par le syndic, ou 
par un procureur fiscal. AuprCs des tribunaux 
d'arrondissements le ministere public est re- 
présentk par le procureur du roi; auprés des 
cours d'appel et de la Cour de cassation, par le 
procureur général. Le ministere public est 
chargé de I'action publique ou sociale envers 
les coupables; il a le droit de se ponrvoir en 
appel et en  cassation, dans l'intéret de I'ordre 
public et de la loi. 

La défense onicieuse des pauvrcs dans les 
afiaires civiles et penales aupres des tribunaux 
d'arrondissement (assistance judiciaire), est 

,, contlée par le prksident du tribunal a I'un des 
V ~ o c a t s  ou avoucs exercants dans le ressortdu 
-- wunal.  Aupres des cours d'appel et de cassa- 

A tion il y a un oflice special pour la défense of- 
ficieUe des pauvres. Les défenseurs oficieiix, 
ani exercent leur mandat crratuitement . et les 

des Alpcs, du cbté de Pignerol, sont peuplees de 
Vaudois, descendants des partisans de Pierre 
Valdes. 11s ont un temple a Turin. D'anciens 
Albanais, qiii habitent dans quelqiies localités 
du midi de I'Italie le long de I'Adriatique, pro- 
fessent le cnlte grcc-uni. Les israélites sont 
peu nombreux, les protestants moins encore. 
Sout compris, les membres des cultes non ca- 
tlioliquesne dépassent pas le chiffre de 100,000 
a 120,000 &mes, sur prés de 22 millions d'lta- 
liens. Le principe de la tole'ranee des cultes 
est inscrit dans la Constitution du 4 mars 1848. 
Ce principe on l'a interpreté et applique large- 
ment dans le sens le pliis liberal. Ou peut 
bátir des églises et des temples appartenant 
aux cultes non catholiques, et les tenir ouverts 
au public, mais en demandant l'autorisation du 
gouvernement. Pour l'aglise catholique, celte 
autorisation n'est pas nécessaire. 

11 serait tres-dinicile de déterminer les rap- 
ports actuels entre i'htat et 1'Église catholique; 
ce sont plntbt des conditions de fait que de 
droit. 

Avant ! 859, il existait des concordats entre 
tous les Etats d'ltalie et le saint-siége: dans les 
provinces pontilicales qui maintenant font par- 
tie du royaume, il, n'y avait pas de distinction 
entre I'Eglise et 1'Etat. En plusieurs lieux ces 
coucordats ont été annulés par les gouverne- 
ments provisoires de 1859 et 1860; mais meme 
la ou ils existent encore de droit, ils ne servent 
i rien, a canse de la rupture de toute relation 
entre le saint-siége et le gouvernement d'Italie. 
1,'hostilité s'était déja fait jour des 1850, lors- 
qu'on proceda, dans le royaume de Sardaigne, a 
l'abolition di1 privilége de juridiction. dont jouis- 
saient les ecclésiastiques, qui ont été soumis 
au droit commun civil et penal. Les rapports 
's'envenimhrent en 1854 a l'occasion de la sup- 
pression de la plripart des couvents et autres 
corporations religieuses. Les evéuements de 
1 S59 et le vote émis par le Parlement italien le 
17 avril 1861, en revendiquant pour le royaume 
d'Italie, la ville de Rome, comme sa capitale 
future, porterent a ses dernieres limites l'hos- 
lilité déja si vire Eu saiut-siége. 

Dans cet état de choses , un nouveau droit 
public se formera et se developpera en Italie 
sur la base du principe de la aéparation de 
~'Égliseet de l'Etat, etdelerir liberté rkciproque. 
Ce principe a éte légu6 par le comte de Cavour 
a ses concitoyens, sous cette formule devenue 
célebre: a I'Église libre dans Z'État dibre. 1) 

Actuellement toute ordonnance ecclesias- 
tiqne, les bulles, les brefs, provenant de 
Rome, ne peuvent Btre légalement publiés sans 
l'autorisation du aouvernement. Tout acte du 

défenseurs oficiels , qui soñt des fonctioniiaires saint-sikge , par -exemple, l'investiture des 
salaries Dar le gouvernemcnt, sont charaés de bénétlces,les dispenses matrimoniales, etc., ne 
defendri, aussi'bien dans les causes civiles que serait exéciitoir6 dans le royaume, qu'apres 
dans les causes penales, les individus ou les avoir été revetu de l'exequatur di1 roi. 
corps moraux, admis au bénéíice des pauvres, Au chapitre de l'organisation militaire, nous 
selon les re les  déterminkes par la loi. disons que par la loi du recrutement chaque 

éveque catholique peut demander l'eremption 
V. CULTE. d'un conscrit sur 20,000 habitants de son dio- 

La presque totalité des Italiens professent le cese. Le conscrit pour lequel il fait la demande 
cuite cathoüque. Dans le nord, quelques vallCes doit avoir pris les ordres , ou etre en voie de 
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les prendre; si  plus tard il renonce a la car- 
riere ecclésiastique, il retombe aussitdt sous 
la loi du recrutement. 

Dans I'ancien royaume de Sardaigne, dans les 
anciennes provinces pontiecales des Marches 
et de l'ombrie, et dans les provinces conti- 
nentales de l'ancien royaume des Deux-Siciles, 
les ordres religieux d'hommes et de femmes 
ont été supprimb, sauf quelques exceptions. 
Ces exceptions concernent les ordres institués 
pour le traitement des malades ou l'enseigne- 
ment. - La Compagnie de JBsus a été sup- 
printée partout, et ses biens sont passés au 
domaine de 1'Etat ou aux comunes. 

Les membres des communautés religieuses 
dissoutes recoiventune pensionproportionnelle 
au revenn des biens qui leur appartenaient. 
Pour les ordres de mendiants et pour les com- 
munautks de femmes, I'abolition consiste dans 
la défense d'accepter de nouveaux membres, 
de maniere que ces ordres cesseront avec la 
vie des religieux ou reiigieuses qui résidaient 
dans le royaume a l'époque de l'abolition. 

On a institue une administration speciale 
pour le service des pensions que nous venons 
d'indiquer, et ponr les dépenses du culte qui 
était desservi par les ordres snpprimks. Les 
rentes des biens (14 millions) qui avaient ap- 
partenu aux ordres religieux et a d'autres insti- 
tutions ecclésiastiques également supprimées, 
sont employkes d'abord au service des pensions 

' et du culte, et le surplus est donné comme 
subvention au clergé pauvre. L'administration 
spéciale dont nous parlons porte le nom de 
Caisse ecctksiastique; ses rentes ne flgurent 
pas au budget de I'État, mais elle est surveillée 
par une commission dont la nomination est 
réservée au roi et aux deux chambres, aux- 
quelles est rendu le compte annuel de l'admi- 
nistration. 

Les évechés, les paroisses et les chapitres 
ont leurs propres biens, administrés par eux- 
memes. - Néanmoins une dkpense d'environ 
2 millions est inscrite au budget des dépenses 
de l'État pour subventions aux paroisses, pour 
la conservation des églises. Une petite partie 
de cette somme est assignée au culte vaudois, 
dans l'ancien royaume de Sardaigne, et au culte 
israélite, en Toscane. 

Lorsque des vacances se produisent dans les 
év&chbs et dans les paroisses, une administra- 
tion, dite l'&onomat apostolique, prend provi- 
soirementpossessionde leurs biens et en touche 
les rentes jusqu'a ce qu'ait eu lieu une nouveiie 
nomination. L'Économat apostolique doit em- 
ployer ces rentes au proEt du culte ou du 
clergé. 

En Sicile, le roi a d'anciennes prérogatives 
ecclésiastiques. 11 y est de plein droit Iégat du 
saint-siége : en cette qualite il préside en per- 
sonne, ou par ses délkgués, aux grandes fonc- 
tions ecclésiastiques. Plusieurs actes, qui ail- 
leurs sont réservks au saint-siége, sont en 
Sicile du ressort de l'autorité royale. 

Les dktails dans cette matihre, comme dans 
toute autre, nous conduiraient hors du cadre 
de cet article, et seraient d'ailleurs oiseux, la 

situation actuelle étant nbcessairement tran- 
sitoire. 

Le nombre des archevbques ayant diocese 
est de 45; celuides éveques de 188, ensemble 
233, c'est-a-dire qu'il y a dans le royaume plus 
de dioceses que d'arrondissements, quisont au 
nombre de 193. Dans la province de Terre $0- 
trante, qui pourtant n'a que 447,000 habitants, 
il y a 3 archev8ques, et il y en a 2 dans cha- 
cune des provinces d'Abmce citerieure, Ca- 
gliari, Calabre citérieure , Naples , Palerme, 
Salerne, Terre de Bari, et Terre de Labour. 
Dans la province de Grosskte ii y a 4 dioc&ses, 
ce qui fait 1 pour 25,000 habitants; dans la 
province de Pesaro il y en a 7, soit 1 pour 
29,000 habitants; dans celle de I'Ombrie il y 
en a 17, soit 1 pour 30,000 habitants; dans 
ceUe d'Ancbne 6, soit 1 pour 42,000 habifants; 
dans celle de Terre de Labour 14, koit 1 pour 
47,000 habitants; dans celle de Basilicata 10, 
soit 1 pour 49,000 habitants; dans celle de 
Terre de Bari 11, soit 1 pour 50,000 habi- 
tants. Dans la Lombardie, au contraire, il n'y 
a qu'un diocksepour chaque province, excepte 
celles de Milan et de Cremone, qui en ont 2 ,  
attendu que jusqu'aux derniers temps ces 2 
provinces en formaient 4. La province de Son- 
drio en Lombardie appartient aux dioceses de 
C6me, Milan et Bergamo. 

11 n'est pas hors de propos de signaler ici, 
que dans le diocese de Milan subsiste l'ancien 
rit ambrosien. L'église de Milan,, ou ambro- 
sienne, tout unie qu'elle est a l'Eglise catho- 
lique-romaine, en est distincte dans le rituel, 
dans la célkbration de la messe, dans le 
brkviaire, et surtout dans l'administration des 
sacrements, a commencer par le baptéme qui 
se donne par immersion, tandis que 1'8glise 
romaine I'administre par aspersiou. 

Les pamisses dans le royaume sont au nom- 
bre d'environ 24,000 : le clerge skculier a 
92,500 membres. 

Le clergé regulier, avant les suppressiohs 
accomplies dans plusieurs provinces, se com- 
posait de 60,600 individus, dont a peu pres la 
moitié: hommes et l'autre moitik femmes, de- 
meurant dans 3,500 couvents. On a supprimk 
2,175 couvents avec 34,000 religieux et reli- 
gieuses. 11 en resterait donc 1,325 a.vec 26,600 
individus; mais ce nombre est encore bien plus 
grand, puisque les ordres mendiants et les 
cornmunautks de femmes dont ou a prononcb 
la suppression, out la faculté de subsister pen- 
dant la vie des individus qui demeuraient d a n ~  
les couvents a l'époque de leur suppression. 

Dans le budget de 1'État il n'y a que la somme 
de 2 millions ponr les dépenses du culte; mais 
il faut ajouter cette somme les rentes de la 
Caisse ecclésias,tique, environ 14 millions, et 
les rentes de l'Economat apostolique. 

Le revenu des biens du clergé séculier. pui 
sont administres par lui-méme, est évaluk 
50 millions au moins, et le revenu des biena 
appartenant au clergk regulier est évalue a 15 
ou 20 millions. A ces revenus il faut encore 
ajouter les dimes percues par le clergé sur les 
rkcoltes des champs dans plusieurs provinces, 
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et les droits sur les baptemes, sur les mariages, 
sur les déces : ces droits sont connus sous le 
nom de droit de stole blanche al noire. 

VI. MSTRUCTION. 

La loi fondamentale de I'instruction publique 
est dn 13 novembre 1859. 

L'enseignement a trois degrés, savoir : blé- 
mentaire, secondaire et supérieur. L'enseigne- 
ment secondaire ou moyen est divisé en clas- 
sique et technique. L'enseignement supérieur 
est du ressort des universités ; l'enseignement 
secondaire classique est conféré dans les ly- 
cées et les gymnases; l'enseignement secon- 
daire technique dans les écoles et instituts 
technologiques ; enfln, l'élémentaire dans les 
écoles communales. 

Nous avons énuméré I'enseignement élé- 
mentaire parmi les dépenses obligatoires de la 
commune. Les universités et les lycées sont 
entretenus par l'État; les gymnases (colléges) 
et les écoles teclinologiqiies sont a la charge de 
la commune oh eUes sont établies; les instituts 
technologiques sont entretenuspar la province. 
Cependant, pour ces deux dernieres catégories, 
l'Etat contribue aux dépenses jusqu'a concur- 
rente de la moitié des traitements du corps en- 
seignant. 

Chaque lycée ou gymnase a, ou peut avoir, 
un collége (internat) annexe. 

Les dépenses de l'Etat pour l'instruction 
publique s'él&vent, en 1863, a 15,943,623 fr. 
99 c. 

Un conseil supérieur est Institué anprks du 
ministere de l'instruction publique. Ce minis- 
tere dirige l'instruction dans les provinces par 
l'organe d'un proviseur aux études, ct le fait 
surveiller dans chaque arrondissement par un 
inspecteur. L'enseignement privé est libre, 
mais il est subordonné a des conditions de ca- 
pacité et de moralite déterminees par la loi. 
On peut &re autorisé a ouvrir des cours libres 
mBme dans les universités. 

La loi fixe un minimum pour les traitements 
des professeurs et des instituteurs au service 
des provinces et des communes. Les provinces 
et les communes peuvent fonder, leurs frais, 
et adrninistrer une universite ou un lycée. 

Bu - dessus de l'enseignement universitaire, 
il y a un institut supérieur de perfectionne- 
ment; il y a aussi dans le royaume plusieurs 
instituts spéciaux pour l'instruction milltaire 
et maritime , pour les ingénieurs, pour les 
beaux-arts, l'agriculture, etc. 

En 1863, on comptait dans le royaume d'Italie 
19 universiiés, 88 lycées, 250 gymnases, 167 
écoles et instituts technologiques. De plus, 
21,957 instituteurs des deux sexes donnaient 
l'instruction a 802,000 é1Bves. Nous ne com- 
prenons dans ce nombre ni les écoles du soir, 
pour les ouvriers, ni les salles d'asile. 

VII. BIENFAISANCE. 

, Les insütutions de bienfaisance sont nom- 
breuses en Italie; chaque commune en a. Elles 
sont réglées par la loi du 3 aoDt 1862. L'État 
entretient ii ses frais les hospices pour les en- 

fants trouvés et poiir les aliénés; mais seule- 
ment dans les provinces qui n'ont pas d'insti- 
tutions fondees pour ce but spécialernent. 

Les institutions de bienfaisance sont admi- 
nistrées par une congégation (ou bureau) de 
charite dans chaque commune. La congréga- 
tion est nommée par le conseil municipal. Elle 
a un président et quatre ou huit membres, se- 
Ion la population des communes. Le président 
reste en fonctions pendant qiiatre années con- 
sécutives; les autres membres se renouvellent 
par quart dans chaque année; mais ils sont 
toujours rSéligibles. Le conseil communal peut 
élire une commission spéciale pour telle insti- 
tution, lorsque la cong~8gation de charité ne 
neut Das aisbment v suñire. Sont hors des 
attribitions de la ~on~i . ( .~a t ion  de charité les 
institutions dont I'administration a été desimée - 
dans i'acte de fondation. 

Chaque année, on forme le budget et l'on 
dresse le compte de toute institution de bien- 
faisance. Ce compte est approuvé par la dépu- 
tation provinciale, a laquelle sont aussi déférés 
les réglements de l'administration, les ventes, 
les acliats, l'acceptation ou le refus des legs, 
l'autorisation de plaider. Toutefois, l'autorisa- 
tion d'acquérir en vertu de legs est conférée 
par le gouvernement. 

Lorsqu'une institution est subventionnée par 
i'htat, son budget doit Btre approuvé par le 
ministre de i'intérieur. Ce meme ministre a le 
droit de surveillance et de contrble sur toutes 
les administrations de bienfaisance; il peut les 
suspendre ou dissoudre, sauf a les reconsti- 
tuer. 

Dans les cas p r h s  par la loi, on peut réfor- 
mer, ou méme transformer les institutions de 
bienfaisance, lorsqu'elles ne peuvent plus rem- 
plir leur destination. Cette disposition s'est 
appliquée, par exernple, aux liospices des pkle- 
rins e.  des néophytes; aux institutions créées 
en faveur des croisades, du rachat des esclaves 
chrétiens dans les fitats barbaresques. Néan- 
moins, les transformations n'ont pas encore éte 
opérées toutes, i l'heure qu'il est (1863). La 
demande de reforme ou de transformation est 
adressée par les conseils municipaux au con- 
seil de la province. Le préfet la soumet ensuite 
aii ministere de l'intérieur, qui dCcide d'apres 
I'avis du conseil d'État. Toute nouvelle fonda- 
tion d'instituts de charité ou de bienfaisance 
doit 6tre autorisée par le gouvernement. 

On évalue a 60 et mBme a 90 millions le re- 
venu des institutions de bienfaisance de I'Italie. 

VIH. ORGANISATION MILITAIRE. 

Le royaume est partagé en sept dkparte- 
ments militaires ; chaque département est ré- 
parti entre des divisions et subdivisions terri- 
toriales. Dans chaque chef-lieu d'arrondissement 
il y a un commandement de place et un com- 
missariat poiir le recrutement. 

Tout citoyen est soumis au recrutement ft 
l'ige de vingt ans accomplis, et mCme avant 
cet 5ge en cas de gnerre. Tous les jeunes gens 
nCs dans la méme année forment une classe , 
de laquelle est tiré le contingent annuel , qui 
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est fixé par une loi. Ce contingent cst rPparti 
par arrondissements, en proportion du nombre 
des inscrits sur les listes de la classe qui est 
appelee soiis les drapeaux par la ~ o i e  du tirage 
au sort. La direction durecrutement est confiée 
dans cliaque arrondissement aux commissaires 
de recrutement, aux préfets et sous-préfets; 
l'exécution en est attribuée au conseil de re- 
crutement dans chaque arrondissement. Ce 
conseil se  compose du préfet ou sous-préfet , 
qiii en est le president, de deux conseillers 
provinciaux et de deux officiers de I'armée. Le 
conseil est assisté par le commissaire susdit et 
par un médecin. 

Les syndics font dans chaque commune l'in- 
scription des jeunes hommes sur les listes du 
recrutement; apres la publication de ces listes 
on procede au tirage au sort; ensuite le conseil 
de recrutement visite les inscrits et prononce 
sur leur droit a la reforme, sur les dispenses 
e t  les exemptions. 

Les inscrits désignés par le sort pour former 
le contingent annuel en constituent lapremiere 
catégorie; ils sont appelés sous les drapeaux 
et sont assignés , selon leurs aptitudes , a i'un 
des corps de I'armée. Les autres inscrits , qui 
n'ont été ni réformés, ni dispensés, ni exemp- 
tks, forment la deuxieme catégorie; ils resteiit 
dans leurs foyers, mais sont a la disposition 
du gouvernement pendant ciuq ans. Tous les 
ans ils sont appelCs aux exercices militaires 
pendant quarante jours. 

La durée du service pour les hommes de la 
premiere catkgorie est de onze ans, dont cinq 
en service actif et six a la réserve. Pour les 
hommes de la deuxieme catégorie, meme lors- 
qn'ils sont appelés sous les drapeaux, le service 
est borné a cinq ans. La durée du semice est 
de huit ans pour les carabiniers (gendarmes). 
les musiciens, et tous ceux qui sont entrés 
comme volontaires. 

Les inscrits, meme apres leur entrée au 
corps , peuvent se faire remplacer. Le rempla- 
cement a lieu de trois manieres : 10 le frere 
peut remplacer le frere ; un inscrit peut se 
faire remplacer par une personne étrangere ; 
3" iin inscrit de la deuxieme catégorie peut 
changer son numéro avec un inscrit de la pre- 
miere. Outre le remplacement il y a libération 
ou exonération du service militaire moyennant 
une somme payée au gouvernement , laquelle 
somme est fixée d'année en année. Le produit 
des libérations est employé en primes distri- 
biiées aux militaires qui , apres avoir obtenu 
leur congé, sont autorisés a se reugager au 
profit du jeune homme exonéré. Le nombre de 
ces rengagements étant limiti:, celui des libC- 
rations oii exonérations a dti I'étre également. 

Sont exemptés du service militaire le fils 
unique de pere vivant; le fils unique ou I'afné 
des fils de mere veuve, ou de pere ayant 
atteint sa soixante - dixieme année ; le neveu 
unique ou I'ainé de petits-ílls d'une gran$- 
mere veuve, ayant atteint i'ige de soixante- 
dix ans; i'alné d'orpbelins; I'ainé ou le plus 
jeune des freres orphelins, lorsque les autres 
sont affectés d'inflrmités graves; celui qui a 

iin frere sous les drapcaux ou en retraite poiir 
cause de blessure repue a la guerre, ou r6- 
formé, ou mort par la meme cause. Les 
Cleves du sacerdoce catholique, a la requéte 
de leurs évCques, sont dispensés en raison de 
1 sur 20,000 habitants dans la circonscription 
de chaque diocese. Les autres cultes jouissent 
du méme droit. Les inflrmités et imperfections 
physiqiies donnent lieu a i'exemption, a la ré- 
forme et a la retraite dans les cas prkvus par 
la loi. 

L'armCe de mer, c'est-i-dire les canonniers 
et i'infantcrie de marine, est IevCe du meme 
contingent qui sert pour l'armke de terre. 11 y a 
un recruternent spécial pour les matelots et les 
ouvriers mkcaniciens de la marine de guerre. 
A cet effet, dans les arrondissements maritimes, 
on dresse des listes d'inscription pour le ser- 
vice de mer. 

Dans lc conseil de recrutement , qui est prb- 
sidé par le conseil de marine de l'arrondisse- 
ment . au lieu d'ofliciers de i'armée, il y a des 
offlciers de la marine. Dureste, le recrutement 
des matelofs est regle a peu pres comme le 
recrutement de I'armCe. La durée du service 
pour les conscrits est de huit ans; pour les 
volontaires jiisqu'i r ige de quarante ans. 

Le contingent annuel des hornmes de pre- 
miere categorie a été pour l'armee de 45,000 
hommes en 1862, et on va le porter a 55,000 
en 1863 sur la classe de 1843. 

L'effectif de toiis les corps de I'armCe de 
terre au l'rjanvier 1863 Btait d'environ 385,000 
de tout grade; dans la marine on comptait 
17,000 hommes. 

Le matériel de la flotte , 5 I'eau ou en con- 
struction, se composait de 105 navires , dont 
85 a vapeur et'20 a voiles. Parmi les 85 i va- 
peur, il y en avait 15 cuirassés, dont la plupart 
en construction. 

Les dépenses pour l'armbe de terre s'élkvent 
en 1863 a 250,003,879 fr., dont 196,872,566 fr. 
de dépenses ordinaires et 53,1 31,3 13 fr. de dé- 
penses extraordinaires. Pour la marine ces dé- 
penses s'elevent a 78,137,037 fr. 08 c., savoir: 
46,827,002 fr. 08 c. dans la partie ordinaire et 
31,310,035 fr. dans la partie extraordinaire. En- 
semble i'entretien des forces de terre et de mer 
coiite 328,140,926 fr. 08 c. 

La garde nationale, en cas de guerre , ren- 
force l'armée avec 210 bataillons mobilisés, de 
la force de 130,000 hommes, 600 par bataillon. 
La garde nationale est organisée dans tout le 
royaume par commune, en légions, ou batail- 
lons, ou compagnies, ou fractions de compa- 
gnie, selon la population respective de la 
commune. Tout citoyen, payant un cens quel- 
conque depuis r ige  de dix - huit et jusqu'a 
cinquante ans, est appelé au service de la 
garde nationale. Les chefs d'ktablissements 
industriels ou commerciaux en font partie , 
sans condition de cens. Pour le reste, ce que 
nous avons dit des Plecteurs administratifs , 
s'applique aiissi a la milice nationale, dont le 
but est , aux termes de la loi du 4 mars 1848, 
n de defendre la Constitution, faire observer 
les lois , conserver et rétablir l'ordre public, 
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aider I'armée de terre et de mer a assurer 
I'intCgrité et l'indépendance de la patrie. n 

L'armcment de la garde nationale est a la 
charge de 1'Etat; les autres dépenses sont a la 
charge de la commuue. Cliaquc milicien doit 
s'équipcr a ses frais. Les dépenses de la mobi- 
lisation, en cas de guerre, sont a la charge de 
l'Etat. 

IX. RESSOURCES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, 
COMMERCIALES. 

ii est impossible de dresser un tableau com- 
plet des ressources d'un pays né, pour ainsi 
dire, d'hier; mais prkcisément parce qu'une 
&re nouvelle s'ouure pour l'Italie, il importe de 
recueillir les données kparses qu'il est possible 
de reunir sur ses eléments de production. C'est 
donc a peine nne esquisse que nous presen- 
tons au lecteur. 

Le royaume d'Italie renferme 22 millions 
d'hectares de terrains productifs, et 4 millions 
d'hectares sont occupes par les montagnes, 
fleuves, chemins, villes, etc. 

Ces 22 millions d'liectares forment 4,789,758 
propriétes et se subdivisent ainsi : Terre arable 
et vignes 10 millions d'hectares; prks, la plu- 
partirrigues, 800,OOOhectares; riziercs 150,000 
liectares ; olivaies 550,000 liectares ; ciiitai- 
gneraies 500,000 liectares; forCts 3,500,000 
hectares; piturages 3,500,000hectares; terrains 
marécageux et incultes, 3 millions d'hectares. 

Le revenu net qui revient au propriktaire 
est évalué en moyenne a 60 fr. par hectare; ce 
qui ferait 1,320 millions pour la rente du sol. 
Ce rerenu, capitalisé a 4 p. 100, donnerait 
33 milliards en valeur capital. 

La production du blk est évaluée en moyenne 
annuelle a 35 millions d'liectolitres et cclle du 
riz a environ 1,600,000 hectolitrcs, celle du 
mas  a 18 millions d'hectolitres. La récolte des 
vins est tres-abondante; les qualités en sont 
tres-variées. Les vins les plus recherchés sont 
ceux d'Asti en Piémont, de Montepulciano et 
de Broglio en Toscane, le Capri et le lacryma 
Christi a Naples, les vins de Syracuse et de 
Marsala en Sicile. La rkcolte moyenne du vin 
s'éleve 1 26 millions d'hectolitrcs. La culture 
du clianvre est restreinte principalcment aux 
@avinces de Bologne, Ferrare, Forli et Ravenne. 
4 n  en évalue le produit a 500,000 quintaux 
metriques. On en exporta en 1860 pour une 
valeur de 18 millions et demi. La quantité 
.d'huile d'olive produite est de 1,600,000 hec- 
tolitres. La culture du tabac est libre en Sicile 
et en Sardaigne; on en cultive aussi dans les 
provinees d'Ancbne, Pésaro, Ombrie, Bénérento 
el Terre d'otrante. 

On rkcolte encore peu de coton; on avait 
pourtant envoyé de beaux échantillons B l'ex- 
position de Londres de 1862. La guerre d'Amé- 
rique, ou la crise cotonnihre qui en est rksultée, 
a donné une vive impulsion i cette culture. La 
zone favorable au coton commence au 430 de- 
mé, soit de I'embouchure du Tronto dans 
iÍ~driatiq:ie en longeant les cbtes méridionales, 
au promontoire de Piombino sur la Méditer- 

ranée ; cette zone coniprend les provinces na- 
politaines, la Sicile et la Sardaigne. En limitant 
cette zone aux terrains voisins de la mer, on 
aurait 2 millions d'hectares applicables a la 
culture du cotoii. On peut rkcolter en Italie 
jusqu'a 450 kilogrammes par Iiectare, les frais 
de production reviennent a 200 fr. et le coton 
peut couramment etre vendu 80 on 90 cent. 
le kilogranime. Outre les pmduits que nous 
avons énumérés, il en est un grand nombre 
d'autres. 

On compte, en Italie, environ 1,300,000 clie- 
vaux, 3,300,000 betes a cornes, 7,200,000 betes 
a laine, 3,650,000 porcs, 2,200,000 chbvres. 

L'industrie italienne n'est pas au premier 
rang enEurope, mais elle n'est pas a dédaigner, 
A l'exposition universelle de Londres en 1862, 
i'Italie, venait la troisieme (apres la Grande-Bre- 
tagne et la France), pour le nombre des expo- 
sants (2,183), et elle figura la quatr ihe (apres 
ces deux pays et I'Autriche), poiir le nombre 
des primes obtenuev (630). 

Ses mines produisent du fer (surtout dans 
l'lle d'Elbe), de beaux rnarbres, du plomb, et 
du cuivre (en Sardaigne), du soufre (en Sicile 
et dans la Romagne), du sel, du borax, etc. 

Parmi les industries les plus importantes nous 
citons la soic. 48 millions de kilogrammes de 
cocons, soit 3,300,000 de soie grkge. Les trou- 
peaux fournissent 13 a 14 millions de kilo- 
grammes de laine. La valeur de la potcrie, de 
la porcelaine et de la verrerie, fabriquées dans 
2,300 établissements avec 80,000 ouvriers, est 
estirnée a 50 millions de francs. L'exportation 
des cliapeaux de paille de la Toscane se monte 
a une valeur de 15 miliions de francs. On proc 
duit aussi des tissus de toutes sortes, des 
armes et autres objets. 

Lavnleur du commerce s'est klevée en 1860 
i 1,250 miilions, savoir: importation 650 mil- 
lions et exportation 600 millions. Les princi- 
paux articles exportes sont: ckréales, 60 mil- 
lions; fruits, fleurs et fourrages, 35 millions: 
huile d'olive, 45 mülions; produits chimiques, 
21 millions; soie, 184 millions; chapeaux de 
paille, 15 millions. 

Pour compléter les renseignements ci-des- 
sus, nous dirons qu'en 1863, l'ltalie possede 
2.500 kilometres de chemin de fer en exploi- 
tation et 3,840 kilometres en constniction, ce 
qui fait un total de 6,340 kilometres. De ce 
rkseau, 572 kilom&tres se trouvent dans les pro- 
vinces du Nora, et l'Etat en est le propriktaire. 

L'eñectif de la marine marchande a voiles 
est de 16,500 navires, jaiigeaut 666,000 tonnes, 
montes par 130,000 marins. Le nombre des va- 
peurs augmente rapidement. En 1860, Genes 
avait 9 navires a vapeur; en 1863 eile en 
eut 38. 

Mentionnons encore les principales institu- 
tions de crédit : la banque d'Italie avec un ca- 
pital de 100 millions; le crédit mobilier, capital 
60 millions; crédit italien, capital 50 miwons. 

Tout cela ne sont que des jalons; mais ils 
marquent la voie du progres, et demajn ils se- -. 
rout dépassés. GASPARE FINALX. 
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JACOBINS. Sous ce titre sont dksign&s dans 
l'histoire de la Rkvolution franpise les plus 
fougueux promoteurs des mesures violentes 
qui agiterent ou ensanglantkrent la grande pé- 
riode de transformation politique traversée par 
la France de 1789 A 1794. Les Jacabins étaient 
membres d'une sorte d'association, ou club, 
qui s'était formke tout d'abord a Vmsailles, 
alors que i'Assembl6e nationale tenait ses 
séances dans la ville royale. Le titre primitif de 
cette association fut le ClubBreton, ainsi appelk 
parce qu'il avait &té organise par la plupart des 
deputés envoyes par la Bretagne aux Etats 
généraus. Composé de tels membres, ses dé- 
buts avaient été paisibles; i'élément monar- 
chique y dominait presque exclusivement , et 
I'autorité royale n'aurait jamais eu rien a re- 
douter des discussions politiques tenues par 
ses membres a Versailles. 

Mais lorsque l'hssemblée fut transferee a 
Paris, le Club Breton la suivit, et ses organisa- 
teurs choisirent pour lieu de rendez-vous le 
vaste bdtiment d'un ancien couvent de religieux 
de l'ordre des Jacobins situé dans la rue Saint- 
Honoré. L'emplacement de cecouvent, depuis 
longtemps détruit, est occupk aujourd'hui par 
les constructions du marche Saint-Honoré. Le 
peuple se rendait en foule aux séances de l'an- 
cien Club Breton. Aussi vit-on bientdt ses pre- 
miers fondateurs éloignks par les clameurs DO- 
pulaires, pour laisser la place a de fougueux 
orateurs, qui ouvrirent en quelque sorte une 
seconde assemblée deliberante a cdté du Par- 
lement national. 

C'est alors qu'apparaft vraiment le  club des 
jacobins. Son rble politique commence. ii a 
pour chef Robespierre ; pour membres assidus, 
les orateurs de i'opposition extreme; pour au- 
diteurs, la plebe irritée, qui ira bientdt assister 
aux exécutions capitales de la Terreur. On y 
discute tout; on y examine, avant qu'elles ne 
soient portees A i'ordre du jour de I'Assemblée, 
les lois nouvelles; les rblements d'adminis- 
tration , les nominations de fonctionnaires y 
sont critiques, contrbles, repoussés ou amen- 
des, et c'est en sortant du club des jacobins 
que les sectaires de Robespierre iront faice 
entendre a la Chambre leurs terribles declama- 
tions et leurs sanguinaires menaces. 

Sous la Conventiou, le club des jacobins de- 
vint un veritable pouvoir. Ses membres for- 
merent une secte, un parti, et l'on ne designa 
plus que sous le titre de jacobins les déma- 
gogues les plus exaltes. Ce mot devint l'épi- 
thete jetee a la face de toUs les complices du 
régime violent qui, en renversant et en detrui- 
sant tout, fit tournoyer un moment la sociéte 
frangaise dans des flaques de sang. Mais, a la 
mort de Robespierre, le club des jacobins se 
ressentit de la perte du heros de la demagogie. 

Ses séances n'offrirent plus d'intkret. Ce fut le 
tour de ses membres de se cacher et de fuir. 
Les orateurs oserent a peine se  faire entendre; 
le peuple n'entra qu'en tremblant sous les 
vieilles volites dont les Bchos avaient redit, 
apres les chants des veilles monacales, les plus 
terribles accents de la fureur r6volutionnaire. 
Enfin, i'autorité songea a fermer I'ancien quar- 
tier general du rival de Marat, et le 1 1 novembre 
1794, les derniers fideles du club des jacobins 
durent kmigrer dans la modeste succursale 
que leurs amis avaient fondee au faubourg 
Saint-Antoine. 

Ce club du faubourg le plus populeux de 
Paris maintint encore quelque temps dans le 
langage politique vulgaire l'épithhte de jaco- 
bin. Mais le mot devait disparaltre avec la 
chose, et ce n'est plus que comme un souvenir 
de ces temps de convulsion smiale qu'on I'ap- 
plique encore , aujourd'hui, pour designer les 
sectaires farouches des idées révolutionnaires 
les plus avancées. ha langue politique a trouve 
d'autres vocables qui disent mieux les pas- 
sions des réformateurs contemporauis. 

11 y a lieu, toutefois, de reconnaltre, en fai- 
sant naturellement une large part a I'horreur 
qu'ils doivent inspirer, que le r61e des jaco- 
bins a été un moment un grand rble dans la 
Révolution. Si la comparaison était possible, 
nous dirions d'eux qu'ils furent comme ces 
robustes natures qui, d'un coup d'épaule, re- 
mettent sur la voie un char embourbé et i'en- 
tralnent rapidement en doublant la vitesse de 
sa marche. Mais si les jacobins ont hate le 
cours des réformes politiques, peu s'en est 
fallu un moment qu'ils ne renversassent de 
i'autre cdté le char qu'ils avaient relevé, et 
que leurs exces ne détruisissent les bienfaits 
de leur premiere et énegique assistance. Dans 
tous les cas, ces escks resteront comme une 
tache sur leur mbmoire, et les doctrines trop 
longtemps professees par le club des jacobins 
enleveront a jamais a oe parti de la Révoliition 
les bkné5ces que lui eussent assures plus de 
reserve, plus de sagesse et plus de modération. 

Nous pensons devoir compléter ces rensei- 
gnements sur les jacobins, enmentionnant un 
autre club qui a aussi sa place dans i'histoire 
et qui fit contraste avec les orateurs de la rue 
Saint-Honoré. Nous voulons parler du club des 
Feuillants, ou se  refugia le parti modéré, et 
qui eut pour membres principaux les Lamotte, 
les Lafayette et les Bailly. 

Fondé au Palais- Royal, il s'ktait qppelk tout 
d'abord la Socidté de 1789.11 prit plus tard le 
nom de Club des Feuillants, quand il dut se 
transporter, lui aussi, dans un ancien couvent 
situé prks des Tuilerieu, et designé alors sous 
le titre de Couvent deg Feuillants. Aux jaco- 
bins, on dknonqait le club des Feuillants, en 
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i'appelant monarchiquea. 11 fut fermé apres 
le 10 aofit; mais ses membres eurent longtemps 
h répondre de leurs relations antérieures, et 
beauwup ont compté parmi les plus regretta- 
bles victimes de l'échafaud révolutionnaire. 

ERNEST DRÉOLLE. 

JACOBITES. Vers la findu dix-septieme si&- 
elsdn a appelé Jacobil&s les partisans de 
Jh@$f~s Ir, rol d'Angleterre, et plus tard ceux 
Qbaen 81s. Les Jacobites étaient attachés i la 
mison des Stuarts, pour le principe d'hérédité 
qii'elle représentait, et repoussaient de toutes 
h r s  forces i'ordre de clioses consacré en An- 
gI&&e par la Constitution de 1688. 

Les Jacobites Brent de vains efforts pour 
m e r s e r  le successeur de Guiliaume 111, ils 
iif8ient des partisans secrets jusque dans la 
Oour de la reine Anne; mais leur nombre alla en 
&inuant, et en 1745 ils eurent naturellement 
pour euxles catholiques et aussi une partie des 
lnontagnards de I'Écosse (highlarulers). 

En France, les émigrations jacobites, des 
da-septikme et dís-huitiéme siecles, ontlaissé 
des traces dans les noms de plusieurs fa- 
milles devenues célebres a divers titres : 
hwick, Ditton, Fitz-James, Hamilton, Lolly, 
kMcdonald, etc., etc. 
?' Un a aussi donnk le nom de Jacobites i une 
&cte religiense de i'orient, qui eut pourchef, 
Mob Baradai ou Zanzole, 8veque d'Édesse, en 
341, et qrii s'est continuée jusqu'8 nos jours 
d h s  iiiverses parties de i'Asie et en Afrique, 
pkrtieulihremerit en Syrie et en Armenie , mais 
surtout en Egypte (Coptes), et en Éthiopie. 11s 
mnt prkcéder le bapteme de la circoncision et 
n'admettent pas la Trinité. R-z. 

'! JACQUERIE. Voy. Payeans. 
" ( 1  " JACQUES BONBOMIE. Expression fami- 

our désigner le peuple franqais. On sait 
@el{ date, au m i n s ,  du commencement du 
quatorziéme siecle, et que, dans tous les cas, 
ekie est autérieure au soulevement des paysans, 
&'jacqnerie (1 358). 
"'facques Bonhomme est doux, mais malin, 

assez économe, i la fois vif, 
nt la nouveaut8 , et routinier. 11 supporte 

b&lic6np; mais quand les digues de sa pa- 
&ni56 Sont rompues, ses passions, déchalnées 
&me le torrent qui déborde, renversent tout 
Ifiy'feut chemin. 

"'Y~ILSAIRES. Corps d'kiite de l'arm8e 
@ p e  formant les gardes des sliltans. Les 
fnrcs n'avaient dans l'origine que de la cava- 
fede. Orkhan crea des fantassins , appeles 
$yas; mais il ne put les discipliner. ii inventa 
une armee de prisodniers chrétiens instruits 
A ~ J U  l'islamisme et formés a tous les genres 

fanatismes. Amurat les organisa. 11 les fit 
bénfr,par Hadfi-Bektaché, fondateur des der- 

bektachis. Ce saint homme leur donna 

Apres ces vceux caracteristiques il mit sa 
manche de feutre sur la tete du chef, et des 
lors on donna des chapeaux de feutre a tous 
les soldats. 11s adopterent c o m e  freres les bek- 
tachis. 

On leur adjoignit des Esclavons, des enfants 
chrétiens fournis par tributs ou volés. Tous 
étaient assujettis a la vie commune et au celi- 
bat. On leur assima des lots de terre, appelés 
timars. Cet ordre militaire fut une des plus 
eilloyables créations du despotisme. Ces infor- 
tun6s,violemment convertis , enlevés a leur pa- 
trie, a leur famille, s'attacherent d'abord i leurs 
maltres en d&sespérCs. La conquete les aug- 
mentait, et ils augmentaient la conquete. 11s 
étaient tres-forts contre l'Europe, par leur fa- 
natisme, et pnrce qu'ils formerent pendant un 
siecle la seule armke permanente et réguliere. 

On les recrnta ensuite parmi les Albanais, 
les Bosniens, les Bulgares, convertis a i'isla- 
misme, puis des Turcs m h e s  , pris dans 
toutes les provinces. Amurat 111 (1 574-1595) y 
mit des voleurs et des gens sans aveu. La pre- 
miere année ils nlBtaient que 1,000. On en 
ajouta 1,000 tous les ans. Ils étaient 200,000 
sous Mahomet IV, mais i1 n'y en eut jamais que 
25,000 a Constantinople; ceux-la s'appelaient 
vrais janissaires.Beaucoup, en effet, se faisaient 
enrbler dans ce corps sans servir, et pour jouit 
de priviléges tels que celui d'bke jugks par 
leurs pairs tres-severes sur les fautes de dis- 
cipline (ce qui n'atteignait pas les irr+guliers), 
tres-indulgents sur toutes les autres, ~ysteme 
destiné a faire de ces soldsts des ennemis de 
la nation et de tous les hommes. 

Leurs officiers s'appelaient : grand faiseur de 
, 

soupe, grand-cuisiníer. premier marmiton, 
premier porteur d'eau. Ces noms de professions 
sont lionoriflques en Turquie. Voltaire remarque 
qu'un vizir s'appelait le chaudronnier, un autre 
le bllcheron. Les janissaires tenaient leurs 
marmites en grand honneur. ils etaient plus 
honteux de les perdre que les Spartiates de 
perdre leur bouclier. Ce symbolisrne tenait a 
ce que le sultan btait ou devait etre le pere 
nourricier des janissaires. 

On leur associa ensuite des pompiers, des 
jardiniers. 11s purent bient6t se marier, et alors 
iis se perpétuerent par succession. Mais leur 
nombre diminua progressivement; d'abord la 
plus forte arm6e de I'Europe. ilS devinrent la 
plus faible. De plus I'empire turc restait dans 
scs limites, la tactique des armees europQennes 
devenait plus savante; et les janissaites ne 
voulaient pas changer la leur. 

Comme on leur faisait preter denx serments, 
d'obéir toujours au sultan et d'étre toujours de 
i'avis de leurs camarades, cet avi6 fut souvent 
de renverser le sultan, et l'eriprit de corps est 
A la longue plus séduisant que l'obéissance. 
11s avaient d'ailleurs a gagner aux changemente 
de regnes; leur paye augmentait ichaque a v b  
nement, c'était comme le donativum des pre- 
toriens. 

11s refusbent de suivre Sélim Ier dans ses 
conqu8tes. 11s déposerent six sultans. 11s en 
tuerent deux; l'un était ce Sélim 111 qui voulut 



NISTES ET MOLINISTES. 

crker une armée disciplinke, qui envoya des 
ingénieurs au siége de Saint-Jean #Acre, et qui 
arma ses soldats a l'européenne. Mais ce fut 
leur dernier crime. hlahmoud 11, successeur de 
Sélim, songeaase préserver d'unefln semblable, 
et ne pouvant tenter ouvertement l'abolition 
des janissaires, il les flatta d'abord, se fit rece- 
voir dans une orta (compagnie), et jura de les 
conserver. 11 les envoya contre les Grecs, et en 
1826 découvrit lentement ses desseins. 11 avait 
résolu de creer une infanterie disciplinée, prise 
parmi eux. 11 avaitgagne les muftis, les ulémas, 
meme des janissaires; il augmentait leur solde 
et conservait l e u s  priviIéges. Cette habileté 
aurait rénssi , s'il n'avait vouiu changer leur 
costume. et les faire instruire Dar des officiers 
&g-yptiens. A cette prétention, iis se revoltBrcnt. 
Plusieurs allkrent a 1'Almcidani [i'hippodrome 
de Constantin) et y portérent leurs marmites, 
en slgne de convocation. Tous ceux de Constan- 
tinople y vinrent, pillerent le palais du grand 
vizir et demandkrent sa tete. hlahmoud déploya 
i'étendard sacre, le cafetan vert du prophéte. 
L'armée ordinaire le suivit contrelesjanissaires. 
On en tua 3 a 4,000 dans la bataiiie; on en 
massacra toute la nuit. Pendant deux mois et 
demi, une commissiou militaire en fit exécuter 
3,000, en exila 26,000 en Asie. On défendit de 
lenr donner asile. 

Alors la pitii! s'émut. On les recueillit, onles 
Bt passer du cdté d'Audrinople, et dans les fo- 
rets de Belgrade. Beaucoup retrouvkrent laleur 
pahie, leur famille, les clioses oubliées. 

La dissolution des janissaires fut prononcke. 
On attribua a leur vengeance un incendie qui 
ruina tout un quartier de Constantinople. 11 y 
eut 2,500 janissaires exécutés, des bannis en 
foule. Les derviches bektachis fureut suppri- 
més en meme temps. 

Ce corps des janissaires, instrument, terreur 
et victime du despotisme, commenqa et fliiit 
dans le sang. 11 était devenu tyrannique a la 
tyrannie meme. Comme pour les institutions 
analogues , leurs excks devaient appeler une 
reaction, et ils n'évitkrent pas la catastrophe 
qui résultait de la nature méme des choses. 

JACQUES DE BOISJOSLIN. 

JANSENISTES ET MOLINISTES. La que- 
reiie, toute théologique d'ailleurs, des jansé- 
nistes et des molinistes, a exercé une influence 
assez considérable sur la politique intérieure 
de Louis XIV pour que nous lui consacrions 
un court article. On sait que ce roi, qu'on qua- 
Mait de Grand, dont le regne a éte rendu tris- 
tement celebre par les dragonnades, ne se  
borna pas a persécuterles réformés, mais e x e p  
des violences méme contre des catholiques, 
dont les opinions avaient eu le malheur de 
déplaire a ses courtisans. Un exposé rapide du 
sujet de la dispute suñlra pour mettre le lec- 
teur i méme de juger jusqu'ou le despotisme 
peut s'égarer lorsqu'il pretend asservir jus- 
qu'aux consciences. 

J'oici les cinq propositions de Jansknius, qui 
sont réellcment dans cet auteur: u 11 y a des 
gens ti qui Dieu comaande des vertus qui leur 

sont impossibles, faute de la grlce; on ne ré. 
siste jamais a la grice intérieure; on est ce- 
pendant coupable de ne pas agir comme si on 
l'avait, parce qn'il suffit, pour &tre responsable, 
de consentir a ce qu'on fait; l'hérésie des semi- 
pélagiens consistait a croire qu'on pouvait ré- 
sister i la grlce; Jésus-Cbrist n'est pas mort 
pour tous les h0mmes.u Cette doctrine n'est 
peut-&re ni tres-sensée, ni tres-douce, ni trks- 
morale; mais elle a seduit Saint-Cyran, Pascal, 
Quesnel, les Arnaud, Racine, Boileau, biend'au- 
tres encore, pléiade honnéte et savante, que 
Tacite auraitnomméele parti delavertu. comme 
il l'a dit des stolciens de Rome. La haine d'un 
ordre puissant, l'exagération de la logique, l'a- 
mour d'une doctrine religicuse qui paraissait 
philosophique et la force des amitiés décidbrent 
ces grands esprit. a croire a des dogmes qui 
semblent opposés a leurs sentiments. 

Comment Louis XlV put-il persécuter une 
doctrine aussi favorable au despatime ? C'est 
que les jésuites, qui ne prkchaient plus le ré- 
gicide, ct qui gouvernaient les rois par la con- 
fession, soutenaient le systeme de Molina. 

Molina n'est pas , comme on pourrait croire, 
un défenseur de la liberté morale. 11 n'admet- 
tait pas que la grice fht irresistible, mais il as- 
surait que Dieu devine nos résolutions futures 
par sa science moyenne et qu'il nous donne ou 
retire sa grlce en consbquence, ce qui est i'ef- 
fet du congruisme. Lui ou ses disciples inven- 
tkrent la grice eñicace , suflisante, versatile, 
prévenante, cooperante, etc., dont ou ne peut 
pas exiger de nous une dkflnition claire, pas 
plus que des inventeurs eux-memes. 

Ainsi la dispute n'avait pas toute la grandeur 
de celle des pélagiens et des prédestinatiens . 
des anniniens et des gomaristes. Elle divisait 
les disciples de la grice, .dont les uns vou- 
laient cette klection divine forte de sa seule 
logique, et les autres la conciliaient avec le 
peu qu'ils savaient du libre arbitre et avec la 
connaissance, beaucoup plus grande, qu'ils 
avaient de la casuistique. 

La doctrine des molinistes peut presque pas- 
ser pour une plaisanterie. Celle de leurs enne- 
mis est desesperante et fait craindre pour le 
principe de toute morale. Si la vertu n'est qu'une 
faveur de Dieu, le mal moral n'est qu'une dis- 
grice, et ce Dieu en est responsable. Les jan- 
sénistes concluaient de la doctrine du péché 
origine], transmis a toutes les ames par une 
douloureuse succession, que Dieu ne devait la 
grlce a personne. mais qu'il la donuait a quel- 
ques-uns par misericorde et la refusait aux 
autres par justice. Saint Augustin, saint Chry- 
sostome, Luther et Calvin, avaient raisonné a 
peu pres de meme; ces grands docteurs n'ont 
peut-étre pas manqub de logique, mais peut- 
etre ont-ils manquk d'observation, et tres-peu 
connu la nature humaine. Les jansénistes et en 
general les partisans de lafatalité, dont ils trou- 
vent i'origine, soit dans la volonté d'un Dieu , 
soit dans la force des choses, triomphent contre 
la liberte de toute la puissance qu'ils altribuent 
aux mobiles de nos actions. Une détermination 
n'est pas seulement la victoire d'un attrait mo- 
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ral , c'est une décision souveraine. L'instruc- 
tion, i'habitude, la force de l'esprit, l'expé- 
rience , rendent la vertu plus facile , mais le 
mérite n'en est pas seulement aux mobiles qiii 
l'ont inspirée, ii en est surtout a la réflexion 
et a la volonté. 

Ce sera un éternel sujet d'étonnement qu'on 
ait fait un article de foi, non de savoir si cette 
déplorable doctrine de Jansénius était vraie, 
mais si eUe était de Jansénius. 11 y avait un 
moyeu de s'en assurer, c'était de le lire; mais 
personne ne le voiilait. et le pape le defendait, 
disant que, puisqu'il avait déclarh hérétique 
une proposition, il fallait bien qu'elie fft  dans 
un Iivre. 11 n'est pas moins étonnant qu'on ait 
vouh faire signer une condamnation du jansé- 
nisme par les religieuses de Port-Royal, et que 
ces religiewses aient refusk. parce que JansB- 
nius était infaillible. 

Les croyances de ces pieuses dames n'k- 
taient peut-&re pas orthodoxes, mais certai- 
nement leur erreur ne mettait pas I'Etat en 
danger. Arnaud, exclu de la Sorbonne et pros- 
crit, ses amis jetes a la Bastdle, les religieuses 
de Port -Roya1 deux fois dispersées, le Par- 
lement forcé d'enregistrer la bulle Unigenilus, 
le cardinal de Noailles pres d'etre déposé, et 
abjurant ses doctrines, l'éveque de Senez em- 
prisonnh, toutes ces violentes irriterent une 
secte, qui agitait sans doute les esprits, mais 
dont l'influence ne se serait jamais montrée a 
l'exterieur sans les persecutions. 

Les jansénistes furent encore plus fanatiques 
sous Louis XV, et encore plus malheureux. La 
liberté de conscience n'est certainement pas de 
se faire assommer ou cruciuer sur le tombeau 
d'un diacre, et la protection de la paix publi- 
que n'est pas davantage de jeter dans les pri- 
sons les femmes et les enfants des cttoyens 
soupconnés. La tolerance des philosophes a 
seule rappelb les fanatiques a la raison et les 
persécuteurs a i'humanité. 

Ainsi la liberté fut niée par les jansénistes 
et opprimée par les jésuites. Ces disputes et 
ces persecuüons furent des preuves tragiques, 
ajoutées a tant d'autres, de l'injustice des gou- 
vernants qui se melent de decider ce qu'on 
doit croire. Quand les jansénistes darnnent le 
pape, il est permis au pape d'excommunier les 
jansénistes. Mais est-ce I'intéret du ciel ou I'in- 
fer&t des hommes que peuvent invoquer les 
gouvernements ou lenrs conseiiiers, qui par 
ambition , lachete ou fanatisme , ajoutent au 
trouble des esprits l'horreur des armes sécu- 
Iieres? On a dit cela bien souvent; on est forcb 
de le redire encore. JACQUES DE BOISJOSLIN. 

JAPON. L'empire du Japon se compose de 
nombreuses lles qui s'étendent , a l'est de la 
Chine , entre les 240 et 500 degrés de latitude 
nord et les 1208 et 148% degres de longitude 
est. La principale de ces Ples qui occiipe le 
centre de l'archipel se nomme Nippon. Les fles 
les plus importantes apr6s Nippon sont celles 
de Kiousiou et de Sikok au sud, et de Yeso au 
nord. La population de i'empire serait de 15 
niillions d'iimes, sdoii les uns. de 40 millions 

selon les autres. Cette enorme dXbrence d'bva- 
luation , que nous rencontrons tout d'abord, 
indique a que1 point sont incertaines les notiona 
reciieillies sur le Japon. 11 en est ainsi de la 
plupart des renseignements qui concernent cet 
empire Lgs rares voyageurs qui ont visité le 
pays en ont rapportb les appréciations et les 
impressions les plus diverses. Plus encore que 
la Chine, le Japon est demeuré jusqu'ici un 
livre fermé a la curiositb européenne; si, dans 
ces derniers temps, quelques pages se sont 
entr'ouvertes, on ne peut les lire que timide- 
ment, et nous devons nous borner , quant a 
présent , a des indications tres-générales. 

On a longtemps discnté sur les origines du 
peuple japonais. Les écrivains nationaux pré- 
tendent que la race qui habite le Japon est 
autochthone, prbtention que n'admettent point 
les savants européens qui ont ecrit sur ce pays. 
Nais, si la race japonaise est d'origine Ctran- 
gere, a que1 rameau faut - il la rattacher? 
Vient - elle de la Chine, de la Coree, de la 
longolie, de la lalaisie ou meme encore de 
l'bmérique ? Dans le principe, on était disposé 
a attribuer aux Japonais une origine chinoise. 
Le voisinage, I'apparente conformité de la 
langue écrite, une certaine similitude de goiits 
et de moeurs, l'égal sentiment de répulsion que 
les deux peuples manifestaient a l'kgard des 
étrangers, tous ces indices semblaient justifier 
cette opinion. Mais une observation plus atten- 
tive a révelb les diflérences fondamentales qui 
existent entre le Japon et la Chine. Nous ex- 
trayons de la relation de M. le comte de Poges, 
attaclie a l'ambassadc de M. le baron Gros, le 
passage suivant ou sont décrits, aumoyen d'une 
comparaison intbressante, les principaux traits 
du caractkre japonais : 

u Les Japonais, aussi blancs que les Eura- 
peens , ne sauraient etre les desceudants des 
jaunes íils de Han; euñ-memes , au reste, re- 
poussent toiite communauté d'origine avec les 
Chinois. Leur civilisation , identique en cer- 
tains poihts avec la civilisation chinoise , s'en 
éloigne grandement sur beaucoup d'autres. 
Saus doute, les caracteres de I'écriture sontles 
memes ; le culte de Bouddha et celui de Con- 
fucius existent kgalement dans les deux pays; 
au Japon comme.en Chine, les memes pagodes 
s'éléveut , desservies par les memes bonzes , 
a la t&te rasée et a la longue robe grise; le 
syst6me des jonques est analogue; le riz et le 
poisson, le thé et l'eau-de-vie de iiz forment 
la principale nourriture du peuple de Yedo 
comme a Canton; les coolies japonais, portant 
leursfardeaux, font retentir les mes de Nanga- 
saki des memes cris aigus et cadencbs que les 
coolies de Shang-has, portant aux bitiments 
européens les balles de thé et de soie; la litté 
rature de l'kchipel n'est point nationale et es1 
entierement chinoise; la coiffure des Japonais 
rappelle celle des Chinois des anciennes dy- 
nasties, antérieure aii p r t  de la queue. Mais 
la s'arretent les ressemblnnces. La race japo- 
naise, noble et FiBre, toute militaire et féodalc, 
Were essentiellement de la race chinoise , 
humble ck rusCe , dédaignant i'art de la guerre 
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et n'ayant d'attrait que pour le commerce. Le 
Japonais connait le point d'honneur ; lui eniever 
son sabre est une insulte, et, dans ce cas, 
l'arme ne peut &re remise dans le fourreau 
qu'apres avoir éte trempée dans le sang. Le 
Chinois se met a rice, quand on lui reproche 
d'avoir fui devant l'ennemi ou qu'on lui prouve 
qu'il a menti; ce sont pour lui des choses indif- 
férentes. La race chinoise est d'nne salete dé- 
goiitante ; la race japonaise est d'une merveil- 
leuse proprete. Le Japonais est d'un naturel 
eujoué, intelligent, avide d'apprendre; le Chi- 
nois méprise tout ce qui n'est point de son 
pays. Tout dénote donc dans l'habitant de Nip- 
pon une race supérieure a celle qui peuple la 
Chine , et I'on peut raisonnablement admettre 
que les Japonais appartiennent la grande fa- 
miile mongole et doivent leur origine a une 
emigration ancienne venue de la Corée. 

Ainsi, d'apres cette appreciation qui s'ac- 
corde avec celie des observateurs les plus 
autoriséa et qui s'inspire de souvenirs tout 
recents , les Japonais sont supérieurs aux Chi- 
nois , et ils out droit au premier rang parmi les 
nations de i'Asie. Leurs mceurs, leurs habitudes 
ne sont pas moins singulieres que celles de 
leurs voisins; leur originalité n'est pas moins 
frappante : ce peuple offre réellement un type 
unique, frappé au coiu d'une civilisation toute 
particulikre qui commande nos égardsetmeme, 
sur certains points, notre admiration. en meme 
temps qu'elle excite iiotre surprise. Le Japon 
s'est, pour ainsi dire, creé. et développe seul, 
n'empruntant rien au dehors et tirant tout de 
so11 propre fonds. L'agriculture y est florissante 
et pourvoit amplement a l'alimentation natio- 
nale; l'industrie, par le seul travail del'homme, 
sans le secours des machines, y a réalise de 
grands progres et donne, dans les diverses 
branches , des produits tres - perfectionnks ; 
l'instinct des arts s'y revele dans les combi- 
naisons d'une élégante architecture et dans le 
tour délicat que les ouvriers japonais savent 
donner a tout ce qui sort de leurs mains. 

A mesure que l'Europe penetre dans cet em- 
pire,elle est obligée de rendrehommage a cette 
antique civilisation de l'orient, dont elle soup- 
connait raguement i'existence et dans laquelle 
elle rencontre avec étonnement une rivale , 
digne de ses respects. Cette impression qu'elle 
avait déja éprouvke lors de ses premiers rap- 
ports avec la Chine, est devenue plus vive en- 
core depuis qu'elle s'est trouvée en contact 
avec le Japon. 

L'organisation de la société japonaise repose 
sur la division des classes. Nous avons vu 
qu'en Chine le systeme de l'égalité est absolu 
en ce sens qu'il n'existe aucune distinction 
héréditaire et que les honneurs et les fonctions, 
accessibles a tous les citoyens, sont décernés, 
en thkorie dumoins, auxplus dignes. La société 
japonaise est, au contraire, divisée en hiiit 
classes: les princes, les nobles, les riches, les 
pretres, les militaires forment les quatre pre- 
mieres classes, et out seuls le droit de s'armer 
de deux sabres. Viennent ensuite les bourgeois, 
qui peuvent porter un sabre, les nkociants, 

les artisans et artistes, et enfin les paysans et 
ouvriers a salaire. A la suite de ces hnit 
classes, on range les mendiants, les ouvriers 
qui travaillent le cuir, et les christans ou 
deseendants des anciens chrétiens, qui out 
leurs quartiers a part , sont exclus , comme 
des parias, de la vie commune et ne peuvent 
se  marier qu'entre eux. Ces classi8cations 
ne sont point observées avec la rigueur qui 
préside , dans l'Inde , au regime des castes. 
11 est rare cependant qu'il y ait mélange dans les 
relations, et encore moins pour les mariages, 
entre les familles des differentes classes, et le 
respect des classes infkrieures pour les classes 
supérieures, respect qui se traduit en toute 
rencontre par des démonstrations extérieures, 
par i'attitude et par les formules du langage, 
doit etre considére comme le premier foride- 
ment de i'ordre social. Ce qui, en Chine, est 
accordk la hibrarchie des fonctions, aux- 
quelles chacun peut prétendre, appartient ici 
aux prérogatives du sang et aux droits que 
donne la naissance. Le principe du respect est 
différent, mais l e  respect est bgal de part et 
d'autre et il a procuré. aus deux nations, pen- 
dant une longue série de sikcles, la conserva- 
tion de i'ordre et la paix interieure, sans que 
les gouvernements eussent besoin de s'appuyer 
sur une nombreuse armée. 

L'organisation sociale, teiie qn'eile apparalt 
au Japon, a pour conséqiience le caractere féodal 
du gouvernement. En Chine, la monarchie ab- 
solue pese du m&me poids sur plusieurs cen- 
taines demillions de sujets quei'égalité contient 
au mbme niveau. L'inegalité permanente des 
classes au Japon, et surtout l'existence d'une 
grande noblesse hérbditairo modieent singull8- 
rement le principe monarchique, et il en est ré- 
sulté une combinaison particuliere dont l'ana- 
logue ne se rencontre dans aucunautre pays. Le 
Japon possede deux souverains. Ce n'est point 
comme a Siam, oules deuxrois occupentsimul- 
tanément le trOne avec des attributions iden- 
tiques et A peu prks Bgales. Les deuxsouveraius 
du Japon représentent deux personnages tout i1 
fait différenta; leur origine, leurs rbles, leurs 
attributions, leurs résidences, tout en un mot 
entre eux est dislinct, et l'on pourrait ajouter 
que leurs interets sont opposés. Le mikado est 
le chef du pouvoir spirituel, et reside a Kioto; 
le siogoun ou tykounl est le ohef du pouvoir 
temporel qui a son sidge i Yedo. L'origine de 
l'autorité du mikado remonte aux premiers 
temps de l'Empire, et les anuales japonaises 
la mentionnent a une période bien antérieure 
a l'ere chrétienne. Ce fut seulement vers la fin 
du douzikme siecle (apres J.-C.) que la haute 
fonction de tykoun ou siogoun devint hérédi- 
1. Le titre primitif Btait aiogoes et s'appliquait 

excluaivement au commandemant militaire. Le titre 
de tykoun (taicouu) n'a gudre BtB employb que vers la 
fin du seizihme sidcle; 11 s'appllque aux attributions 
politiquea et judiciaires; et c'est enqualitB de tykoun, 
que le souverain temporal du Japon a conclu les 
r6cents traité8 avec les &sts - Unis et les puisaancea 
européennes. Ainsi les deux titres de siogoun et de 
tykoun représentent le mOme souverain , selou que 
celui-ci exerce les attributions militaires, ou les 
aüribntiona politiquea de la royautd. 
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Simoda, i'ouverture, dans le délai d'un an, du 
port de Hakodade, ainsi que la facult8, pour le 
gouvernement des Etats-Cnis , d'établir des 
consuls dans ces deux ports. La meme année, 
le 14 octobre 1854, l'amiral Stirling obtint, 
pour l'bngleterre, des conditions analogues, et 
I'année suivante, le 9 novembre 1855, les Pays- 
Bas conclurent avec le Japon un traité qui fut 
complété, en 1856, par une convention supplé- 
rnentaire, en vue de rkgulariser et d'étendre 
les facilités comerciales dont ils étaient en 
possession. 

Par ces divers actes diplomatiques, dont 
l'initiative avait été prise par les Etats-Unis, le 
cabinet de Yedo commencait a se départir de 
son ancienne politique.. Toutefois ce premier 
pas etait encore bien timide, et les Européens, 
qui pouvaient entrevoir les précieux éléments 
d'échange que renfermait le Japon, n'en étaient 
que plus impatients d'ouvrir plus largement la 
brhche. En 1858, a la suite des événernents 
qui a~aient décidé la France et I'Angleterre a 
unir leurs armes contre la Chine et qui avaient 
amen6 les traités de Tien-Tsin, les deux gou- 
vernements alliés profltérent de la présence de 
leurs escadres dans les mers de i'extreme 
Orient pour exercer une nouvelle pression sur 
le Japon. Lord Elgin et le baron Gros pitrurent 
donc successivement dans la baie de Yedo, et 
en vertu des traités signks le 26 aoOt 1858 
poiir i'bngleterre et le 9 octobre pour la France, 
ils arrachérent aux ministres du tykoun d'im- 
portant,es coucessions, qui peuveni se resumer 
ainsi : Etablissement de relations diplornatiques 
entre le Japon et les puissances occidentales 
par i'envoi réciproque d'ambassadeurs; faculté 
pour les Européens de résider et de faire le 
commerce dans plusieurs ports, et notamment 
a Yedo meme a partir du ier janvier 1862, et a 
Osaka, a partir du 10' janvier 1863; reconnais- 
sance de la juridiction consulaire; kation des 
tarifs de douane, etc. En un mot, ce qu'on 
avait conquis en Chine par la force des armes 
on l'obtenait au Japon par les voies pacifiques. 
11 était permis de penser que le gouvernement 
de Yedo se résignait sinceremeiit a l'oubli 
de ses anciens préjugés contre i'Europe, et 
l'envoi d'une ambassade japonaise aLondres et 
a Paris, sembla confirmer les esperances que 
l'on avait concues. 

Les traités recurent en effet leur exkcution. 
Les étrangers furent admis A trafiquer dans les 
ports qui devaient leur etre immédiatement 
ouverts, et les pavillons des légations euro- 
péennes flotterent dans l'enceinte de Yedo. 
Mais, les difiicultés ne tardérent pas a se pro- 
duire. A la vue des étrangers, le vieil instinct 
japonais se réveilia; les princes Urent opposi- 
tion a la politiqne conciliante du tykoun; il y 
eut, au sein du gouvernement, de violentes 
luttes entre les adversaires et les partisans de 
la nouvelle politique. En outre, les Européens 
ne se condiiisirent point envers les Japonais 
avec toute la prudence qu'exigeait la situation 
délicate dans laqiielle ils se trouvaient placés. 
On eut a déplorer des actes de violence et meme 
des meurtres. Les h6tels des légations furcnt 

attaquks par des bandes armkes, que le tykoun 
ne pouvait que désavooer, en dkclarant qu'il 
n'avait point la force nkcessaire pour recher- 
cher et punir les coupables. De la des récrimi- 
nations et des menaces réciproques; et il est 
a craindre que cet état de choses ne se  pro- 
longe en se compliquant. 

Quoiqu'il en soit, I'Europe a atteint son but, 
Le Japon a plié devant elle, et, en dépit de ses 
rksistances, il cédera a l'attaque perskvérante 
et résolue de I'Occident. 11 pourra survenir de 
graves accidents, des révolutions a l'intérieur 
de i'empire, peut-etre la guerre avec i'etranger, 
Mais l'entrke de 1'Europe au Japon est désor- 
mais un fait accompli, et I'heure approche oh 
nous pourrons enfin soulever le voile qui a 
cache si longtemps a nos regards le monument 
le plus curieux de l'antique civilisation de 
l'orient. ' C.'LAVOLLÉE. 

JÉSUS (COMPAGNIE DE). L'histoire de la 
Compagnie de Jészcs est un des phénomenes 
les plus ktonnants que présentent les annaies 
du genre lirirnain; et pour bien s'en rendre 
compte, peut-etre est-il nécessaire d'examiner 
ce qui se passe, a certaines heures de trouble 
et de lassitude, dans les sociétks politiques. 

Lorsque ces sociktés ont perdu leur voie et 
leur lumibre , lowque de longues discussions, 
fécondes pour I'avenir, terribles pour le pré- 
sent, ont agité, puis énervk les esprits, lors- 
que les partis se sont séparés, confondus tour 
a tour, il ne tarde pas a se produire un besoin 
de repos immense, aveugle, malentendu qui 
s'empare de toiites les intelligences dépour- 
vues d'idkal, de toutes les Pmes dépourvues 
d'énergie. Que m'importe , s'kcrie- t-on de 
toutes parts, que m'importe telle forme poli- 
tique ou telle autre, pourvu que je jouisse de 
quelque tranquillitk? Alors sur les débris des 
6pinions anciennes, qui ne retiennent plus que 
leurs hommes d'élite, il se constitue, par de 
successives apostasies, un nouveau parti qui 
n'a auciin principe, aucun programme, mais 
qiii entend travailler a i'muvre de la létliargic 
publique par tous les moyeris, meme par ceux 
que prohibe le plus séverement la morale éter- 
nelle. Des hommes d'ailleurs honnetes, mais 
égorstes ou inintelligents, et qui tremblent 
pour leur repos ou pour leurs intkrets, y en- 
trent en foule, prets a amnislier tout crime qui 
les dispensera de pourvoir a leurs propres des- 
tinées. Des intrigaiils de toute provenance se 
melent a eux pour expioiter leur lassitude et 
leurs terreurs; et tout cela conduit d'ordinaire 
a un régime ultra-autoritaire ou la naiveté des 
uns, la fraude des autres, esperent trouver 
leur compte. L'experience prouve que ces SOrteS 
de partis obtiennent presque toujours un 
triomphe momentank, mais qu'ils aboutissent 
infailliblement a affaiblir, puis a diviser. a 
troubler, a ruiner moralemeut et matérielie- 
ment les sociktés oh ils se  forment, et que 
ces sociétés périssent dans une misérable agi- 
tation, si elles ne parviennent pas a s'en défaire. 

Or, l'esprit particulier que nous venons de 
décrire, cet esprit qui consiste a mettie i'ordre 
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avant la justice, et les intérbts matbriels ou 
spirituels avant I'idéal, est précisément celui 
qui a produit la Compagnie de Jésus. 

La reforme agitait toute 1'Europe depuis pres 
de vingt ans; ron parlait d'un procliain concile 
universel que la cour de Rome souhaitait et re- 
doutait tout ensemble; les ames avaient passé 
par de terribles déchirements, et I'on était 
loin d'en prévoir le terme. C'est a ce moment 
oii beaucoup d'imes religieuses maudissaient 
la lutte et auraient voulu se débarrasser du 
fardeau de la pensée, c'est a ce moment que 
sortit du fond de i'Espagne un homme qui n'é- 
tait plus de la premiere jeunesse, qui unissait a 
des visions bizarres un sens positif des plus 
remarquables, quiavait le besoin de la sainteté 
sans avoir la notion de i'idéal, et que son ca- 
ractére, ses précédents, son origine meme 
destinaient a etre le chef du grand parti de 
i'ordre au sein de I'Eglise. 

Ignace de Loyola était né en 1491, d'une 
vieille et noble famille de Biscaye, mais d'une 
famille entree dans le mouvement des cours et 
de I'absolutisme. U fut d'abord page de Ferdi- 
nand le Catholique, puis militaire. La vie des 
camps agit fortemerit sur son imagination, a la 
fois tres-active et tres-materialiste. 11 se con- 
duisit en véritable oflicier, menant de front les 
prouesses guerrieres et les intrigues plus que 
galantes. A trente ans, nousle trouvons encore 
préoccupé de deux choses: son avancement 
et la possession d'une dame de Castille. M 11 ne 
pouvait comprendre, dit Orlandus, dans son 
histoire apologétique des Jésuites, il ne pou- 
vait comprendre qu'on pQt vivre sans une 
grande ambition, ni 6tre heureux sans un 
grand amour. n 

Ces debuts méritent d'etre notes par l'ob- 
servateur politique.Laplupart des saints et des 
fondateurs d'ordres ont traversé une crise plus 
ou moins orageuse; mais meme dans la période 
agitCe et mondaiue de leur existence éclate 
une certaine noblesse de tendances et de sen- 
liments. Lisez, par exemple, la vie extraordi- 
mire de Francois d'Assise: jusqu'au moment 
ou le d6goQt des choses passageres vient le 
visiter et le renouveler, il se mele a I'ardente 
jeunesse d'ltalie; il est le roi de ses fetes 
bruyantes; iilais il aime les arts, la poesie, la 
liberté, la cause populaire; il déteste la ty- 
rannie des empereurs, il a les fiers enthou- 
siasmes d'un citoyen. Rien de pareil dans 
lgnace de Loyola : il ne connut, dans le pre- 
rnier tiers de sa vie, que les habitudes licen- 
cieuses et frivoles d'un gentilliomme en 
garnison; et la sainteté fut obligée de germer 
sur desvices grossiers dans cetteime infkrieure 
ou aucun sentiment noble et pur n'avait encore 
tressaüli. 

Sa conversion elle-meme ne démentit pas 
son existence. Blesse au siége de Pampelune, 
il revint au chiteau de son pere et demanda 
un livre poiir distraire ses longues heures de 
convalescence. On lui apporta la Fleur des 
saints. C'était une espece de roman de che- 
valerie pieuse, comme les aime le génie 
espagnol, a moitik chrétien, a moitié arabe. 

Partout la vie religieuse y était représentée 
comme une bataille en regle contre Satan, le 
saint comme un soldat fidele qui combat pour 
Dieu, qui est son roi, et pour la Vierge, qui est 
sa dame. Ces récits militants et empreints d'un 
mysticisme matériel le séduisirent. Il se rendit 
d'abord a I'abbaye de Montferrat; et par un 
beau soir il se souvint avoir lu le recit cheva- 
leresque de la Veiltée des armes. Aussit6t, il 
se résolot a copier cette cerémonie, en lui 
donnant une tournure monastique; il passa 
une longue nuit au pied de I'autel et se sacra 
ainsi lui-meme chevalier de Jésus et de Marie. 
Ce n'est qu'apres avoir accompli une multi- 
tude d'actes singuliers, mais oii ne se retrouve 
a aucun degre la haute poésie qui distingue 
les exaltations les plus extraordinaires d'un 
Franpis d'Assise ou d'un saint Bonaventure, 
ce n'est qu'apres avoir parcouru 1'Italie et la 
Palestine qu'il éprouva le besoin de s'instruire 
et se mit a fréquenter les universités espa- 
gnoles. 

11 ne paralt pas qu'il y eut grand succes. 11 
s'était passé de science pendant trente-trois 
ans; la science lui tint rancune. 11 accusa le 
diable de ses progCs trop leuts et pria son 
ma'ltre Arkebale de lui donner le fouet quand il 
ne saurait pas sa lecon. Au lieu d'apprendre, 
il catéchisait et enr6lait déja des disciples. 
L'inquisition, qui a toujours tenu un compte 
mediocre de la sainteté, et qui redoute le zele, 
le fit arrkter deux fois. Heureusement pourlui, 
Ignace ne se contentait pas d'avoir des visions: 
il avait deja I'art de se  creer des protecteurs. 
Grice i leur concouri , il sortit deux fois des 
mains redoutables du Saint-Office; mais, averti 
par de si rudes épreuves, il pensa qu'il aurait 
plus de liberté a Paris et il passa les PyrénCes. 

C'est, en effet, a Paris qu'il devait obtenir ses 
premies triomphes. Le 15 aolit 1534, on le vit 
s'acheminer, accompagné de six compagnons, 
vers la colline de Montmartre. 11 les appelait 
ses chevaliers, et il voulut, qu'a son exemple, 
jls prissent la Vierge pour dame de leurs pen- 
sées. La messe fut célébrée d a n ~  une chapelle 
souterraine; et apres la communion, les sept 
Amadis de la dévotion s'engagerent, par un vceu 
solennel, a tenter la conquete spirituelle de la 
Palestine, et si  ce projet rencontrait trop d'ob- 
stacles, i aller a Rome pour se jeter aiix pieds 
du pape et lui offrir leurs services. 

Des lors, lacompagnie de Jésus était fondee; 
et, comme on le voit, elle était fondée dans le 
double but de convertir les infiddes et de de- 
venir la milice des souverains pontifes. 

Ce dernier point surtout mkrite toute l'atten- 
tion de l'histoire. La plupart des ordres religieux 
ont été utiles au pouvoir de la papauté, mais ils 
ne i'étaient qu'accidentellement; ils recevaient 
ses instructions, mais afin de propager 1'Evan- 
gile; les compagnons d'Ignace, au contraire, 
s'engagent d'emblée a servir le pape pour lui- 
meme. L'attachement au saint-siCge n'est plus 
un moyen, mais le but définitif et supreme. 

C'est que le chef de la nouvelle association, 
esprit agité et faible, clierchait moins dans le 
catholicisme une liimikre qu'un principe d'au- 



'A(3;NTE DE). 

torité quelconque, et il y a ,  du reste, une 
curieuse anecdote qui explique a cet égard la 
tendance de son esprit. Plein de je ne sais 
quels troubles (un jour, pour leur échapper, il 
fut sur le point de se suicider), il s'écriait par- 
fois, au témoignage de son biographe, le Pere 
Ribadeneira : a Secourez-moi, Seigneur, secou- 
rez-moi; c'est de vous seul que j'attends la 
paix de mon $me1 Cependant je ne refuserais 
pas un directeur qui me viendrait de votre 
main; et quand vous ne me donneriez qu'un 
petit chien pour me diriger et pour calmer l'a- 
gitation de mon esprit troublé, je lui obéirais 
comme ti mon maltre et je le suivrais, comme 
mon guide. n 

Ainsi, la crainte des nobles agitations de 
Time, le prwrit du repos, le besoin de tronver 
un guide que1 qu'il soit, voili, on n'en saurait 
douter,l'inspiration premiere d'tgnace de Logola. 
L'ordre qu'il fonde a donc pour mission d'obéir 
et de faireobéirir: ilreprésentela discipline abso- 
lue; il s'appelle lui-meme une compagnie, etil 
mérite ce nom militaire : il fut, des i'origine, et 
il resta constamment l'arm6e permanente de la 
papauté, et non pas de la papauté prise comme 
institution chrétienue, mais de la papauté con- 
sidérée comme une souverainete absolue. 

De 1i sa lkgislation qiii n'a presque rien de 
cornmun avec celle des autres ordres religieux. 
Dans ceux-ci la regle visait a la perfection in- 
térieure, et l'action extérieure restait subor- 
donnée B ce travail intime de la transformation 
de l'ime. Chez les jésuites, c'est precisément 
le contraire: ils ne portent point un costume 
quiles sépare du monde; ils n'ont point d'exer- 
cices de piete ou de pénitence particuliere: ils 
ne sont pas méme astreints a la lecture du 
bréviaire : leurs obligations serapportent toutes 
a la vie du dehors; mais celle-la est réglemen- 
t6e dans tous les détails en apparence les plus 
insignifiants: n Ils doivent, dit lgnace, tenir la 
tete un peu baissée sur le devant, sans la pen- 
cher ni d'un c6té, ni de l'autre; ne point lever 
les yeux, mais les tenir constamment au-des- 
sous de ceux des personnes a qui ils parlent, 
de f a ~ o n  5 ne les voir qu'indirectement; ils 
doivent tenir leurs levres ni trop óuvertes, ni 
trop fermées; ne rider ni le front ni le nez, 
et avoir i'air plut6t aimable et content que 
triste. n 

Tout le monde sait que l'obbissance sans 
limites a toujours 6té le  principe souverain des 
jésuites. Leur chef se  nomme général. 11 est 
élu a vie. 11 reqoit dans i'ordre qui bon lui 
semble; il en chasse qui ilveut. 11 convoque les 
congrégations générales et rien ne s'y fait sans 
son approbation. 11 nomme a tous les emplois, 
sauf a i'emploi d'assistant et d'admoniteur. 11 
peut faire des lois nouvelles, abolir les an- 
ciennes ou en dispenser. Les membres de l'as- 
sociation ne doivent jamais examiner et discuter 
ce qu'il ordonue. 

L'admoniteur et les assistants, élus en con- 
grégation g~bérale, ont pour mission de sur- 
veiller le général; mais leurautorité n'a jamais 
Cté que fictive, puisque le pouvoir législatif est 
placé tout entier entre les mains du général. 

Sous ce chef suprbme s'étage de degres en 
degrés nnevaste hiérarchie de dignitaires tous 
subordonnés les uns aux autres comme dans 
une armée. depuis les provinciaux et les exa- 
minateurs jusqu'aux novices, en passant par 
l'intermédiaire des profbs a quatre vceux et des 
profes a trois vaeux, qiii forment l'etat-major 
de la compagnie. 

Les profks des quatre vaeux ne peuvent rien 
posséder; mais ils demeurent avec les autres 
membres de la société, qui peuvent posséder 
en laissant l'usage de leurs biens a leurs su- 
périeurs. C'est par ce biais que la compagnie 
de Jésus a su accnmuler des richesses si incal- 
culables. DBs I'origine, elle s'est montree tres- 
soucieuse d'en acquérir ct de les conserver. 
(1 Pour s'emparer d'iine veuve riche, disent les 
Nonita secreta, on choisira un PBre d'un ige 
assez avancé, mais d'un caractere jovial et 
d'une conversation amusante. Apres cela, on 
lui donnera un confesseur, qui clierchera sur- 
tout i lui faire chérir son état dc veuvage.. .. .. 
Ou remplacera peii i peii les anciens domes- 
tiques par de nouveaux qui soient affectionnés 
a la compagnie.. . .. On la traitera avec douceur 
en confession; on sera indulgent sur le cha- 
pitre de la coquetterie.. . ., et I'on pourra ainsi 
l'amener a abandonner ses biens a la com 
pagnie, si elle n'a pas d'enfants. a 1 

Ce n'est pas que les Jésuites voulussent ac- 
quérir pour jouir; il y a meme lieu de remar- 
quer que genéralement leurs mceurs prirées 
ont laissé peu de prise a la critique: l'ambilion 
collective les a préservés du relachement indi- 
viduel, et par une secrBte connexion des choses 
qui merite d'étre relevée par l'observateur, 
c'est l'ordre religieux ou I'on s'est le moins 
mortifié, qui a su le mieux ob6ir au vceu de 
chastetk. La richesse, pour la compagnie 
d'fgnace de Loyola, c'était le budget du rkgi- 
ment, c'était un moyen d'agir sur la sociéte, 
un élément de conquete. Sous ce rapport, 
comme sous quelques autres, la nouvelle so- 
cikté avait recu l'empreinte et I'inspiration des 
temps nouveaux : seulement elIe n'en compre- 
nait que les données positives, les petits cbtés 
matériels. Une bonne consigne, une discipline 
exacte et une caisse bien remplie: voila son 
ideal. 

On comprend d'aprks cela que la compagnie, 
ou disons mieux i'armée, de Loyola se proposa 
deux taches fort distinctes: la premiere, c'était 
de maintenir l'ordre matériel a l'intkrieur de 
la société chrétienne; la seconde, c'était d'é- 
tendre les frontiBres de cette societé. 

C'est dans cette seconde partie de'leur ceuvre, 
d'ans les missions, que les Jésuites ont déploye 
le plus de vertus et quelquefois méme l'intel- 
ligence la plus large, unie a l'activité la pliis 
infatigable. Cependant il est incontestable que 
le caractere ultra-conservateur de leur insti- 
tution les conduisit souvent aux actes les plus 
Ctranges, et qu'ils finirent par étre, meme 
comme missionnaires, bien plut6t les ap6tres 

l.  Les Monita aeczeta qu'on a ettribubs aux JBsuites, 
paraissent d6pourvus de toute authenticit8 ; ils n'en 
constituent pas moins un document tr&s-curieim. 



 SUS (COMPAGNIE DE). 149 

d'une sorte d'autorite religieuse indéíinie que 
de l'esprit évang6lique. Toujours prkoccupés 
de la question du budget, ils n'entreprenaient 
guere de mission sans lui joindre des spécula- 
tions commerciales; et bientdt ces spéculations 
acqukraient a leurs yeux une importance ca- 
pitale qui leur faisait oublier, non-seulement 
leurs idees religieuses, mais ce qu'un homme 
doit a son propre bonneur. 11 n'est guere pos- 
sible de douter, par exemple, qu'ils ne se soient 
soumis, dans le Japon, a l'odieuse obligation 
imposee a tous les étrangers de cracher sur le 
crucifix et de le fouler aux piedsl. Faire des 
conquetes, n'importe par que1 moyen, te1 était 
leur mot d'ordre, et la clirétient6 les vit tolérer 
chez leurs prétendus convertis une multitude 
de rites palens bien ditnciles a concilier avec 
le monotheisme chrétien. Le gouverneur de 
Pondichéry, HBbert, fut oblige de protester 
contre leur indulgente excessive a cet égard; 
et la papauté elle-m&me s'en kmut. Clément XII 
et Benolt XIV intervinrent par des brefs qui 
étaient des condamnations implicites de la com- 
pagnie. Celle-ci resista encore par des 6qui- 
voques et il fallut que le saint-siége fft signi- 
Uer le le= octobre 1439 au général des Jésuites 
d'avoir se conformer rigoureusement, lui et 
ses missionuaires, au dkcret du 24 aoot 1435, 
sur les rites malabares. 

La plus célebre mission de la compagnie est 
celle du Paraguay. Ses apdtres avaient trouve 
la sous leurs mains une popiilation molle, 
iiai've, sensuelle qu'ils surent comprendre et 
dont ils se firent aimer. Avec son appui, ils 
mirent en campagne une arm6e de quatre mille 
sauvages, chasserent de I'Assomption l'bvt?que- 
gouverneur de cette ville, vainement soutenue 
par le roi d'Espagne ct par le pape (1649), et 
s'emparerent ainsi de la double souveraineté 
spirituelle et temporelle. Une fois maltres du 
Paraguay, ils y Ctablirent une sorte de com- 
munisme théocratique. Les indigénes, qui se 
contentaient de peu, venaient rkgulierement 
apporter chaque semaine aux pieds du bon 
Pere. placé i la tete de chaque rdduction, le 
produit de leur travail, ou la poudre d'or, ou 
I'berbe du Paraguay : le bon Pere bénissait et 
emmagasinait. 11 se melait aussi beaucoup de 
mariages. Bref, il y a plus d'un rapport entre 
le asteme politiaue aue les Jesuites ont iii- 

possible aussi de mbconnaltre la gandeur de 
son plan, la savante organisation ae ses moyens 
et meme ses vues tolérantes sur les idees re- 
ligieuses des peuples iníldeles. Elle n'a pas 
beaucoup le sens cbrétien, elle a un certain 
degre de sentiment civilisateur. C'est surtout 
en Chine qu'elle le déploie, mais partout elle 
voit en beau les erreurs de la nature humaine, 
partout elle est semi-pélagienne. C'était peut- 
etre un progres pour des missionnaires. Au 
contraire le rdle de la meme compagnie en 
Europe fut profondément et exclusivement fu- 
neste, par la raison tres-simple qu'une armée 
permanente peut etre quelquefois utile, quand 
on l'emploie a i'extérieur, mais reste tres-nui- 
sible, quand on l'emploie a i'intérieur, c'est- 
a-dire contre les citoyens eux-memes. 

Un premier caractere distingue les Jésuites 
des Franciscains et des Dominicains: ces deux 
derniers ordres se préoccupent surtout d'une 
propagande d'idees; ils ont des philosophes, 
des théologiens originaux; ce n'est qu'acciden- 
tellement qu'ils semelent auxaífaires dumonde. 
Au contraire la théologie et la philosophie des 
Jésuites sont a peu pres nulles; mais nous 
trouvons la compagnie jetée, durant les sei- 
zieme, dix-septieme et dix-huitieme siecles, 
dans toutes les intrigues de cour, dans tous 
les incidents de la politique, et nous ne parlons 
pas ici de la grande politique, mais de cette 
sombre et ardente melée ou toutes les ambi- 
tions miserables et impures se donnent carriere. 

Les deux seuls théologiens un peu notables 
de la compagnie sont Bellarmin et Suarez. Or, 
Bellarmin n'est pas a proprement parler un 
docteur, il n'a pas de théories désintéressées, 
c'est un avocat des prétentions ponticales, 
avocat habile, érudit, circonspect, mais sans 
valeur scientiíique. Suarez est supérieur a 
Bellarmin. 11 a la puissance d'analyser et de 
comprendre, sinon ceiie d'innover. Mais il se  
borne, vis-a-vis de la science et de la philo- 
sophie nouvelles, a tenter une ceuvre de paci- 
fication et d'éclectisme entre les diverses écoles 
de la vieille philosophie ou de la scolastique. 
Ses ouvrages sont aujourd'hui encore tres- 
intéressants pour i'bistorien du moyen age; 
ils renferment avant la solution proposee par 
i'auteur un Iiistorique complet oupresque com- 
~ l e t  des solutions ~raoosees Dar ses devanciers. 

trbnisé au páraguáy eccelui que revhrent plus ~otammentparle~~h6miste~etparles~cotistes: 
tard dessaint-simoniens. Seulement les Jésuites MaiscommeSuarezveut convaincreses disciples 
étaient coutenus un peu par la morale évange- 
liqiie qu'ils ne pouvaient entierement nier. 11s 
maintinrent une certaine naiveté de mceurs 
qrii ressemble de loin a l'innocence. Aussi les 
pdpdations qui s'ktaient confiées leur garde 
a~m!reht i l'heure de l'independance sans 
C&'lrop dégradées. Le titre d'honneur des 
W t e s  au Paraguay, c'est qu'ils ont su y 
f o w  des peuples qui les en ont chassés. 

*e s i  Pon considere I'ensemble des mis- 
s i h s  entreprises par la compagnie, il est im- 
possible de tout y approuver, mais il est im- 

l. Voy. l'sbb4 GnestBe , Hisloire de8 Jdsuitea. 11 met 
00 point bistorique en plelne lumidre. 

qu'au fond Thomistes et Scotistes sont d'aciord, 
il est obligé de se livrer aux commentaires les 
plus pizarres et les plus subtils; il efface pour 
ainsi dire les nuances particulieres et caracté- 
ristiques des doctrines qu'il veut concilier 
tout prix. Dans tous les cas, lui aussi, n'est 
pas un cherclieur désinteressk de la verite, 
c'est un politique qui soutient une these choisie 
par lui dans un but manifeste. Son systkme 
hybride peut s'appeler un Thomisme scotisé! 

C'est la theologie morale qui a principal* 
ment occupé la compagnie, car elle se  propo- 
sait de conquérir le monde en s'emparant de 
la conscience humaine et surtout de la con- 
science des ministres, des princes et des grands. 
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Cette théologie morale entre ses mains est 
devenue une casuistique qui a CtB l'objet de 
longues et ardentes discussions. Tout le monde 
connait les Leltres provinciales et les citations 
plus qu'étranges qu'elles renferment. Seule- 
ment, on s'est demande si Pascal n'avait pas 
ete porté. par sa haine contre les lksuites a 
altérer, a envenimer les textes un peu équi- 
voques de ses adversaires. Comment concevoir, 
s'écrie-t-on, que des religieux aient os8 publi- 
quement arnnistier en certains cas la calomnie, 
l'impudicité, le vol et meme l'assassinat ? 

Le fait est que les citations de Pascal sont 
exactes; elles ont meme &té solennellement 
vkriiiees. aLes dcrits intitulks Lettres d un 
provincial, ayant paru en 1656, qui décou- 
vraient un grand nombre de pernicieuses ma- 
ximes tirkes des limes des nouveaux casuistes, 
M. de Saint-Roch, syndic des curés de Paris, 
en donna avis dans lsur assemblée ordinaire 
du 12 mai 1656, et dit que si les propositions 
contenues dans ces lettres ktaient fldClement 
extraites des casuistes, il jugeait que la com- 
pagnie devait demander la condamnation de ces 
pernicieuses maximes, et que, s'il n'était pas 
veritable qu'elles fussent des auteurs auxquels 
elles etaient attribiiees, il fallait demander la 
condamnation des lettres memes.n (7' h i t  des 
cures de Paris, Annales de la socidté, t. V, 
p. 139.) Déja les cures de Rouen s'étaient li- 
vrCs a cette verincation authentique, et voici en 
quels termes l'assemblée curiale de Paris rend 
compte de leur enquete: a 11s délibérkrent dans 
une de leurs assemblées, de consulter les 
livres d'ori les Lettres provinciales rapportent 
ces propositions, aun d'en faire des recueils 
et des extraits Bdeles, et d'en demander la 
condamnation par les voies canoniques, si elles 
se trouvaient dans les casuistes, de quelque 
qualitk et condition qu'elles fussent, et, si elles 
ne s'y trouvaient pas, abandonner cette cause, 
et poursuivre en meme temps la condamnation 
des Lettres provinciales, qui alleguaient ces 
doctrines et quien citaient les auteurs. ILSLES 
TROWBRENTDANSLESORIC~INAUXETDANSLEURS 
SOERCES, YOT POUR YOT, COMME ELLES ÉTAIENT 
CIT~ES; ils en firent des extraits, et rappor- 
tercnt le tout 5 leurs confrkres dans une se- 
conde assemblée, en laquelle, pour une plus 
grande précaution, il fut arrétk que ceux 
Centre eux qui voudraient etre plus kclaires, 
se  rendraient avec les deputés en un lieu ou 
etaient les livres, pour les consulter derechef 
et en faire telles confkrences qu'ils voudraient. 
Cet ordre fut garde, et les cinq ou six jours 
suivants, il se trouva dix ou douze cures a la 
fois qui flrent encore les recherches des pas- 
sages, qui les collationnCrent sur les auteurs 
et en demeui%rent satisfaits .... Sur cela, les 
cures de Rouen rksolurent de présenter requete 
en leur nom a monseigneur leur archeveque, 
pour la condamnation de ces maxirnes.~ (lbid., 
p. 140.) 

Mais ce ne sont pas seulement les casuistes 
proprement dits, Escobar en tete, qui ont am- 
nistie les faits les plus coupables; les thkolo- 
giens les plus graves et les plus autorisés de 

la compagnie ont propose des maximes de re- 
lachement qui Btonnent au premier ahord, 
mais que nous expliquerons plus tard. Suarez 
notamment a soutenu sur le serment une 
théorie qui scandalisait profondément Bossuet 
et qui lui faisait dirc : u Je ne connais rien de 
plus pernicieux que l'opinion de ce jksuite. n 
Voici du reste les propres paroles de Suarez : 

Je dis premierement qu'il n'y a point intrin- 
sCquement de mal a user d'dquivopue, meme 
en faisant un serment. ... Si quelqu'un a promis 
ou contracté exterieurement sans iutention de 
promettre, interrogé par le juge et sommk de 
déclarer, sur la foi du serment, s'il a promis 
ou s'il a contracté, il peut simplement aire que 
non, car cela peut avoir un sens legitime, a 
savoir, je n'ai pas promis .... d'une promesse 
qui m'oblige .... Si quelqu'un a ,  emprunté de 
l'argent qu'il a payé dans la suite et que dan-  
moins on le lui demande encore en justice et 
qu'il ne puisse pas y établir qu'il a payé, dans 
ce cas, iuterrogé par le juge, il peut nier ab- 
solument qu'il ait emprunte cet argent, il sous- 
entendra qu'il n'a pas empruntb cet argent .... 
une seconde fois aprCs I'avoir payb une pre- 
mikre. u 

Si l'on examine d'un peu prCs la morale des 
Jésuites, on verra qu'elle est dominée par deux 
principes, et deux principes en accord parfait 
avec leur idee premibre, avec leur mode d'or- 
ganisation. Le premier, c'est qu'il s'agit surtout 
de faire rkgner la paix et le bon ordre parmi 
les hommes; la vérite pure, la justice absolue, 
l'idkal en un mot, sont de peu de prix a leurs 
yeux: ils donnent licence a une femme de li- 
vrer son honneur pour sauver sa vie, car, dit 
un casuiste, la vie est un plus grand bien 
que l'honneur ; le jésuitisme est tout entier 
dans ce mot. L'autre principe des casuistes est 
que la faute est constituke non par une dero- 
gation a l'ordre ideal, mais par un consentement 
explicite au caractbre mauvais de l'acte, ce qui 
revient a dire que I'intention generale de faire 
le bien tant qu'elle n'est pas abrogée formel- 
lement en nous par une intention contraire, 
inuocente toutes nos dkterminations et tous 
nos seutiments : a Si un homme, dit Réginald, 
(Praxis fori penitentie, liv. 11, ch. v, sect. 3), 
si un homme pense a un objet et s'y arrkte 
avec delectation, mais sans remarquer que cet 
objet de délectation Iui est interdit, il est en- 
tierement sans péché, quand meme il demeu- 
rerait livré tout un jour a cette delectatiou, 
pourvu que la volonte soit dans une disposition 
ferme de s'y refuser, autant que possible, s'il 
y avait fait attention. i, 

Tels sont les principes équivoques qui out 
produit le prohabilisme, doctrine étrange qui 
semble le plus audacieux des paradoxes de 
I'immoralite et qui a étél'enseignement preSqUe 
universel de la compagnie. Cependant Pascal 
nous semble suivre 1'8an de la passion janse- 
niste plut6t qu'obéir a la vérité pure, lorsqu'il 
voit dans cette doctrine une abominable tac- 
tique employée par les Jésuites pour se r e m e  
maltres de toutes les consciences en autorisant 
ici toutes les austéritks, la, tous les vices et 



meme tous les crimes. Quand l'autorité est 
stibstituée, en morale, i la raison individuelle, 
il est naturel de croire que, toutes les fois que 
cette autorité est partagée, I'individu, dépourvu 
de toute regle intérieure, a licence de faire 
ce qui lui semble le plus profitable. En en- 
seignant le probabilisme, les Jésuites se sont 
donc tout simplement conformés , sans trahison 
pertlde contre la morale humaine, a leur doc- 
trine ultra-autoritaire. 

Du reste, il faut bien le dire, i'histoire des 
doctrines théologiques, philosophiques et mo- 
rales des Jesuites est encore a faire par un 
esprit impartial; on a Btudié avec beaucoup 
plus de soin leur histoire politique. Agir sur la 
société et, pour agir sur la société, agir sur 
ses chefs : te1 fut le but constant et manifeste 
de la Compagnie. Ce but, considéré en lui- 
meme, n'a rien d'essentiellement répréhen- 
sible; mais, comme aux dix-septikme et dix- 
hnitieme sikcles, la politique ne produisit 
quere que de miserables intrigues, les Jésuites 
furent fatalement conduits ase m&ler a ses,com- 
plications tortueuses, beaucoup plus que l'Evan- 
gile et meme la simple loyaute ne le permettent. 
En France, en Portugal, en Espagne, en Au- 
triche, a Naples, en Angleterre, on les trouve 
partout, ourdissant les cabales, quelquefois les 
complots, allies ou adversaires des maftresses 
ou des ministres, depourvus de toiit sentiment 
supérieur, cherchant le bien des liommes, 
mais ne voyant le bien des liommes qu'a tra- 
vers I'Eglise, et ne voyant le salut de l'Église 
que dans le triomphe de leur propre corpora- 
tion. Ce triomphe Gnit par devenir leur but su- 
preme; tout le reste leur paraft indifferent. 
Aussi dans cette multitude de conUits politiques 
ou ils s'engagent, on ne les voit apporter 
aucune théorie déterminée. Tant6t ultra-dé- 
mocrates, comme pendant la Ligue, tantdt 
ultra-monarchistes, comme en Espagne, sous 
Pliilippe 11, tant6t m&me Gallicans, ils acceptent 
toutes les victoires, ils abandonnent tour a 
tour toutes les causes vaincues; et cela non 
par ambition personnelle, car la plupart de 
leurs hommes les plus favorisés de la fortune 
ont vécu simplement et presque austérement, 
mais parce que le principe d'autorite' reiifer- 
mait a leurs yeux la politique, la morale et la 
religion elle-meme. 

Ainsi, an milieu du dix-huitihme siecle ils se 
trouvaient avoir successivement, dans tous les 
États de l'Europe, tnhi tous les partis. La 
haine contre leurs maximes el surtout contre 
l e m  intrigues était universelle. C'est a cette 
haine qu'il faut attribuer leur expulsion. Pom- 
bal les bannit du Portugal cn 1759. Charles 111 
les bannit d'Espagne en 1763, Louis XV les 
bannit de France en 1764. Sans doute ces di- 
verses mesures d'expulsion furent inspirées 
aux gouvernements par des mobiles tres-divers 
et quelques-uns des moins honorables; mais 
elles furent aecueillies avec faveur par un pu- - blic qui, habitué a des ordres arbitraires du 

' pouvoir, voyait sans peine que ceux qui les 
avaient tant sollicités contre leurs adversaires 

-- en fussent victimes 8 leur tour. Les violences 
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contre la compagnie de Loyola semblkrent a la 
foule un dedommagement des violences com- 
mises, a son instigdion, contre Port-Royal. Aiusi 
jugent les peuples qui ne sont pas encore arri- 
vés a comprendre la liberti. en tout et pour tous. 

Enfin la papauté elle-mkmese prononga. Quel- 
ques apologistes maladroits des Jésuites ont 
soutenu que Clément X i V  ne les supprima que 
par une complaisance coupable pour des sou- 
verains qui avaient aidé a son élection. Le PRre 
Theiner , dans un ouvrage remarquable, a 
réfuté pleinement cette calomuie. Jamais in- 
struction judiciaire et religieuse ne fut faite 
avec plus de soin, avec plus de calme, avec 
plus d'impartialité que celle qui précéda et 
motiva le bref de Clément XIV. Du reste, ce 
n'est pas seulement ce pape qui s'était senti 
alarmé de la puissance et des déviations reli- 
gieuses de la Compagnie. Lui-meme rappelle, 
dans son bref de suppression, les efforts que 
la plnpart de ses prédécesseurs avaient cru 
devoir faire pour la ramener dans une voie plus 
droite. Si l'on veut bien y réfléchir, on trou- 
vera que l'idée m&me qui presida a la nais- 
sance de cette singuliére institution, devait !a 
mettre iin jour ou l'autre en conUit avec l'E- 
glise. Un corps immense et enrégimentb au 
profit exclusif d'un esprit de conservation 
aveugle, un corps ou l'on erige en dogme 
l'obéissance passive, est un élément nécessaire 
de dés~rganisation et de ruine pour toute SO- 
ciété, et a plus forte raison pour une sociétb 
toute spirituelle, pour une société qui adhere 
a l'Évangile. Voila pourquoi les Jésuites ayant 
acquis au dix-huitikme siecle une force incom- 
parable, fous les éléments de la société chré- 
tienne éprouverent instinctivement le besoin 
de réagir contre une force qui les menaqait 
dans leur existence. Clément XIV a agi confor- 
mément aux interets les plus essentiels de l'E- 
glise; il a agi comme devait agir plus tard le 
sultan, qiii a supprimé les janissaires. (Voy. ce 
lnot et Strélitz, Mamelouks.) Lorsqu'une armCe 
fortement organisée prend dans l'Etat une 
prépondérance excessive, il faut qu'elle soit 
détruite ou que l'État périsse dans l'anarchie. 

La Compagnie de Jésus a été rétablie par le 
pape Pie VII; mais si elle a retrouvé dans une 
certaine mesure son influence sur les individus, 
l'organisation des Etats modernes ne lui permet 
guere d'exercer une action sensible sur la 
politique. FRÉDÉRIc MORIN. 

JITCHIETTO (le Sifflet). Ce joumal qui cor- 
respond au C h a ~ v a ~ i  de Paris (voy. Joarnaux), 
et au Kladderadatsch de Berlin, paraft depiiis 
1848, trois fois par semaine , a Turin. 11 ren- 
ferme également des caricatures politiques et 
sociales, et a su se maintenir a travers bien 
des difficultés. 

JOHN BULL (Sean le Taureau). Expres- 
sion familikre par laquelle on designe le peu- 
ple anglais. Les uns en font remonter l'origine 
a un pamphlet, intitule a Bistory of John Bull,  
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de John Arbuthnot (mort en 1735), les autres 
en attribuent la création a Swift, mais il nous 
semble que ce nom caractéristique date de 
plus loin. 

Quoi qu'il en soit, il est accepté par les An- 
glais, qui le prennent comme le symbole de 
leur solidité, de leur droiture, de leur force, et 
meme de leur bien-&re; il est usite aussi a 
l'étranger, pour désigner le manque de sou- 
plesse et de sociabilité, voire meme i'impoli- 
tesse des a s  d'Aibion. 

JONATHAN (LE FRBRE). C'est le nom 
qu'on donne plaisammept aupeuple américain, 
et surtout au Yankee. On a cherché en vain 
l'origine de cette désignation, car nous croyons 
qu'elle doit etreantérieure a la guerre d'inde- 
pendance pendant lauuelle vécut Jonathan 
Trumbull, gouverueur du Connecticut, appelk 
familicrement frere Jonathan dans l'armée in- 
surrectionnelle. 

Actuellement le frere Jonathan est un etre 
rusé, actif, vif, un peu bftbleur, curieux, 
assez bonhomme, mais fler de sa liberté et de 
sa nationalité. 

JOURNAUX. Nous traitons au mot Presse de 
la législation qui concerne les journaux, et nous 
consacrone un article spécial a chaque publica- 
tion périodique importante sur laquelle il nous 
a été possible de nous procurer des rensei- 
gnements. U. nous resterait a dire quelques 
mots de lapetitepresse, de ces publications qui 
ne s'occupent pas de politique, mais dans les- 
quelies se reflete pourtant quelque peu la poli- 
tique du jour. Ou peut dire d'elles, qu'eiles rem- 
placentleschansonspolitiques quenotre époque 
prosalque et aíTairCe voit disparattre de plus en 
plus. Or, il faut bien que i'exuberance de I'es- 
prit francais se dépense quelque part. 

Ce serait sortii de notre cadre que de passer 
en revue les feuilles périodiques qu'on est con- 
venu de classer dans la Pelite Presse, nous 
croyons cependant devoir cousacrer un petit 
article séparé au journal suivant qui aborde 
plus directement la politique. N. B. 

CHARNARI. Dernier survivant de cette presse 
légkre qui, depuis 1789, a fourni tour a tour 
a tous les partis en France, les armes, si- 
non les plus puissantes, au moins les mieux 
appropriées au tempérament de la nation, ce 
journal a vu, dans ces derniers temps, dé- 
croltre singuli8rement son importance. 11 hé- 
cita, sous le regne de Louis-Philippe, du rdle 
joué, pendant la Restauration, par le Figaro 
et le Nain-Jaune : on sait avec quel prodi- 
gieux succks. Ces enfants perdus de l'opposi- 
tion avaient eu leur jour de gloire, parce que, 
il faut bien le dire, ils avaient eu leur jour d'in- 
trépidité. Exposé a de moindres périls, le Cha- 
rivari n'a pas su trouver l'occasion cie dé- 
ployer autant de courage et de jeter autant 
d'eclat; et, cependant, il n'est pas permis de 
le  negliger dans une galerie des journaux 
francais les plus considérables. 

Le Charivari a étb fondé, en 1832, par 
M. Charles Philipon, mort récemment et au- 

quel la serie des Robert-dlacaire en collabora- 
tion avec Daurnier , les Physiologies, le Mude 
Philipon, le Jozirnal pour &re, ont fait une 
véritable célébrité. Meme en 1832, tout n'était 
pas roses pour les journaux et les journalistes 
de l'opposition, et c'est a Sainte-Pélagie, oh 
l'avaient mené des articles publiés par la ca&- 
cature, qiie M. Philipon concut le  dessein d'éta- 
blir,a cdte de cette dernikre feuille, un journal 
quotidienillustré. Le titre perpetuait le souvenir 
d'uue sérénade grotesque subie en province 
par un académicien qui vit encore : L Viennet, 
alors députb. Les rédacteurs principaux de la 
nouvelle feuille étaient MY. Louis Desnovers. 
Altaroclie et Albcrt Cler, triumvirat spi;ituel 
dont Ics membres s'intitulCrcnt cux-memes les 
trois hommes d'État du Charivm'. A cbté des 
« trois hommes d'Etat, JJ figurkrent des écrivains 
que le courant des événements' politipues a 
portés tour a tour sur des rivages bien diffb 
rents. Citons seulement MM. Bergeron et Pélix 
Pyat, Louis Reybaud, membre de l'lnstitut, 
Boilay, secrétaire général du conseil d'État ; 
Charles Bellard, secrétaire de la présidence du 
SCnat, Léon Gozlan et Hippolyte Fortoul, mort 
ministre de I'inslruction publique et des cultes. 

On se rappelle la vogue du Charivari, la 
popularité de ses illustrations et I'audace par- 
fois excessive de ses attaques. L'aventureux 
petit journal eut a soutenir alors plusieurs pro- 
cCs; nous en mentionnerons un qui eut l'im- 
portance d'un événement politique. 11 fut in- 
tente au Charivari, en raison d'un article de 
M. Altaroche, intitule : Un million S. V. P., et 
ayant trait a i'apanage du duc de Nemours et 
a la dot de la reine des Belges. La question 
politique de cette dotation fut hardiment sou- 
levée et posée par la défense. 11 y eut acquit- 
tement, et par suite le projet de loi fut retiré 
le lendemain. Exemple frappant de la puis- 
sance de la presse libre et de l'opinion publi- 
que sous le régime constitutionnel. 

AprCs avoir traversé des alternatives de dé- 
cadence et de succhs, apres avoir contribué 
plus puissamment qu'on ne saurait dire, a la 
chute de Louis-Pliilippe, et aprCs certaiues vi- 
cissitudes commerciales, dont l e  recit n'a pas 
sa place ici, le Chariuari se trouva, en 1848, 
quant a sa rédaction, entre les mains de 
hlN. Taxile Delord, redacteur en chef, Louis 
Huart et Clément Caraguel. Un peu plus tard, 
&l. Lireux y inaugurait ses spirituels comptes 
rendus de (1 1'Assemblée nationale comiquer. Le 
Charivari devint alors le tirailleur de la repu- 
blique modérée, et c'est en cette qualité qu'il 
entreprit, sans succks, de faire réussir la can- 
didature du general Cavaignac. L'aristopha- 
nesque crayon de ses dessinateurs poussa 
peut-&tre trop souvent alors la gaieté jusqu'a 
la cliarge, rechercha sans mesure les person- 
nalités et servit puissamment, a son insu peut- 
&e, les intérets de la rkaction. 

La loi de 1852 sur la presse porta a toutes 
les publications périodiques un coup terrible, 
et qui dut etre plus particulierement sensible 
au Charivavi. Les rédacteurs n'écrivirent plus 
qu'en songeant a i'avertissement; les dessina- 



teurs ne purent oublier que leurs productions 
étaient soiimises a la censure. 11 y avait la de 
quoi glacer la verve la plus turbulente; celle 
du Chariuan' n'y résista pas. Depuis quelque 
temps cependant, grice a I'administration un 
peu moins intolerante, i I'opinion publique 
un peu plus éveillee, a la vivacité de quelques 
jeunes collaborateurs introduits dans sa rédac- 
tion, le Charivai-i semble avoir retrouve comme 
un petit regain de gaietb, d'indépendance et 
de succes. A. HEBRARD. 

JUDAISME. Voy. Mosaisme. 

JUGE. Voy. Organisation jndiciaire. 

JUGES DE PAIX. Les juges de paix ont 8té 
établis en France par la loi du 24 aoiit 1790, 
pour juger sommairement et sans ministdre 
d'avoués les contestations de peu d'importance, 
et concilier les ~ar t i es  disidentes a raison des 
difierends dont-le jugement 6tait réserve aux 

ttribunaux civils. Cette institutioii n'a que des 
rapports tres-éloignes avec les fonctioñs attri- 
buées aiix juges auditeurs du Chatelet de Paris 
et aux officiers des bailliages et sénechaussées 
auxquelles on a voulu la rattacher. 

D'aprks la loi qui les instituait, les juges de 
paixavaient des assesseurs que la loi du 29 ven- 
tase an IX remplaqa par des suppléants. A ces 
epoques, plusieurs dispositions réglementaires 
et législatives détcrminerent tout ce qui con- 
cernait leur nomination, leurs attributions, la 
procédure a suivre devant eux. Des lois de 
1838, 1854, 1855 et 1861 ont Btendu les limites 
de leurs diverses attributions. en meme ternos 
que d'autres actesa~~mentaient leur traitement 
6xe et supprimaient des indemnités éventueiles 
laissées jÜsqulalors a la charge directe des jus- 
ticiables. 

Ceux qui présenterent a la Constituante la 
loi organique sur les juges de paix fondaient 
les plus brillantes esperances sur son applica- 
tion. 11 L'agriculture, suivant Thouret, allait etre 
plus honorée, le séjour des champs plus re- 
cherche, les campagnes allaient &re peuplCes 
d'hommes de mérite de tout genre.]) E t  un 
autre constituant disait du juge de paix: (1 C'est 
un pere au milieu de ses enfants; il dit un mot, 
et les injustices se réparent, les divisions s'é- 
loignent, les plaintes cessent; ses soins con- 
stants assurent le bonheur de tous. D 

Si cette institution, décrét8e avec enthou- 
siasme et vivement accueiliie par la faveur po- 
pulaire, n'a pas rendu tous les services qu'on 
en attendait, hatons-nous de dire que son fonc- 
tionnement a complétement justifié sa sagesse 
et son utilite. Son caractdre s'est toutefois con- 
siderablement modiné depuis sa création; la 
Constituantc, suivant le vceu d'Adrien Dupont, 
avait laisse en quelque sorte les juges de paix 
en deliors du nouveau systdme judiciaire,. aux 
abords dunouvel edi0ce; depuis ils y sont com- 
plétement entres. Tandis que des lois venaient 

. faciliter I'exercice du pouvoir conciliateur du 
juge de paix, d'autres actes législatifs en fai- 
saient de vkritables juges avec leur compe- 

JUGES DE PAIX. 

tence variée en matiere civile et de police. De 
nos jours, plus de cinq cent mille affaires ci- 
viles sont annuellement portées devant les 
juges de paix pour y recevoir jugement, et 
donnent lieu de leur part a pres de trois cent 
mille décisions. 

En matidre crhhinelle, i'action du juge de 
paix est multiple; investi du jugement des con- 
traventions prevues par les lois penales, il est 
encore appelé comme oíücier de police judi- 
ciaire a faire d'oíüce tous les actes nécessaires 
pour constater les dklits et les crimes et en re- 
chercher les auteurs. D'un autre cdté, par 
suite des dblégations des magislrats instruc- 
teurs, ils ont a remplir de nombreuses com- 
missions rogatoires; cette partie de leur service 
devient tous les jours une chage plus dificile 
et plus lourde. 

Si, a c6té de la mission de conciliation que 
leur donnait principalement la loi de 1790, on 
a accepte pour les juges de paix, contrairement 
a i'avis de bien des esprits sages et éclairés, 
des extensions d'attributions dans les matieres 
civiles contentieuses, on ne saurait ailer jusqu'a 
admettre qu'ils pussent Btre presque entikre- 
ment occupés a remplir dans l'instruction cri- 
minelle un r61e que la loi ne leur attribue que 
tres - accidenteilement et une mission réser- 
vee a d'autres magistrats ou a des agents spé- 
ciaux. 

Enfin, certaines attributions ont encore été 
donnees aux juges de paix en matiere adminis- 
trative et servent de fondement ou de pretexte 
a l'action que peuvent parfois exercer sur eux 
les fonctionnaires de l'ordre administratif. 

Le droit de choisir les juges de paix, donné 
aux citoyens par le décret de 1790, avait éte 
reduit par le sénatus-consulte du 16 thermidor 
au droit de présenter deux candidats a l'Em- 
pereur, qui choisissait entre les deux. Aujour- 
d'hui, I'Empereur nomrne sur la proposition 
du garde des sceaux et la presentation des 
présidents et chefs de parquet des cours et tri- 
bunaux. 

Je ne reproduirai qu'une observation deja 
faite depuis longtemps, en faisant remarquer 
que tout dépend ici de l'homme auquel la fonc- 
tion est confiée. Elle sera considérée et res- 
pectee, si le fonctionnaire, place au milieu des 
justiciables, vivant avec eux, connu de tous, 
est considéré et respecté; elle sera fbconde et 
utile, si  le fonctionnaire est influent et juste. 

Magistrats coiiciliateurs, les juges de paix 
doivent etre avant tout, c o m e  le disait Thou- 
ret, a la Constituante, et le garde des sceaux 
de 1837 aux Chambres, des hommes de sens, 
de bien et de conscience, qui, par leur ige, leur 
position et leur conduite, aient donnb des ga- 
ranties sérieuses et aient su conquerir I'estime 
et la considération de leurs concitoyens. 11 
serait iníiniment regretfable pour 1'Etat et la 
magistrature que ceux qui les représentent ex- 
clusivement vis-a-ris des populatioiis les plus 
nombreuses pussent compromettre l'honneur 
de ce corps et la considération qui lui est due. 
D'un autre caté, juge des différends qui divi- 
sent les citoyens, appelb a dire droit a des 
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hommes souvent inexpérimentés et inhabiles 
a exposer leurs griefs, ne pouvant point s'é- 
clairer par des procédures bop cofiteuses, ni 
s'aider des observations de leurs coll~gues, ou 
de la discussiou fournie a la barre par des avo- 
cats instruits, comment le juge de paix sera-t-il 
apte a remplir ses fonctions,s'il ignore le droit 
et la pratique des affaires? Quoi de plus diffi- 
cile que la théorie des actions possessoires, les 
qiiestions de compktence, etc., et meme en 
matiere de simples contraventions que de ques- 
tions de droit peuvent naltre, qui, si elles sont 
iilkgalement résolues , entralueront des cas- 
sations mineuses pour de malheureux contre- 
venants I 

L'instihition des juges de paix en Angleterre 
remonte a l'année 1275. Nous n'entrerons ici 
dans aucun detail siir leurs attribiitions, la 
matidre ayant &té traitke au mot Grande-Bre- 
tagne. 

En Allemagne, il existe des juges de paix 
dani les provinces situées sur la rive gauche 
du Rliin et mBme, guoique pas toujours, sous 
le mBme nom, dans quelques autres parties 
de cette vaste contrée. 

En Pologne, les justices de paK furent éta- 
blies par le ministre de la jiistice, Pélix Lu- 
bienski. On y a toujours distingué les deux 
juridictions gracieuse et contentieuse, et tandis 
que le juge de paix a été chargé de la premiere, 
le conteutieux a été confié a un suppléant 
adjoint a chaque juge de paix. Le fonctionne- 
ment de cette orgauisation mérite d'etre étndié. 

Pour Btre complet, nous devons mentionner 
ici les prud'hommes, et dans quelques pays 
les arbitres, qui out des attributions analogues 
a celles dn juge de paix lorsqu'il fonctionue 
comme conciiiateur. PERAUD-GIRAUD. 

JUIFS. Voy. Mosaisme. 

JUNTES. Ce mot, qui par lui-m@me veut dire 
rdunion íjuncta, junta), signifle comitd dans le 
langage politique de I'Espagne et des républi- 
qiies de l'Amérique espaguole. 11 designe aussi, 
e t  c'en est I'acception la plus éclatante, ces 
a~emblées  irrégulieres et spontankes qui ont 
fait les r&volutions #Espague. En Italie, la junte 
est un comité adrninistratif. 

Les réunions politipues des Goths s'appe- 
laient concilia. Celles des Espagnols qui for- 
merent des royaumes aprés la conquete arabe. 
s'appelaient cuiies ou juntes nixtes. Elles 
étaient composées de la noblesse et du clergk, 
et plus tard des députes de la bourgeoisie, 
car la représentation nationale se constitua de 
meme au moyen age dans tout i'occident de 
I'Europe. 

En 1419, Jean I r  convoqua une junte pour 
assister anx conseils du roi. Les régents en 
-reunirent a Sagonte et a Palenzuela pendant 
la minorité d'Alphonse XI. Sous les Boiirbons 
d'Espagne des juntes donnerent leur avis sur 
des réformes d'adrninistration. Ces juntes cou- 
voquées par les rois étaient plutbt consulta- 
tives que législatives, et assez semblables a 
nos assemblees des notables. 

Les juntes révolutionnaires, sans etre Blues 
par la nation, furent souvent de véritables 
cort8s. (Voy. ce mot.) La plus célebre de l'an- 
cienne histoire d'Espagne est celle qui oganisa 
la révolte des communes sous Charles -Quint. 
Les procuradores, ou diputados de ¿a commu- 
nidad, se réunireut ti Avila et formerent la 
santa junta. Ce fut, jusqu'au di-neuvieme si&- 
cle, la derniere résistance que les Espagnols 
opposerent au despotisme. 

Cette représentation partielle et tumiiltuaire 
recommenpa sous Charles 1V et Ferdinand VII. 
Quand la junte nationale de Bayonne eut limé 
l'Espagne a Joseph Bonaparte, il se forma par 
toute la nation des juntes de soul&vement, d'ar- 
mement et de défense. La junte centrale de 
Léon, en 1810, convoqua i Cadix les cort8s 
gdndrdes constituanles, qui firent la Constitu- 
tion de 1812. 

11 y eut encore, en 1836, des juntes libérales 
de soulevemeut contre le gouvernement de la 
reine Christine; mais ces sortes d'assemblees, 
puissantes autrefois de la force des communes, 
ne purent résister au systeme de centralisation 
a outrance qui s'ktablissait alors dans toute 
l'Europe. JACQUES DE BOISJOSLIN. 

JURANDES. Voy. Corporations. 

JURIDICTIONS PATRIMONIALES. Les jn- 
ridictions patrimoniales qiii, sous les institu- 
tions des peuples de l'antiquité , avaient joué 
un rdle important, ont disparu dans nos socie- 
tbs modernes comme peu compatibles avec 
notre état social actuel. 

En 1789 on essaya de reconstituer en Prance 
les tribunaux de famille, psle et lointain reüet 
des juridictions patrimoniales. 

Bientbt le Ikgislateur de i'an 1V supprimait 
ces tribunaux, en reprochant au Iégislateur de 
1789 de sl&tre laissé aller a la séduction d'une 
belle théorie, et de n'avoir pas su proater des 
lepons de I'expkrience. 

Les juridictions patrimoniales on héréditaires 
se sont conservées bien plus longtemps en 
Allemagne; cependant les pouvoirs des anciens 
seigneurs ont été peu apeu restreints par le 
droit public moderne. Bien avant 1848, la ju- 
ridiction patrimouiale se bornait, dans la plii- 
part des Etats allemaiids, au privilkge de nom- 
mer le juge de police, qui devait remplir les 
memes conditions de capacite que les autres 
juges et recevait I'investiture du sonverain. De- 
puis 1848 ce qui restait des juridictions patri- 
moniales a été presque wmpletement supprime. 

J U ~ I D I C T I O N S  SPBCIALES ET EXCEP- 
TIONNELLES. Les jurisconsultes divisent les 
juridictions en juridictions ordinaires et juri- 
dictious exceptionnelles. Les tribunaux qui 
appartiennent a la premiere de ces categories 
ont la plénitude de juridiction dans les cir- 
conscriptions territoriales qui leur sont assi- 
gnées; tandis que les tribunaux d'exception 
ont des attribiitions restreintes et spkciales, 
au dela des limites desquelles il lenr est inter- 
dit d'etendre leur action. 





remise au jury, doivent &re simples, suscep- 
tibles d'etre résolues a l'aide des lumi&res et 
de l'expérience communes. Le verdict, enfin, 
ne doit dépendre que de l'intime conviction 
et non d'un systeme quelconque de preuves 
legales. 

Origine du jury. - Le jugement par jurés a 
pour origine le jugement par l'assemblée du 
peuple; l'un procede directement de l'autre; 
m&me sous sa forme actuelle, le jury u'est en- 
mre qu'une représentation du peuple, et les 
conditions rigoureuses, compliquées, dans les- 
quelles il se meut n'ont d'autre but que d'as- 
surer la sincérité de oette reprksentation. Si on 
ramkne ainsi le jury a son idee mere, a son 
point de départ, ou peut sans crainte lui attri- 
buer l'origine la plus reculée et le faire con- 
temporain de la naissance des peuples. On 
trouvera du moins dans l'antiquité classique, 
chez les peuples barbares, dans l'ancienne 
France, etc., des juridictions qui ont avec le 
jury plus d'uneaffinité (BAthenes, les He'liastes; 
a Rome, les judicesjurati, . . . etc.). l a i s  si on 
veut trouver l'origine du jury proprement dit, 
te1 que le comprennent les idees niodernes 
avec la forme que I'expérience des siecles a 
consacrke , et dont il semble maintenaut insé- 
parable, c'est en Angleterre seulement qu'il 
faut la chercher l; c'est la que cette institution 
est née, qu'on en peut trouver le modele le plus 
ancien, le plus parfait , l'unique meme jusqu'a 
la révolution franqaise. De la nous revint , au 
dix-huitieme siecle , ce principe qui avait été 
n6trel>;mais que depuis le quinzieme siecle nous 
avions abandonné. Nospublicistes, entre autres 
lontesquieu, remirent en lumiere l'idee du jury, 
et l'hssemblée constituante la ílt passer dans 
nos lois. Apres une longue discussion, l'Assem- 
blée décretale 30 ami1 1790, u to qu'il y aurait 
des jurés en matiere criminelie; 20 qu'il n'en 
serait point ktabli en matiere civile. v Depuis 
cette époque, le principe de cette institution, 
quoique sérieusement remis en question sous le 
premier Empire, s'est maintenu parmi nous; 
seulement les attributions eE la composition du 
jury ont été fréquemment modiflées par de 
nombreuses lois (soixante environ) dont on ne 
peut regarder la série comme terminée. 

Du jury wmme Znslitution politique. - 
Quelle que soit la forme du gouvernement, ceux 
qni gouvernent voient toujours leur avantage 
a pouvoir disposer le plus arbitrairement pos- 
sible de la personne et des biens de ceux qui 
obéissent; ceux-ci, par contre, sont intéresses 
a soustraire le plus possible a l'arbitraire leurs 
biens et surtout leur personne. ~ t a n t  donnée 
cette situation, les partisans dujury soutiennent 
qu'au point de vue politique, on ne peut me- 
connaltre la supériorité d'une institution qui 
mnstitue la garantie laplus efilcace contrel'ar- 
bitreire. Dans tout Etat, en effet, non pas libre, 
mais seiilement civilisé, il est admis que nul ne 
doit Btre atteint dans sa personne ou dans ses 
biens, si ce n'est en vertu d'un jugement rendu 

1. Le jury est d'origine gemanique, seulement 
les Anglo-Saxons l'avaient seul conserv6 a travers 
tautes les viciesitudes du moyen Oge. M. B. 

selon les lois l. U est admis anssi que le pou- 
voir de juger ne doit pas &re placé dans les 
memes mains que le pouvoir exécutif; car lors- 
que ces deux pouvoirs sont réunis, l'un peut 
toujours servir a justifler ou sanctionner les 
actes de l'autre, i condamner ceux qu'il veut 
perdre, a absoudre ceux qu'il veut protéger. 
Mais comment établir cette séparation aes deux 
, pouvoirs? Suffit-il, dit Comte, que le pouvoir 
exécutif affuble ses délégués d'un bonnet et 
d'une robe et qu'il leur dise : a Jevous cree in- 
dépendants », comme Nme de Sévigné disait aux 
quatre arbres de son jardin: « Je vous fais 
parc r , pour que noussoyons dans l'admiration 
de notre politique, et que nous voyions, sur-le- 
champ, dans les dklégués d'un m&me homme, 
deux pouvoirs bien séparés et bien indkpen- 
dants l'un de l'autreh Non, et quand des juges 
tiennent leur mission du pouvoir executif , at- 
tendent de lui toute leur fortune, on ne peut 
les regarder comme indépendants, a moins de 
compter sur l'humaiue vertu plus qu'il n'est 
permis de le faire en politique. En fait, a vrai 
dire, le sentiment du devoir et l'habitude de 
lui etre fid&les, le culte'des traditions et leres- 
pect de l'opinion publique ont pu et pourront 
encore donner a des magistrats timides ou am- 
bitieux la force de braver le mécontentement 
du pouvoir et de mépriser les séductions dont 
il dispose. II n'est méme pas rare derencontrer 
des juges qui soient au-dessus de la crainte et 
de l'ambition. Mais ces exemples, si nombreu 
qu'ils puissent &re, prouvent seulement que 
tels magistrats, tels tribunaux se sont montrés 
indépendants envers le pouvoir dont ils dé- 
pendaient. 11s honorent les hommes etles com- 
pagnies qui les ont donnés , mais ne doiveut 
pas faire oublier les causes de défaülance in- 
herentes a l'institution. L'inomovibilité est une 
garantie insuñisante quand la certitude de ne 
point perdre une place mediocre est contre- 
balancee par la perspective de n'en pas gagner 
une meilleure. D'ailleurs, dans tout proces po- 
litique, le magistrat, meme exempt de préoc- 
cupations personnelles, aura peine a se placer 
dans une situation complétement impartiale. 
Si, en effet, ses convictions et ses sympathies 
l'attachent, comme il est naturel, au gouver- 
nement qui I'a choisi, comment lorsque l'inté- 
ret de ce gouvernement sera en cause devant 
liii, pourra-t-il se défendre de le favoriser? Ne 
sera-t-il pas en quelque sorte juge dans sa 
propre cause et d'autant plus enclin a suivre son 
penchant, qu'il croira en le suivant servir la 
chose publique et meme la justice? 11 est vrai 
que l'ancien régime avait assuré dans une assez 
large mesure l'indépendance des compagnies 
judiciaires , mais au moyen de la vénalité des 
charges, et nul n'est tenté d'y revertir. Si, d'ail- 
leurs, la puissauce de juger devait appartenis 
d'une maniere permanente a un corps qui, por 
une combinaison quelconque, écliapperait en- 
tierement a l'action du gouvemement et ne re- 
lkverait que de lui-meme, cette situation ame- 

1. La loi de stlret6 generale fait exception a ce 
principe. 
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nerait un autre danger. Un te1 corps ne pourrait 
mauquer d'acquerir, au sein de l'Etat, une prk- 
ponderance redontable, dont la justice, aprhs 
en avoir Bté la cause, deviendrait l'instrument. 
Ce seraient bientbt les interets et les passions 
de la caste judiciaire, qui dicteraient les ar- 
rets, et peiitdtre contre l'exces de puissance 
de cette caste, ne troiiverait-on de remede 
que dans l'exces de haine qu'eNe Bnirait par 
inspirer. Avec le jury, on évite cesdeux Ccueils. 
11 est, d'une part, indépendant du pouvoir exé- 
cutif, car il est dificile, si la designation et la 
wnvocation des jurés sont faites comme elles 
doivent l'&tre, que le gouvernement puisse 
exercer une action eficace sur ces dome ci- 
toyens que le sort, rectifié par les récusations, 
a désignks au moment du prochs, qui sont 
garantis contre les obsessions par des forma- 
lités protectrices, interessbs a juger selon les 
lois, parce qu'eux-memes y sont soumis, et 
pourront &re jugés a leur tour, enfin d'autaut 
plus pénetrés de la grandeur de leur rdle qii'ils 
sont moins habitues a le remplir. Quelle puis- 
sanee, d'autre part, peuvent usurper des jurés 
qui n'ont qu'une mission spéciale et temporaire 
et se perdent dans la foule une fois cette mis- 
sion remplie? Dans ce systeme, le pouvoir de 
juger ne peut pas plus devenir l'instrument 
d'un tyran que le monopopole d'une caste; il re- 
side dans le corps du peuple et il n'est a per- 
sonne, parce qu'il appartient a tous. Le jury 
presente en outre cet avantage de former & 
de développer singulierement l'csprit public 
au sein d'une nation, en habituant les citoyens 
a remplir des devoirs publics, et en rbpandant 
dans toutes les classes, i'idée du droit, la pra- 
tique de requite et la connaissance des lois. 
C'est, dit Tocquevüle, n un des moyens les plus 
eficaces dont puisse se servir la societe pour 
l'édncation d'un peuple. JJ On trouvera dans 
i'histoire la preuve constante de l'etroite corre- 
lation qui existe entre le jury et les libertes 
publiques. Quand la liberte romaine s'en allait 
mourant, les qucestionesperpetuce tenaient une 
place de moins en moins grande dans les jiiri- 
dictions.criminelles, et quand cette liberté fut 
wmplétement ktouffée par le Césarisme, les 
judices jurati ne lui survkcurent que de nom. 
Dans les temps modernes, le pays le plus libre 
est en meme temps celui ou le jury est leplus 
anciennement et le mieux établi. Aussi les es- 
prit~ les plus éminents depuis Montesquien 
jusqu'a Tocqueville out-ils considéré cette in- 
stitution comme un des plus fermes remparts 
de la liberté, et Royer-Collard a dit a ce sujet 
avec grande raisou: a Un peuple qui n'inter- 
vient pas dans les jugements peut &re heureux, 
tranquille, bien gouverné, mais il ne s'appar- 
tient pas a lui-meme: il n'est pas libre, il est 
sous le glaive. Toute chose daus 1'8tat social 
aboutit a des jugements. L'intervention des ci- 
toyens dans les jugements est donc la garantie 
veritable, dennitive de la liberté. s 

Ces arguments ne laissent pas sans réponse 
les adversaires du jury. Suivant eux, la ma- 
gistrature, bien qu'émanant du gouvernement, 
E'en demenre pas moins independante. L'ina- 

movibilit&, la publicite des débats, le controle 
du barreau sont des  arant ti es suflisantes contre 
les influences illiciks. Quant aii jury, s'il est 
placé dans des conditions favorables a l'indé- 
pendance, sous tout autre rapport et précisk- 
ment en matiere politique, c'est la plus detes- 
table des juridictions. Quelle impartialité, en 
effet, peut-on attendre de jurés? On comprend, 
quoi qu'on en ait pu dire, que le magistrat s'é- 
leve au-dessus des passions politiques. Griice 
a l'existence speciale qu'il mene, aux habitu- 
des que son intelügence contracte au service 
de la justice, il peut vivre dans une sphere se- 
reine, au-dessus du courant dumonde. Mais les 
jurés, c'est au milieu meme de ce courant que 
le sort va les prendre pour quelques heures, 
quelques jours a peine. Laisseront-ils, comme 
un manteau aux portes du prbtoire, leurs opi- 
nions et leurs passions? Suivant donc que la 
majorité d'entre eux sera favorable on hostile 
au ~ouvernement. ils se montreront séveres a 
ouifance ou indujgents jusqu'a la complicité; 
les é~reuves iudiciaires ressembleront des 101% 
i une loterié et devien'dront une source de 
discrédit pour la justice, d'avilissement pour 
le pouvoir. Le jury represente, dit-on, l'opinion 
publique, mais cet éloge est sa condamnation, 
car il contient l'aveu que le jury est impres- 
sionnable et mobile comme i'opinion; seule- 
ment celle-ci ne juge jamais en dernier ressort 
ct les sentences du jtiry sont irr8vocables. Si 
d'ailleurs rien n'est plus vanté en théorie que 
I'indépendance du jury, en pratique rien n'est 
plus difficile que d'organiser la désignation et 
la convocation des jurés, de manihre garantir 
cette indépendance. Les adversaires du jury 
font valoir encore l'inaptitude ou les répu- 
gnances que montrent parfois les populations 
pour les fonctions de juré; mais cet ordre d'ar- 
giiments, prenant sa source dans des circon- 
stances locales oumomentanées, ne saurait &re 
génbralisé. Enfin, ils critiquent amerement le 
jury, comme institution judiciaire , c6tB de la 
question qui nous reste a examiner. 

Du jury conside'rd comme institudon judi- 
ciaire. Du jury criminel.- La procédure orale, 
les débats publics, la facultk IaissCe au juge 
de dkcider suivant son intime conviction sont 
a bon droit considérés comme.le complCment 
necessaire de l'institution du jury; mais par 
une confusion qu'il faut écarter au début de 
cet examen, on a eu quelquefois le tort de les 
lui attribuer exclusivement et de croire qiie le 
systeme des juges permanents entrafnait né- 
cessairement avec lui la procedure secrkte et 
le systeme des preuves légales. 11 est certain 
au contraire que les garanties m i  naissent de 
l'examen oral et public sont aussi nécessaires 
et non moins compatibles avec des magistrats 
qu'avec des jurés. 11 est vrai qu'on a pretendu 
quant aux preuves Iégales qu'il fallait astrein- 
dre i ce s y s t h e  tout tribunal criminel forme 
de magistrats, parce que u ce serait donner ii 
des juges un pouvoir exces~if que de les auto- 
riser a former un jugement sur leur intime 
conviction. D (Discussion du conseil d'Etat. Voy. 
Locre.) Mais n'est-ce pas pousser trop loin la 
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déflance? Les tribunaux permanents une fois 
assimilés au jury, sous ces rapports, on peut 
dire en leur faveur que des hommes dont I'in- 
telligence s'est aiguisee et r ime s'est affermie 
par l'habitude des fonctions judiciaires, doivent 
apporter dans I'exercice de ces fonctions plus 
de perspicacité et de fermeté que des jurés, 
nourris dans des soins tout diffkrents. 11 est 
certain qu'entre leurs mains la répression sera 
plus énergique et qu'on peut citer a la charge 
du jury de facheux exemples de mollesse ou 
meme d'ineptie. Mais ces qiialités que la ma- 
gistrature revendique a bon droit sont com- 
pensees par de graves inconvknients. L'expk- 
rience a prouvé en effet que l'habitude de se 
trouver sans cesse en face du crime fait dé- 
générer la perspicacité en prkvention et la fer- 
meté en dureth Ce qii'il y a de plus dangerenx, 
c'est, tant notre espece est sujette auxillusions, 
que ce changement s'opere souvent a i'insu 
du magistrat lui-meme, contre ses intentions 
au point qu'on peut, en restant tres-honnete 
homme, devenir un detestable juge. Pour re- 
mBdier au mal, on a ~ a i t  autrefois imagine ce 
que SimBon appelle ale rafralchissement de 
la Tournelle n (on dirait aujourd'hui du roule- 
ment), mais ce palliatif a étB reconnu insuffl- 
sant. (Voy. sur tous ces points les discussions 
du conseil d'fitat, dans Locrk.) Si la justice cri- 
minelle doit, par la force des choses, arriver 
le plus souvent a etre viciee entre les mains 
de magistrats honnetes et d'un esprit droit, 
que dire des juges pervers ou seulement pas- 
siounés et bornés? Au moins si le sort amCne 
un jury mal compose, le mal qu'il peut faire 
est limité a un seul ou a un petit nombÍe de 
cas; mais le mauvais juge aura demain les 
memes défauts qu'aujourd'hui ; il les aura tou- 
jours; et qui peut calculer le mal qui sera fait 
par un te1 Iiomme durant le cours d'une longue 
et inamovible carriere? Cette expkrience et cette 
perspicacite spBciales des magistrats criminels 
ne sont pas d'aiileurs indispensables pour con- 
naitre des questions soumises au jury, qui 
portent uniquement sur les faits et leur mora- 
lité. Si parfois quelques points de droit (com- 
plicitk, excuses legales) sont melés aux faits, 
ils sont trop simples pour compliquer beau- 
coup l'examen. De telles questions sont donc 
toujours de nature a &re résolues a l'aide 
des lumieres et de l'expérience communes. 
Enfln des hommes pris dans toutes les situa- 
tions de la vie, et par suite de cette diversité 
d'origine, familiarises avec les habitudes, les 
mceurs, les besoins de toutes les classes de 
la société, des hommes qui n'ont ni traditions 
ni parti pris, auxquels nul que Dieu ne de- 
mandera compte de leur décision, doivent a 
la fois prendre la recherche de la verité un 
intéret qu'ancune routine n'a émouss8, et ap- 
porter dans l'apprkciation de la moralite parti- 
culikre de chaque action, un esprit plus libre 
et une conscience plus a fralche que des ma- 
gistrats vivant toujours daiis un meme milieu, 
esclaves du texte des lois, et preoccupés de 
leur responsabilitb Quant aux faits que Ton 
cite i la chage du jury, les uns out leur cause 

dans des circonstances qui ne sont pas inhé- 
rentes a i'institution. On devra parfois s'en 
prendre a une loi trop rigoureuse qui frappe 
un dait de peines disproportionnées , souvent 
a I'ignorance des classes de la population ap- 
pelees a fournir des jures. Ce qu'il fa111 dans le 
premier cas, ce n'est pas condamner le jury, 
c'est réformer la loi pénale, et la ramener 
dans une voie plus humaine, et dans le second, 
elever le niveau des conditions d'aptitnde re- 
quises pour le jury. Les autres exemples cités 
ne prouvent qu'une chose qui n'est pas nou- 
velle, c'est qu'il n'y a point d'institution hu- 
maine qui n'ait ses imperfections et ses defail- 
lances. Ce qu'on doit chercher, si on ne confond 
pas la rkpression Bnergique avec la rigueur 
aveugle, c'est moins de ne laisser échapper 
aucun coupable que de ne condamner aucun 
innocent ; sous ce rapport , le jury est la juri- 
diction qui presente le plus de garanties. A vrai 
dire, s'il était en m&me temps une source d'im- 
puuité, il ne pourrait etre maintenu. hfais si on 
considere l'institution dans son ensemble, ainsi 
qu'on doit le faire, on voit que partout oii elle 
fonctionne rkgulierement, elle est loin de man- 
quer a sa tlche. 

On peut se demander s'il est bon de.réser- 
ver le jury, commeil l'est en France, Bcertains 
faits spécialement qualillés crimes, tandis que 
tous les autres dklits seront remis aux tribu- 
naux permanents. 11 est kvident que tout fait 
delictueux ne saurait etro déféré au jury, car 
il y aurait encombrement. Mais la distinction 
faite par la loi franpise entre les peines dites 
amictiveset infamantes et lespeines correclion- 
nelles, n'est rien moins que rationnelle, et ne 
peut etre prise pour type. Nos tribunaux cor- 
rectionnels et nos cours d'assises ne peuvent 
logiquement exister les uns p r h  des autres, 
car chaciine de ces juridictions déiive d'un sys- 
teme qui est la negation et la condamnation de 
l'autre. 11 resulte de cet Btat de choses, dit 
M. Berenger, que laloi traite avec plus de faveur 
le bandit, l'assassin que l'homme accusé d'une 
faute légere U de sorte que pour obtenir d'btre 
juge par un tribunal plus independant et plus 
enempt dc passions, on serait presque encou- 
ragé a pénBtrer plus avant dans le crime. r On 
rkpond aux critiques dirigées contre cette ano- 
malie par des objections de fait , tirees de la 
multiplicité des affaires correctionnelles, de la 
lenteur des formes devant le jury, etc. Ces diffi- 
cultes pratiques méritent consideration, mais 
ne sont pas péremptoires et il est possible de 
les resoudre. On pourrait , par exemple , ne pas 
defkrer au jury les accusks qui s'avouent cou- 
pahles, et en hveur desquels la cour elle- 
m h e  reconnalt qu'il existe des circonstances 
attenuantes; on peut laisser aux tribunaux Cor- 
rectionnels la connaissance de t o ~ ~  les faits 
qui ont le caractere d'une contravention aux 
lois positives plus que d'une infraction aux lois 
de la morale absolue (vagabondqe, rupture de 
ban, etc.), on peut simpliíler la procbdure, ad- 
mettre la liberte sous caution, etc. 
Du jury d'accusation. - Un premier pnn- 

cipe e5t horsd'atteinte,c'est lanecessite d'une 
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juridiction qui, placke au seuil de la justice, n'en 
peimet l'acccs qu'aux poursuites qui ~Ont ré- 
gulikrement et justement erercées, dont la 
mission est d'examiner si les préventions qui 
sont basées surl'instruction écrite, sont graves 
et sérieuses, ou témeraires et díinuées de fon- 
dement U. (Faustin Hélie.) Mais a qui sera conllée 
cette juridiction, ades jurés oua des magistrats? 
Le jury d'accusation existe en Angleterre. En 
Prance une chambre de la cour en remplit les 
fonctions. En Angleterre meme, le jury d'accu- 
sation n'est pas apprécié avec .la meme unaili- 
mité que le jury de jugement. C'est qu'en effet 
la mission qui lui incombe est de sa nature 
beaucoup moins nette et moins facile i saisir 
que celle du juiy de jugement, des lors moins 
a la portée d'hommes étrangetd aux iois. 11 ar- 
nve souvent que les jurés embarrassés restent 
en deca ou vont au dela de leurs attributions. 
S'ils restent en deca, leur contr6le n'est plus 
qu'un rouage superflu. Vont-ils au dela, ils peii- 
vent , jugeant sur des preuves encore incom- 
plktes, paralyser, au préjudice de la sociktíi, 
des accusations bien fondees. Puis le princi- 
pal avantage du jury d'accusation doit con- 
siater dans le surcroit de garanties qu'il donne 
a I'intéret privé. Or cet avantage est moinsréel 
qn'il ne le paralt; l'expérience ayant démontré 
qu'on ne pouvait, sans énerver i'accusation et 
sacrifier l'intéret public, admettre un débat 
contradictoire devant le jury d'accusation, on a 
pris le parti, la ou il fonctionne , de lui sou- 
mettre sans discussion les preuves fournies par 
i'accusation. On comprendqu'unesituationtres- 
ineale est faite des lors a l'accusé, et que le 
jury d'accusation, au lieu d'btre une protection 
pour l'innocence, est presque un Ganger pour 
elle, ses décisions constituant toujours un pré- 
jugé defavorable. Néanmoins, M. Faustin Helie 
ne pense pas que le jury d'accusation doive 
etre condamné d'une manibre absolue ni défi- 
nitive: Sur ce point, u on doit se borner, dit-il, 
a apprécier les faita existants, sans poser de 
regle pour l'avenir. n 

Du jury civil. - Considéré comme institu- 
tion politique, le jury offre en matikre civile les 
memes avantages qu'en matibre criminelle. 
Tocqueville estime mBme que l'heureuse in- 
fluence de ceUe juridiction sur I'esprit public 
U s'accroit inílniment a mesure qu'on I'introduit 
plus avant dans les matieres civiles u, que, lant 
qu'elle est bornee aux matikres criminelles, 
elle est toujours menacke dans son existence, 
mais qii'une fois étendue aux matikres civiles, 
selle brave le temps et les effortsdes hommes.~~ 
On peut lire avec fruit sur la question i'étude 
renlarquable de Y. Cherbuliez , qui represente 
le jury civil comme le meilleur moyen de pro- 
t e e r  les droits individuels et la proprieté pri- 
vee contre l'absorption d'une démocratie enva- 
ahissante et le despotisme des majorités. (Revue 
de ZéqgisZation, t. XLI , p. 289 el XLII, p. 193.) 
Considéré, au contraire, comme institution ju- 
diciaire, le jury ne présente pas, au civil, les 
memes avantages qu'au criminel. Au civil en 
a e t ,  on n'a plus a craindre ces préventions, 

5cette routine et cette durete qui font redonter 

les magistrats dans les proces criminels, et on 
a besoin de l'expérience et des connaissances 
spéciales qui sont leur partage. En matiere ci- 
vile, les proces sont plus nombreux, les ques- 
tions plus compliquées, les faits plus intime- 
ment liés au droit qu'en matiere criminelie. 11 
faiit donc exiger des jurks des aptitudes beau- 
coup plus klevkes ; trouvera- t -on un nombre 
sufisant de jures prksentant ces aptitudes ? 
D'ailleurs, il y a toujours un tres-grand nombre 
d'affaires qui ne peuvent Btre soustraites a la 
juridiction des tribunaux permanents. Ce n'est 
pas qu'ii faille condamner le jury civil : peut- 
etre meme doit-on l'envier aux peuples cbez 
lesquels il fonctionne. Mais on ne saurait, au 
moins quant a présent, le transporter partout. 

11 y a cependant un ordre de matieres ou l'in- 
tervention du jury est une garantie nécessaire. 
lous voulons parler de la fixation des indem- 
nités qui resultent d'expropriations pour cause 
d'utilité publjque. Dans les contestations de ce 
genre, le c6té politique l'emporte sur le cbté 
judiciaire. A raison de la simplicité des ques- 
tions a résoudre, et de la nature de ce débat 
spécial, le besoin le plus criant pour le justi- 
ciable n'est pas d'avoir des juges expériuien- 
tés, mais des juges indépendants. 1 

Comment et de gui doit étre compose' le jury ? 
- On considere, en général, le droit d'etre 
juré comme un droit politique, accessoire du 
droit de voter. Soit, en ce sens que tout jiirk 
doit Btre klecteur; mais il ne faut pas que tout 
électeur puisse etre juré, la du moins ouregne 
le suffrage universel. Aussi n'admet-on ce prin- 
cipe qu'avec le  tempérament d'une premiere 
liste dressée annuellement par un magistrat, . 
sur laquelle le sort designe un certain nombre 
de jurés pour le service de cliaque session. 
Cette seconde liste subit elle-meme l'épreuve 
du sort et des récusations, pour fournir la liste 
spéciale a chaque affaire de la session. Ce sys- 
teme n'est peut-Btre pas mauvais, si i'autorité 
collective ou individuelle, chargée de dresser 
la premiere liste, est elle-meme bien choisie, 
c'est-a-dire d'une part tout a fait indepen- 
dante et de l'autre assez rapprochke des po- 
pulations pour procéder en connaissance de 
cause ; mais si un agent du pouvoir exécutif, 
te1 qu'un préfet, est charge de dresser cette 
liste, le principe du jury est vicié dans son es- 
sence. Nos conseils genéraux seraient peut-&tre 
bien placés pour remplir cette mission, i con- 
ditionpourtant quele systéme des candidatures 
otricielles eht cessé au prkalable de prbsider a 
leur élection. Mais, pour dégager de toute in- 
fluence le choix des jurés, il n'y a qu'un 
moyen vraiment siir, le sort a tous les degrés. 
Seulement, ce systhme, ne garantissant ni I'ap- 
titude, ni la moralité des noms qui sorteiit de 
l'urne, doit &tre combiné avec l'élimiiation de 
quiconque sera frappé de certaines condamna- 
tions ou atteint de certaines, incapacités (igno- 

1. 11 nons semble anssi qn'on a recours anx jurés 
parce que 17estimation de la valenr des immeubles 
expropriés est moina de la comp4tence des lbgiste8 
que de celle de personnes meldes aux affairea. 
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rance, etc.) et un criterium qui pourra &re le 
cens , Sexercice de certaines professions. Le 
recours au cens est moins contraire a l'égalité 
qu'on ne pourrait le supposer. C'est d'abord, 
comme le dit justement M. Cherbuliez, *le plus 
démocratique des criteriums r puisqu'il n'est 
interdit a personne d'y arriver. Puis l'exercice 
des fonctions de juré est une charge autant 
qu'un droit, personne donc ne se plaindra que 
ce fardeau pese sur ceux auxquels il sera le 
moins onéreux. Ce qui paralt désigner le ceiis 
comme principal élément du criterium cherché, 
c'est, au point de vue judiciaire, que i'aieance 
dont il est le signe comporte sinon toujours, 
au moins le plus souvent, un certain degré d'é- 
ducation ; c'est, au point de m e  politique, que 
les intérets de la propriété sont de tous les 
plus indépendants, car ayant beaucoup acraiu- 
dre de l'affaiblissement du pouvoir exécutif, 
ils n'ont pas moins a redouter son accroisse- 
ment démesuré, et n'ont rien a gagner i ses 
empiétements. Dans tous les cas, il faut qu'une 
large faculté de récusation permette de corri- 
ger les erreurs du sort et les imperfections du 
criterium. 

Le verdict doit-il &re rendu at Izinanimite' 
ou bien 6 une majorité plus ou moins forte ? 
- Le premier systeme est suivi en Angleterre, 
le second en France. Aucun n'est sans dé- 
fauts. Le premier peut amener des scenes bi- 
zarres, des lenteurs interminables. Puis, quand 
un désaccord s'kleve entre les jurés, il faut 
bien qu'une des opinions se rallie i i'autre. 
Les choses par conséquent en arrivent aumeme 
point que dans le  second systhme, avec cette 
différence que, dansl'un, l'opinion quil'emporte 
nécessairement est l'opinion de la majorité, la 
meilleure suivant les probabilités, tandis que 
dans i'autre la victoire peut rester 5 une mi- 
norité obstinée, m&me a un seul juré s'il pos- 
sede assez de force physique et d'opiniatreté 
pour lasser ses contradicteurs ; de sorte que 
dans cette lutte qui a peut-etre pour enjeu la 
vie d'un homme, c'est a l'estomac des jurés 
plus qii'a leur conscience qu'appartient le der- 
nier mot. Ces inconvénients, répond-on , sont 
plus frappants que réels, car dans la pratique 
ils se présentent fort rarement. Quels qu'ils 
soient, on dcvra n'en pas tenir compte, si on 
met en regard les avantages del'unanimité. Le 
premier, c'est le caractere de certitude qu'elle 
imprime i la décision. Quand un homme a étb 
déclaré coupable de l'avis de tous ceux qu'une 
loi liumaine et sagc appelait a le juger, sacon- 
damnation peut 6tre prononc&e avec sécu- 
rité, car toutes lesprobabilités qu'il est possible 
de reunir sont contre lui. Mais quand sur douze 
jurés, cinq ont déclaré l'accusé innocent , un 
doute sérieux milite encore pour lui apres la 
condamiiation, et l'autorité de la chose jugée 
en est singulit5rement ébranlée. 11 est vrai que 
ce caractere de certitude peut n'6tre qu'ap- 
parent, si les jurés, divises d'abord, ne se sont 
accordés ensuite que par lassitude, mais cette 
apparence est deja quelque chose. Un autre 
avantage de l'unanimité, plus précieux encore, 
c'est d'amener au sein du jiiry la délibération 

la plns sbrieuse, et I'examen le plns attentif. 
La majorit6 suUit-elle, chacun ne répond que 
de soi, se h5te de voter pour en finir, et le ver- 
dict n'est qu'une addition oii la voix du plus 
inepte compte autant que le suffrage du plus 
éciairé. L'unanimité, au contraire, établit entre 
les membres du jury une réelle solidarité. Cha- 
cun des lors veut que son opinion I'emporte. 
De la nalt la discussion, avec elle la lurniere; 
et le verdict, résultat de cette élaboration, 
exprime bien l'opinion réfléchie, éclairée de 
ceux qui l'ont rendu. Le systeme de la majo- 
rité est, en réalité , le plus favorable a I'impu- 
nité. Combien d'acquittements immérités out 
été surpris a la faiblesse, a l'irréflexion de 
jurés qu'une déliberation sérieuse aurait ra- 
menés a l'opinion d'une minorité plus éclairke. 
La loi de frnctidor an V avait établi un sys- 
teme mixtc qiii avait aumoins lemerite de pro- 
voquer la discussion et l'examen. Tant que la dé- 
libération n'avait pas duré vingt-quatre heures, 
le verdict ne pouvait @tre rendu qu'i I'unani- 
mite. Passé ce délai, la majorité suffisait. 

Du jury en Angleterre et en France. - Nous 
ne pouvons faire connaitre d'une maniere com- 
plete I'organisation du jury dans ce: deux 
pays, mais il sera peut-etre utile d'indiquer 
les principaux traits quiséparent le jury anglais 
dii jury francais. Bien qu'il existe en Angle- 
terre un grand nombre de juridictions spé- 
ciales, on peut, en somme, y considérer le 
jury comme la juridiction de droit comrniin, 
au civil comme aii criminel. En France, le jury 
ne s'applique point aux affaires civiles, excepte 
en matiere d'expmpriation. Pour les affaires 
criminelles, il est restreint aux crimes pro- 
prement dits, c'est-a-dire aux faitspuuis d'une 
peine amictive et infamante. 

En Angleterre (voy. Grande-Bretagne), les 
jurés sont pris sur une liste générale, compre- 
nant tout citoyen anglais, agé de plus de vingt 
et un ans, de moins de soixante, réunissant cer- 
taines conditions de fortune (assez peu élevées), 
et n'exercant pas certaines professions jugées 
incompatibles avec les fonctions de jiirés (mi- 
nistre du culte, médecin, et toutes les fonc- 
tions sc rattachant a l'ordre judiciaire). De cette 
liste générale, formée de la réunion de toutes 
les listes paroissiales, le shériff du comté 
extrait les différentes listes de service pour 
les divers jurys civil, criminel , d'accusation, 
de jugement, etc. 11 le fait arhitrairement et 
sans contrdle. Une telle latitude, laisséc au 
shériff pour l'accomplissement de sa mission, 
a quelque chose d'erorbitant, quoiqu'elle soit 
accentée en Anrrleterre sans contradiction. Eile 
y e&, a vrai $re, femperée par le caractere 
~articulier de cette mafiistralure indkpcndante, 
é t  par le droit de récuser en masse la liste 
dressée, lorsqu'il existe de justes motifs de 
suspicion contre i'impartialité du shériff. Mais 
que dirons-nous en voyant la meme latitude 
attribuée a un prefet? 

En France, il faut, pour @tre juré, avoir trente 
ans accomplis, jouir de ses droits civils et PO- 
litiques, et ne rentrer dans aucune des condi- 
tions d'incapacité établies par la loi. Des listes 



préparatoires sont dressées d'abord pour le 
canton par les maires, sous la présidence du 
juge de paU;:pilis, poiir l'arrondissement, par 
les juges de fi%x, sous la présidence du sous- 
prelet. De ces listcs prtparatoires, le préfet 
extrait, a son gre, la liste armuelle, d'oh la 
liste de session est exlraite ensuite par la voie 
do sort. Eníln, le sort designe bgalement sur 
la liste de session le jiiry de cliaque amire. 

En Angleterre, avaiit d'etre soumise au jury 
de jiigemeiit, toute accusation criminelle est 
déférée au jiiry d'acciisalioii ou graiid jury, 
coinposé ordiriaireineiit de 23 meinbres choi- 
sis siir la iisle genérale parrni les citoyens 
les plus dislingués par leur naissance et  leur 
fortiine; ses décisions soiit prises i la majorité 
de 12 voix. En Fraiice, aiiisi qii'il a kte dit plus 
Iia~it, c'est une cliainbre de la Cour imphiale 
qui décide s'il y a lieu, ou non, de  donuer 
suite aiix accusations criminclles. 

En Angleterre, il n'existe contre le grand jury 
que le droit de récusatioii en masse, dont rious 
veno1)s de parler; niais contre le petit jury, le 
droit de recusation peiit s'exercer d'une ma- 
niére génkrale, piiis inilividuellemcrit. La liste 
de service di1 jury de jugenieiit comprcnd 48 a 
72 iioms. 20 dc ccs norns peuverit &re réciisés 
péreinptoircnient. Les reciisalions poiir molifs 
déterininés peiivent etre indélinics, et, lors- 
qu'elles réduisent la liste i moins de 12 noms , 
obligent a dresscr une liste nouvelle. En France, 
la liste de session comprend 36 jurbs titulaires 
et 4 jures snppleinentaires. Aii  debut de cliaque 
affaire, le prcsident des assises tire aii sort les 
noms des 12 jurks qui en doivent connaitre. Au 
fur et a incsuia que les noins sortent de I'urne, 
l'accnsation et la défense oiit egalement droit 
de les rkciiser péreniptoirenient jusqu'zi ce 
qu'il ne  reste pliis que 12 noms dens I'urne. 

Habit~iellement, un seul juge, en Angleterre 
(voy. Grande-Bretagne, cliap. VII )  , preside 
les assises, soit crin~inelles, soit chiles. En 
matiere .cirile, cepeiidant, ce n'est point le 
jiigc délégné pour presider les débats, niais 
la cour clle-nieine qiii est cliargée de faire 
I'application du verdict ct d'cn tircr les consé- 
quences. Eii France, la cour d'assiscs se com- 
pose, oiitrc le jliry, d'un prfsidcrit et de deus 
assesseurs ap,parteiiaiit a I'ordre judiciaire. En 
Angleterre, l'accusi: nc aiibit point d'interro- 
gatoire proprcment dit, la défense interpellc 
directement les témoins et les interroge en 
toute liberté; le magistrat directeur reste 
neutre dans le debat, et la defcnse a le droit 
de recliíler ce qii'il y aurait d'inodele dans son 
résumi'; le verdict doit &re rciidu 5 l'unani- 
mité; il peut etre général ou spécial : géncral, 
qiia~id il donne nu fait par lui dcclari urai, sa 
qualificatioii légale, d'aprhs les distiiictions de 
droit indiquees par le juge; spécial, quand le 
jury, n'osant pas afiriner que les faits qu'il 
tient pour démontrés coiistituent iin crime, s e  
borne ii dire : ii L'accusé a comrnis te1 acte, n 
qu'il décrit miniitieusement, laissant au juge 
le soin de dkcider s'il y a dans cct acte le 
crime prévu par la loi. En Prnnce, l'accnsé 
est longuemeiit et habilement interrogc; les 
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questions ne  peuvent &re adressées aux té- 
moins que par l'intermédiaire du président, 
dont le resumi! ne  peut etre critiqii6. Le ver- 
dict est rendu a la majorit6; il s e  formule par 
un oui ou un non, mis en regard des questions 
adressées au Jury. Ijar un heureux privilége, 
le jury francais peut, dans une certaine me- 
sure, interJFenir dans I'application de la peine, 
en déclarant, lorsqu'un cotpable mérite quel- 
qiie indulgence, qu'il existe en  sa faveur des 
circonstaiices atténuantes. 

Toutes les nations qui ont introduit le jury 
dans leur organisation judiciaire ont pris mo- 
dele sur I'Angletcrrc ou sur la Prancc. Si notre 
pays ne  peut revendiquer le mkrite d'avoir 
donné le premier modele di1 jury, il peut du 
moiiis sevanter d'en avoir vulgarisé Ic principe. 
Taiit qiie l'Anglelerre a été seule a le posséder, 
toutes les nations ont conscrvé leur ancienne 
organisation. Depuis qiie cette institution a été 
adoptee en France, elle s'est répandue sur la 
face d u  monde. Le jury existe en Relgique 
dcpuis que cette nation a étB constit~iee. 11 
existe en Suisse pour les crimes commis confre 
la Conféd6ration. Quant aux criines particuliers, 
cliaq~ie canton a iinc ogariisation judiciaire qui 
lui est propre. Le canto11 de Genere est un de  
ceur  ou le jury a été etabli. Le jury existe en 
ltalie exccpté dans les Etats poiitilicaux, en Es- 
pagne, en I'ortogal, a Maltc, en Grece, au Brbsil, 
dans toutes les colonies anglaises, aux Etats- 
Unis; l e  rOle important joué par le jury dans la 
conslitution de ce pays doit &re etudié dans le 
livre de Tocqueville, De la dd~nocratie en Amd- 
pique. En Allemagne, enfin, le jurp a bté long- 
temps vil avec peu de faveiir; on lui attribnait 
un caractbre révolutionnaire. Peu i peu, cepen- 
dnnt , .les travaux de quelques Iiommes émi- 
nents, le bon sens public, I'exemple des pro- 
vinces dicnancs ou le jiiry avait survécu i la 
coiiquete francaise, oiit fait disparaftre ou 
dirniniié ces prkjugbs. Le congres des Germa- 
nistes, tenu a Lubeck en 1847, ou sibgeaient 
les jurisconsuites les plus distiugiiés, émettait 
le voeu de voir le jury établi en Allemagne. Ce 
vcru a Cté réalise en 1848; depuis, le jury a 
éte supprimé dans quelques Élats par la réac- 
tioii; mais Iii ou il n'a pas eté maintenu ou re- 
tabli, l'avenir le restaurera bient6t. 

GASTON DE BOUROE. 

JUSTE MILIEU. Ces mots ont été récem- 
ment usites pour dksigner sans aiitre explica- 
tionle systeme d'un gouvernement dont le cliet 
avait dit au commencement dc son regne: 
o Nous t8clierons de nous tenir dans un juste 
111ilieu entre les abus du pouvoir roya1 et les 
exces du pouvoir populaire. n Plus tard, la po- 
litique de ce gouveriiernent a été délinic par 
iin de ses oganes  les plus autorisds: uxe po- 
litipue libd~.ale e¿ moddrde. Depuis lors, ces 
qiialiílcations ne  lui ont pas Cté disputées 
d'nne nianiere genérale. Personne n'a soutenu 
que ce fiit le gouvernement des excCs. Cepen- 
dant, comme du temps m@mc oii il existait, il 
a Pté accuse d'exagérer ses proprcs principes, 
comme sa  maniere de pratiquer la modbration, 

11 
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de s e  placer a distance di1 despotisme et de la 
licence, a été contestée par des esprits oppo- 
sés eui-memes a toiis les extr&mes,il faut que 
ces mots de ~ni l ieu  , d'cxces , d'extrEl~tild 
n'aient pas iin sens fixe et constant, et  que ce 
soient, pour ainsi parler, des grandeurs saria- 
bles. En deux mois, et  sans craindre de citer 
des noms propres, M. Guizot, 11. Tliiers, 11. Odi- 
Ion Barrot. ne sont pns des esprits extremes, 
et cependaut cliacuii d'eux, maltre de poser i 
son gré le point d'appui du goiivernenient, ne 
I'aurait pas mis a la meme place, tous cepen- 
dant aiirnient entendii occuper un milieii entre 
tous les excos. 

C'cst qu'en effet la modération tant de res- 
prit que du caractere est une qualité essentiel- 
lement relative, et le milieu est un point clont 
la position ne  peut etre déterniinee que par 
celle des extrémités dont il occupe le centre. 
11 varie dans une ligne, a mesure qu'elle s e  
proloiige dans un sens ou dans un autre. 

Cependant des que les Iiommes ont com- 
mencé a réflécliir, ou seulement a observcr, la 
nécessité d'éviter i'excks a été révélée a lcur 
raison par i'expérience. Ricn de trop est une 
maxime que la tradition attribiie a celui des 
sept sages qui fut le Iégislateur d'htlienes, et 
Solon en avait apparemment h i t  une regle pour 
la politique comme pour la morale. Un siecle 
aprés lui , on avait deja découvert , selon Héro- 
dote, la tlikorie du gouverneinentmixte, c'est- 
a-dire qui ne  realise le pur type d'aucun gou- 
vernement simple, et qui combine, dans une 
certaiiie proportion, la monarcliie, l'aristocra- 
tie et la démocratie. Toutes ces idees sont de 
celles qu'on peut appeler moyennes et qiii sont 
restées dans le monde en vieille réputation de 
sagesse. Ce soiit de ces uxioazala media dont 
Bacon fait dépendre les choses e l  les fortunes 
iiumaines. (Nou. Ory., 1, 104.) 

Mais quelle qiie soit la valenr dcces maximes 
pratiques, il paralt diNicile de leur donner la 
forme et I'autorité d'un principe. On devrait 
croire qulAristote y a réussi, puisqu'il a le 
premier lente d'établir en tlihse ce qulHorace 
esprinie ainsi : Virtzls est nlediuln v i t i o ~ u n ~ .  
On connaít celte tliéorie fameuse par laquelle 
I'auteur de I'Etliique a Sicomaque veut que, 
puisque nos facultés déperissent par exces ou 
par défaut, le bien soit entre les extrdmcs, et 
par conskquent la vertu, le courage n'ktant 
qu'iin milieu entre la temkrité et la IiclietS, la 
libéralité qu'un milieu entre la prodigalité et  
i'avarice. Mais quoiqu'il ait rattaclié cette doc- 
trine i une idee matliématique qui elle-meme 
repose sur une idee de I'inrini et du Tini, léguée 
par Pytliagore a Platon, cette tcntalive de dé- 
monstration dialectiqiie ii'empeclie pas qu'Aris- 
tote, lui -meme, forcé de répondre a cette 
question : Ou placer l e  milieu, qu'cst-ce en soi 
que la vertu? est oblige d'en référer a la droite 
raison qui de~ ien t  alors la regle siipreme et  le 
véritable principe. La doctrine d'kisiote s e  
réduit ainsi a un conseil a peu pres sumsant 
pour l'action, a cette vérité d'experience, quela 
sagesse est enneniie des exres. Lapolitique ne  
donne point en cela de démenti a la morale. 

L'histoire est remplie d'exemples qui prou- 
vent a la fois combien cette maxime est sage, 
et  a combien de diflicultés elle est siijette, 
s i  i'on prend le juste milieu pour i'expression 
dbflnitive d'iin priiicipe. L'histoire coiidamiie 
i'excessif daris les institutions, le pouvoir ab- 
solu comme la liberté illimitke; ellc n'absout 
pas pliis le despotisme d'un scul quc la tyran- 
nie de tous. Dans la condaite des affaires, elle 
rCprouve également I1exlr6me rigueur et i'ex- 
trCme relacliement, l'audace qui risque tout 
et la circoiispectioii que tout intimide. 

La diiliculte commence lorsqu'oii veut flxer 
pratiquenient le point ou s'applique le pré- 
ccpte: Inlcr ulrumquc tsne. Les faits nc placent 
pas le poiivoir entre deux extréniités constantes 
entre lesquelles une ligne intermediaire puisse 
Ctre malliematiquemerit déterminée. Aussi la 
modbration d'une epoque peut-elle etre quel- 
quefois laviolence d'une autre: les lois penales, 
par exemple, qui ne semblaient que juslice anos 
~ e r e s .  nous ~araitraient barbarie. La révolution 
irancaise q& a oíTert toutes les leqons de la 
politique, a presenté dans son cours des situa- 
tioiis successives daiis lesqiielles ce qui était 
extreme devenait postérieurement modérb, et 
réciproquement. Les meilleurs esprits ont 
pensé, comme Mirabeau, que I'Assemhlee con- 
stitiiante, en sortant de i'ancien régime, aurait 
dti slarr&tcr en deca de la Coiistitution de 1791. ~ . -  ~ 

Plus tard, lorsqu&cclle-ci t'ut batlue en breclie 
a lafois par l'exagér~tion du radicalisme giron- 
din et 1á violeiice subversive du jasobiñisme 
naissant, elle devint l'asile et le symbole des 
opinions niodérees ; lorsqu'elle eut péri, ces 
memes giroiidins éleverent le drapeau de la 
modération contre les jacobins, et c'est autour 
des prcmiers que durent s e  ranger les amis 
de la justice et de I'humanitk. Survinreiit en- 
suite des temps tellement désespérés que 
Danton parut modéré aupres de Robespierre, 
et Robespierre auprés d'Hébert et de ses pa- 
reils. Puis en sens inverse, le Consulat flt suc- 
céder un régime de modération politique et  
un despotisme tempkré aux excCs alternatifs 
de violence et  de faiblesse du Directoire; et 
I'Empire, outrant le Consulat, en perdit de 
iour en jour les mérites relalifs, et donna le 
'plus mémorable exemple des calamités qui 
suivent la domination sans contrble d'une vo- 
lonté toute-puissante. Ainsi celui qui entre 
1789 et 1814 aurait voulu dans la vie publique 
garder constamment le milieu, aurait été con- 
stamment oblige d'en clianger la place, selon 
que tout s e  rapprochait, poiir parler comme 
Tacite, de quid ultintzi?n i n  libertate, on quid 
i?a scruilule. (Agric., 11.) 

Si ron ne  consulte que la prudence e t  les 
chances de succes, on ne  trouvera pas nioins 
de restrictions a la doctrine du juste milicu: 
#Le principe d'Aristote, dit un  homuie d'Etat 
anglais, ne saurait Ctre d'une application iini- 
verselle; car dans certains cas, l e  parti extrerne 
peut etre le meilleur. Entre l'inaction, une 
pelite guerre ct un effort militaire ou une na- 
tion dcploie toutes ses ressources, le deriiier 
procédb peut etre le plus sage. Si une exfen- 
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sion des droits politiques est demandée et qu'il ral, s'obtient par une certaine mesure entre 
y ait a choisir entre un refus absolu, une con- le trop et le trop peu. On peut douc conciure 
cession partielle et  une concession entiere, que dans la pratique l'absolu n e  doit pas 6tre 
celle-ci peut etre le moyeii lc plus raisonuable séparé du relatif; un gouvernement mixte est 
de régler la qiiestion d'une manikre durable. prefkrable au gouvernemciit simple; la poli- 
Toiiteiois il est possible qu'une marche inter- tique des passions et, par conséquent des 
médiaire soit souveiit la seulc qti'oii puisse excks, doit le céder a la politique de la raison, 
siiivre avec siireté. Dans les cas memes ou par consequent, a la politique modérée, et  
en principe l'absolu serait préférable, les Iia- entre le despotisme et  la liccnce, la témérité 
bitudes et les intércts existants, l'état de I'opi- et 13 timidité, la violence et la faiblesse, il 
nion publique pciivent rendre expédient de existe un point intermédiaire qui, pourvu qu'on 
recourir a qiielque tempérament, a quelque se  souvienne que ces divers couples de points 
procéde moyen. De la i'avantage des compro- extremes, étant toujours relatifs, sont toujours 
mis en politique ... c'est ainsi qu'entre deux variables, peut etre appele un juste milielc. 
intPrCts rivanx, en lutte sur la (ixation d'une 11 cst dit juste, precisément parce qu'il n'est 
taxe, I'un demandant qii'on l'éleve, l'autre pas un milieu géométrique, mais le point juste 
qu'on l'abolisse, on peut les amener a transiger ou, les circonstances étant donnees, la sagesse 
par i'établissementd'un droit modéré. Les com- politique doit s'arreter et se maintenir. Gou- 
promis sont inadmissibles, lorsqu'un principe verner par les exces, c'est gouverner par les 
doit 6tre maintenu et  qu'une concession par- passions; gouverner par la modération, c'est 
tielle serait une capitulation qiii emporterait gouverner par la raison. Mais l'expression de  
la question tout entiere. Ainsi il peut arriver juste milieu serait mieux remplacée par juste 
que ne  pas soutenir un droit national, meme proportion. CHARLES DE RÉMUSAT. 
pour iin temps, revieiine 6 I'abandonner. Le 
clioix de la via q~zedia, souvent hautement sa- JUSTICE. La justice, dans I'acceptionla plus 
lutaire, doit donc se faire avec discernement, génerale du mot, est une vertii morale qui nous 
car quelquefois le succes ne  peut etre espéré portc a rendre a cliacun ce qui lui est dii et a 
que de I'un ou de l'autre des extremes, et la respecter les droils d'aiitrui. Ce mot est pris 
tentative de partager les avantages de  tous quelqiiefois comme synonyme de bon droit et  
deux n'aboiitit qu'a perdre les b6néiices de raison. 11 sert surtout a designer l'action de  
I'un et de l'autre.n (George Lewis, Mi&hoded'ob- recorinaltre les droits de quelqu'iin; et plus 
serv. et de raisonnement enpolilique, XXllI, 6.) particuli6rement, dans le langage politique et  

Ces paroles sont remarqiiablcs, écrites par administratif, a indiquer i'exercice du pouvoir 
iin ministre dans un pays ou, comme le dit de dire droit, de juger et au besoin de punir. 
Jlacaulay, savoir coinproniettre ou transiger a Dans cet ordre d'idées il est employe quelque- 
toujours passé pour le fond de la science du fois pour désigner les juridictions elles-memes, 
gouvernement: mais elles rendent, il faut I'a- les personnes ou les corps cliarges d'admi- 
vouer, obscure et épineuse la question de sa- nistrer et de  rendre la justice. 
voir ce qu'il faut entendre par juste milieu, La loi romaine définissait la justice: lavo- 
et cornment doit etre définie la modération po- lonté ferme et constante d'attribuer a chacun 
litiqiie. 11 est peut-etre impossible d'enfermer ce qui lui est dh. C'est la déBuition qui a éte le 
toiis les cas dans une formule. invariable, et plus généralement acceptée par les juriscon- 
le recours dkfinitif, le giiide supreme est en- sultes et les publicistes. 
core, comme du temps dlAristote, la droite Y a-t-il une justice naturelle antérieure & 
raison. Daus toiites les qiiestions de I'ordre toute loi positive, ou des lois expresses sont- 
moral,-etles queslionspolitiques sontgénéra- elles necessaires pour fonder des qualités mo- 
lement de cet ordre, - il n'y a guere finalement rales 1 Ces questions qui ont divisé les esprits 
d'autre solution. L'autorité de la raison est ab- dans I'antiquite comme de nos jours, sont, 
solue, en ce sens qu'elle est la seule IPgitiine, comme le dit avec raison d'Aguesseau. toutes 
et que toute autre est usurpée; mais ce qii'elle entieres dans la métaphysiqiie de la jurispru- 
commande ne peut etre absolument esprimé. dence, et on n'a pas beaucoup a s'en préoccu- 
C'est dans I'examen des faits et des circoii- per, l~rsqu 'onn 'éc~i t  pas sur l'liomme sauvage, 
stances, que le parti le plus sage se manifeste mais sur l'hoiume en société. (Voy. d'ailleurs 
a laraison comme le plus juste a la conscience. Droit naturel.) 
L'une et l'autre est intiiitive; I'une et I'autre Ce qui est constant pour tous, c'est qu'il 
oblige I'esprit et la mlonté, et toute tentative est impossible que les Iiommes vivent en so- 
d'énoncer les conditions generales auxquelles ciété, sans que les interets et les passions 
une manihre d'agir est juste ou sage, aboiitit soul8vent entre eux des diílicultés et des diffé- 
le plus souvent a une tautologie. Mais il reste rends que les parlies intéressées ne peuvent 
vrai d'une vérité expérimentale que nos pas- apprécier n i  vider, et  qu'il es1 d8s lors néces- 
sions, celles qiii viennent de faiblesse, comme saire qu'un pouvoir soit institué pour les vider. 
celles qui viennent de violence, inclinent vers Ce pouvoir sera attribué aii pere de famille, 
les exces et que la vertu qui n'existe pas sans aux ancicns, aux chefs de tribu, de peuplade 
I'empire sur les passions, est esscntiellemeut ou de liorde, aux seigneurs, aux priiices, aux 
moderee. L'expérience témoigne égalcment peiiples ou aux rois; il sera exercé directement 
qu'en toutes choses I'excCs est dangereux, ou par des délégués, mais on le retrouvera 
et que le bien materiel, comme le bien mo- forcément daiis tous les pays. 
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Le droit de rendre la justice est un des at- 
tributs de la souveraineté; c'est un droit et un 
devoir a la fois. 

La justice émane du peuple ou du souverain, 
suivant les formes du gouvernement, de la les 
anciennes formules de par le Roi qui préce- 
dent les arrets; formules que Bentliam traitait 
d'insigniriantes en demandant qu'on dit noble- 
ment de par justice. 

Certaines écoles politiques distinguent l e  
pouvoir judiciaire du pouvoir erécutif et du 
pouvoir IégislatiL Mais s i  on est d'accord pour 
considerer comme un progrés la distinction 
entre le pouvoir législütif et le pouvoir erécutif, 
qui est écrite aujourd'hui dans presque toutes 
les constilutions , bien des écrivains conti- 
nuent cependant a placer ie pouvoir judiciaire 
dans le domaine du pouvoir exécutif, cliargk 
d'assurer l'exéc!ition des lois; la jiistice et 
l'administration formeraient les deux divisions 
principales de ses attributs. 11 est  nécessaire 
de bien s'entendre sur la portke de ces dis- 
tinctions. Le pouvoir judiciaire et l'admiiiistra- 
tion ne  sont pas rattachés dans les memes con- 
ditions a la puissance exécutive; alors que cette 
uuissance donne une direction uersonnelle. 

de fois ii'a-t-on pas répété: Dieu nous garde de 
l'equité de messieurs du Parlement. La plupart 
des sociétés modern'es ont place a la tete de 
leurs institulions judiciaires des corps appelés 
a juger uniquement si la loi n'avait pas été 
violée dans les sentences des juges et a casser 
toutes les décisioiis ou I'on ne se  serait pas 
rigoureusement conformé a ses prescriptions. 

FÉRAUD-GIRAUD. 

JUSTICE ADMINISTRATIVE. On appelle 
ainsi la justice rendue siir des proces oii I'ad- 
ministration est partie, par des juges dépen- 
daiit de l'administration. Tous les juges dépen- 
dent de I'administration, meme ceiix qui sont 
inamovibles, par I'avancenient qu'ils peuvent 
en receuoir: mais le juge admiiiistratif a cela 
de particulier dans sa dépendance, qu'il est 
amovible, révocable, sujet a la Crainte comme 
a l'espoir, et qu'il pcut Gtre noii-seulement 
avancé, mais brisé par l'administration. 

C'est en vain que l'administration aurait des 
jiiges a elle, pour connaltre de ses procks, si 
elle n'avait en meme temps le droit de reclier- 
clier ce contentieux et de le revendiqner par- 
tout of~ il s'est éaaré. Les lois n e  valent aue 

directe, formeiie, active et incissante auH par llapplicalion Yor, ceiies qui reconnaissent 
affaires uoliticlues et administratives, elle laisse des litiaes administratifs, des juaes adininistra- 
l'actionjudiciaire s e  mouvoir dans une sphbre 
propre et indépendaute dont les limites sont 
déterminées par les lois, e t  bien que la justice 
soit rendue au nom du clief du pouvoir exécutif, 
s i  de nos jours nul ne  songe a renzettre la cou- 
ronne au g r g e ,  personue non plus ne songe 
donner a la couronne le droit de modifier les 
décisions des corps judiciaires et de substituer 
sa volonté a leiirs jugements. 

Les coiiditions essentielles de toute justice 
sont: &re égale sans distinction de rang et de 
personnes, accessible a tous, gratuite en ce 
sens, qu'elle soit rendue, sans que le plaideur 
ait a remunérer son juge, prornpte et siice a 
la fois, impartiale et éclairée, entourke de ga- 
ranties dans les modes de prockder qui pré- 
viennent l'erreur, et parmi ces garanties il 
faiit placer en premier lieu la liberté de la 
défense et la publicité des débats, enfin e t  
siirtoiit elle doit reposer sur l'application fidkle 
des lois. 

On a demandé quelquefois aux juges de tem- 
perer la sévérité des lois en faisant appel a 
l'équité, cette sorte de cliarité appliquée aux 
choses de justice. kfais on a toujours eu a s e  
plaindre en définitive de cet oubli des lois qui, 
dicté par des sentiments d'humanite, ne sert qiie 
trop souvent d'abri a l'ignorauce du juge ou de 
prétexte al'arbitraire. Le respect absolu des lois 
par le juge est la plus sériense et la plus eficace 
desgaranties d'une bonne jus tice. Oplimus ju- 
dex quiminimunz sibi ..., oplima lex quce mini- 
mzum jzdici, disait avec raison Bacon et cette 
verité est de tous les temps. L'ancienne Égypte, 
pour représenter le magistrat , avait imaginé 
une statue sans tete, voulant ainsi inrliquer 
que le juge n 'a~ai t  pas a faire prévaloir ses 
propres sentimcnts, mais i suivre scrupuleu- 
sement les volontes de  la loi. hvant 1789 que 

tifs, s&aient fort exposées, s"i elles l'étaient a 
I'interprktalion du juge ordinaire qu'elles des- 
saisissent, a la méfinnce du plaideur qui pré- 
fere ce juge, la passion d'importaiice et de 
pouvoir qu'ont tous les corps, surtout les corps 
judiciaires qui entendent, qui mesurent volon. 
tiers leur conipetence a leur tradition. De 1: 
bs conflits dout aoici le cas : Supposez qu'un 
fonctionnaire piiblic; estimant sa pension de 
retraite mal réglée, déf6re a quelque juridiction 
cirile la décision ministérielle rendue a ce 
propos .... il y a toute apparence que ce tri- 
bunal se dkclarera incompétent: mais pour 

jleuer le plus de sfirel&=le préfet a le droit d'¿ 
conflit! par l'organe du ministere public; cela 
veut dire non a?nplius ibis, le juge civil est 
dessaisi du coup, il ne saurait passer outre et 
retenir la conn;iissaiice de l'affaire, sans com- 
mettre un délit prévu par la loi. (Voy. l'article 
128 di1 Code penal.) Apres cela, le mérite du 
conflit, c'est-a-dire la nature administrative ou 
non du litige revendiqué par voie de conflit, 
n'est pas apprécié par I'administration elle- 
meme, mais par le conseil d'Etat, ce qu'elle a 
dc mieux en fiiit de juges. 

Cette justice semble a premi6i-e vue non- 
seiilement exceptionnelle, mais bizarre et mou- 
strueiise. Est-ce que l'Etat dans cette combi- 
naison n'es1 pas tout a la fois juge et partiel 
Le prétexte de cette anomalie, lequel est peut- 
&re une raison, s e  déinele aiséinent : s'il y 
avait des juges pour les actes du gouverne- 
ment, ces juges seraient le gouvernement lui- 
meme, znoins les lumieres du poiiit de vue 
d'ensemble. L'imp6t, le conscrit, la route re- 
quis et voulus pour le bien public pourraient 
etre interceptés au nom du droit individuel. 
11 est permis de se demander ce que devien- 
draient les services publiüs, si le conteiitieiix 
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de ces services avait pour juge qui ne  les 
connait pas, qui ne s'en soucie pas, qui fait 
profession de manier et d'eslimer toute autre 
cliose. 

Les principaux organes de la justice admi- 
nislrative sont: les coasails de preyeclure, le 
conseil d'Elal, qui représcritent en gdndral, 
dans l'ordre oh iious venons de les énoncer, 
une juridiction de premiere instance et une 
juridiction d'appel. 

Les principalcs attributions de ces corps ont 
pour objet les litiges entrc 1'Etat el  Ics con- 
tribuables - e,ntre 1'Etat et scs comptables - 
entre l'itat et les acpéreurs  des biens par lui 
vendus - entre l'htat et les fonctionnaires, 
au sujet des pcnsions entre I'htat et ses 
fournisseurs - entre 1'Etat et  les entrepre- 
neurs de travaux publics., On pourrait dire 
plus brievement -entre 1'Elal et ses ddbiteurs 
ou cre'anciers. 

Toute réclamation en fait d'impdt n e  releve 
pas de la jiistice admiiiistrative, maia seule- 
ment la reclamation qui a pour objet I'impdt 
dircct. L'Etat ou plutdt le fisc n'a pas stipule 
les memes garanties en faveur dii timbre, de  
i'enregistrcment, des douanes, des contribu- 
tions indirectes : vous plaidez pour toiit cela 
devant les juges ordinaires. Pourquoi? parce 
que ces inipdts indirecls sont variables de leur 
nature, variables comme la consommalion qui 
en est l'occasion et  la base. l'eii importe des 
lors quelque vadation de plus introduite par 
le fait du juge dans le rendcment de ces im- 
pbts, dans le cliiffre que l'on s'en promettait 
d'une maniere approximafive ct non rigoiireuse. 
bfais I'impdt direct est l'klement fise des biid- 
gets (il faut bien dans les budgets des eléments 
ainsi conditionnés, a cdle de tant de dépenses 
immuables), et l'Etat ne  peut laisser réduire 
entre ses mains, sous aucun préteste, les re- 
cettes ou il a mis ce caractere. 

Ainsi l'administration a ses jiiges, chargés 
eux-memes degarder leur compelence, et c'est 
devant eux seulement qii'elle repond de ses ac- 
tes. Mais il ne  faut pas croire que tout acte ad- 
niinislratif, préjudiciable a un individn, piiisse 
etre déféré par Iiii la justice administrative : 
l'individu n'cst fondB a procbder ainsi que 
lorsqu'il peut justiíier d'un préjiidice portant 
atteinte, soit a un titre, soit a une possession 
douée d'uiie valeur Iégale. En France Ic pré- 
judice toiit seiil ne siifirait pas: l'admiiiistra- 
tiori es1 jiig-e de I'intkret general et presum6e 

r infaillible- dans l'apprbciation de cet intéret: 
elle ne peut &tre recliei.cliee juridiqiiement 
pour la part d'avantage ou dc prbjudice qu'elle 
inipose a cliacun dans cet exercice souverain 
de sa plus Iinute hculté : a te1 poi~it qn'eiie 
est seule a décider des cas d'expropriation~. 
Ceci nous est particiilicr, et peut passer pour 
un gallicisme. Ailleiirs il en es1 aiitrcuient : en 
Angleterre, par exemple, il faut une autorisa- 
tion législative, un privale bill, pour toute 

1. C'est-L-dire qdelle declare la n6cessitd de I'ex- 
propriation ; mais les indemnilks dnes aiix expro- 
pri4a son1 dibattues contradictoirement devant u n  
jury spkcial. 

exprogriation. Mais parmi nous, telle es t  la 
tradition et l'inclination que le gouvernement 
est le déclarateur supreme, le gardien exclu- 
sif de l'utilité genérale. Certains litiges qui 
pourraient mettre en  péril cet intkrEt, il s'en 
réserve la connaissance: et  si, par Iiasard, il 
les juge dans le sens de I'interet individuel, 
il reste arme contre eux du droit d'expropria- 
tion. Qu'un propriétaire d'usine allegue un 
tilre en faveur de son barrage sur un cours 
d'eau qui s e  trouve interceptb, accaparb ou 
rcpousse avec inondation, il sera juge pour 
cela, par des juges admiuistratifs, ce qui est 
une premiere garantie pour I'intkrCt génkral: 
que si, par hasard, ils lui donnent gain de 
cause, l'administralion n'en a pas moins tout 
pouvoir de I'exproprier, un pouvoir qui n e  
doit compte a personne de ses motifs, qui est 
a la condition seulement d'une indemnité prka- 
lable. 

Te1 est l e  personnage que fait parmi nous le 
gouvernement comme organe de l'utilitk gk- 
nbrale: ce qiii peut nous aider, pour le dire 
en passaiit, a coinprendre tous l r s  pouvoirs 
dont il jouit comme gardien de  l'ordre. public, 
tous les sacdfices qu'il obtient la des droits 
publics ou individuels. 

Pour rentrer dans notre sujet, toute cette 
faveur, toute cette préférence accordée a l'ac- 
tion administrative, remonte a1'Assemblée con- 
stituante, a s a  meilleure opoque, a s a  plus 
grande maniere. Vous trouvez tout cela en prin- 
cipe et  meme avec détails dans une certaine 
loi du 14 decembre 1789: on n'hksite pas a 
faire l'État prkpondérant, a une époque oii la 
nation pouvait dire: L'Etat, c'est moi. 

ivlaintenant direns-nous que la justice ad- 
ministrative est ulie pure énormité, c'est-a- 
dire l'administration juge dans sa  propre 
cause? On- pourrait le dire a l'égard d e  cer- 
taines causes extraordinaires ou I'administra- 
tion pese de toutes ses menaces sur ses juges. 
Mais dans le train des clioses ordinaires et  
courantes, il n'en est  pas préciskment ainsi: 
livres a eux-mbmes, ces juges s'acquittent to- 
lerablement, humainement, de leur ofice: j'en 
ai pour preuve que le conseil d'État, sur 195 
conílits qui  lui furent déferés pendant ces der- 
nieres années, en annula 78 intégralement et 
41 partiellement : c'etait donner tort autant de 
fois a l'admiiiistration. Cette prcuve n'est pas 
des plus solides, elle ne  le deviendrait qiie 
~omparaison faite des affaires et  de leur im- 
portance. Cependant le nombre de ces procQ 
perdus rinr l'administration fournit A lui tout 
seul quelque induction favorable a I'indépen- 
dance des juges administratifs'. 

Les conseils de préfecture et le conseil d'Etat 
soiit les principaux organes de  la justice ad- 
ministrative, mais non les seuls: il y faut 
joindre l a  Cour des co~nples, qui est instituée 
pour vbriíler la dépense réguliere de l'impbt, 
ou plutet pour assister dans cette vérification 
le-pouvoir exkculif et le pouvoir legislatif: liti- 
- 
l .  Voy. l e  Compte gkn6ral des travaux du conseil 

d7&tat depuis le 25 janvier 1852 jusqu9au31 d6cembrg 
1860. 
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gieux ou non, tous les comptes relevent de 
cette cour, qui est plutbt un roiiage admi- 
nistratif qu'une juridiction; -les consells de 
rdaision qui prononcent en  rnatikre de recrii- 
tement, sur les cas d'exemption, de dispeiise, 
de remplacement, détermiués par la loi; - le 
conseil supdrieur el les conseils diparlemen- 
taux de l'instruction publique, lesquels ont 
1Ounpouvoirde disciplinesur toiis les membres 
de l'enseigiiement public et meme sur les étu- 
diants; 20 un pouvoir d'interdiction sur tous 
les établissements libres d'instriiction secon- 
daire ou primairc; - les conseils des prises 
ataritinzes, pour distinguer le pirate du cor- 
saire, pour opérer l e  partage de la chose dti- 
ment prise, soit entre les corsaires, soit entre 
I'Etat et les corsaires, quand la prise a été le 
fait de  I'un comme des autres; - les com- 
missions spdciales pour desskhement el auires 
travaux, pour repartir l'indemnitk dile par 
tout propriétaire dont I'immeuble doit une plus- 
value a ces travaux. 

La justice administrative est-eIle chose né- 
cessaire en soi, et dont une société bien faite 
ne  piiisse s e  passer? Ron vraiment. Cette 
justicc est superflue dans un pays qui n'en a 
pas la matiere, ou presque tout I'impBt est in- 
direct, ou les travaux publics s'executent par 
des compagnies moyennant péage, ou J'armée 
s e  recriitc par des enr6lements volontaires, 
ou les corps enseiguants ont des poiivoirs et  
des fonds qui leur sont propres. L'Angleterre 
ignore la justice administrative; mais elle a 
une justice civile infiniment plus compliqube, 
plus mystérieuse que la nbtre. Les deux clioses 
tiennent an memefond, avec des incouvénients 
qui s e  valcnt; un pays ou le gouvernement a 
peu d'action et  par suite peu de proces , ce qui 
l e  dispense d'avoir des jiiges a lui, ce pays 
est livré, par cela meme, au sens et au pou- 
voir iudividuels. Or, les droits prives s e  gardent, 
s e  disputent, s e  hérissent dans cette sociétk 
individualiste, avec la meme iigueur et lcs me- 
mes formalités qu'une queslion d'interet gliiiéral 
parmi des races qiii ont I'esprit centraliste, el  
les révolutions n'y peuvent rien. Tout commc 
les ndtres ont laissé debout le pouvoir exé- 
cutif, avec tout ce qu'il eut jamais de pené- 
tration et d'ingkrence, de meme celles de la 
Grande-Bretagne n'ont pas touclié a ces lois 
civiles, a ces formules, a ces prochdures dont 
te1 est le miracle qu'un acquereur d'immeubles , 

n'est jamais sEir d'avoir valablement payé, ni 
un plaideur de  mourir avant le jugement de  
son procks. On peut voir la-dessus les vaines 
tentatives de Cromwell racontées par 1 .  Guizot. 
Ainsi les sociétés n'ont rien en génhral a s'en- 
vier. cliacune abusant de ce qu'elle a de bon, 
et  raclietant par quelque endroit ce qu'elle a 
de mauvais. Notre justice administrative est 
le fait d'une société qui confie Iieaucoup de 
choses a I'Btat, non par lui-meme et  paraucune 
superstition de  I'ofliciel, mais pour le bien 
public dont elle s e  fait une tres-liaufe idée, 
s i  baute qii'elle ne  peut la confier aux indi- 
vidus et au r  arbitres du droit individuel. 

DUPONT-WHITE. 

1.E CONTENTIEUX ADXINISTRATIF EN ALLEYAGNE. 

Toiite sociétk politique bien ordonnke ré- 
clame des institutions qui garantissent a ses 
membres une prompte et impartiale dkrision , 
non-seulement qiiant a leiirs contestations ci- 
viles et a l'application des dispositions penales 
aux cas prévus par la loi, mais aussi quant 
aux nombreuses questions dont l'ensemble 
constitiie le domairie de I'administration pu- 
blique. Ces institiitions,oiit surtout une grande 
irnporlance dans les Etats qui ont adopté le 
regiine constitiilionnel et qui accordent a leurs 
sujets ce qu'on est convenu d'appeler des droits 
civils et poliliqiies. Lorsque, au siijet de l'exer- 
cice de l'un de ces droits, i1 s'élhve une con- 
testation, soit entre les citoyens miitueilement, 
soit entre les citoyens d'un cbtk et quelquc 
reprksentant du gouvernement ,de i'autre, il 
faut qil'ii y ait une autorite impartiale, établie 
pour régler les contestations de ce genre. 

L'ancien droit germanique abandonnait au 
juge ordinaire la connaissance des différends 
de cette nature; il posait en principe que ce 
jiige est competent partout ou il s'agit d'appli- 
quer un texte de loi a un cas particulier, sans 
qu'il y ait lieu d'e.xamincr si le litige en ques- 
tion se  rattaclie au droit civil ou au droit public. 
Ainsi le citoyen qiii refusait de payer ses con- 
tributions, s e  trouvait dans la situation de l'in- 
dividu qui refuse de rendre a son crkancier le 
pret qu'il en a r e y ;  et  I'autorité cliargke de 
lever l'impdt était obligée de I'actionner et 
d'obtenii. contre lui un jugement qui le con- 
damniit ti pager la sommc due au fisc. 

A I'lieufe qu'il est, cette l~gislatiou est en- 
core en vigiieur dans pliisieiirs petits ktats de 
1'All~magne; par exemple a Francfort. Toutefois, 
les Etats de la Confedération germanique qui 
ont plus d'importance la repoussent, comme 
incompatihle avec le principe moderne de la 
division des poiivoirs, et on s'y est plus ou 
moins rapproché des institutions analogues de 
la France. 

I,e systeme francais a surtout prévalu en 
Baviere et dans le Wurteinberg, ou le conseil 
d'État et Ie conseil privé jugcnt en dernier 
ressort toutes les conleslntions adininistratives, 
qui, en premiere instante, sont réglées par 
les goiisei.nenients des cercles. Ces gouverne- 
nieufs sont des corps de fonctionnaires de 
i'ordre admi~iistratif et  rappellent, soiis plus 
d'un rapport, les conseils de préfecture de la 
Francel. Dans les autres Etats allemands d'une 
certaine ktendue, quand, aii sujet de l'exer- 
cice des droits publics des citoyens, ou a 
I'occasion de l'application des lois administra- 
tives, il s'éleve quelque dificulté, le différend 
est porté devant i'autorité meme qui dirige 
l'administration, de sorte que c'est le ministre 
compétent qui decide, en dernier ressort, de 

1. Plus exactement les bureaux des prkfectures. 
En France, ces bureaux sont diriges par un certain 
nombre de c h e b ,  ayant chacun son attribution et 
préparant les d8cisioiia des prdfets, sans Otre des 
fonctiounaires publics; en Allemagne, au contraire, 
les chefs de service soiit des fonctionuaires au m@me 
titre que leur prbsident. (Voy.Bureaux, Prifeotures.) 

M. R.  
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toutes les réclamations élevees contre les actes 
des fonctionnaires qui lui sont subordonnés; 
en certains cas, cette décision suprkme est 
reservée au monarque cn personne. 

Aucune autorité speciale et indépendante du 
gouvernement ri'est établie pour connaitre des 
litiges adniinistratifs, ni en Aulriclie, ni en 
Prusse, ni  en Saxe; le conseil de l'empire au- 
trichien et le conseil d'htat prussien n'ont que 
voix consultative, et seillement dans les cas 
ou le souverain juge a propos de demander 
leur avis. 

Cependant, pour la bonne gestion de leurs 
finances, tous les grands gouvernements de la 
Conféderation ont instilué une Iiaute cour, qui 
releve directemenl du chef de 1'Etat et qui 
jouit d'une certaine indkpcndance; ainsi l'Au- 
triche a son sewice central de comptabilité, et 
la Prusse, la Daviere et le Wurtemberg ont 
leurs chambres suprémes des comptes. 

Cette autorite centrale veille a l'observation 
des formes établics pour I'adrninislration des 
fonds publics et elle est, en oiitre, appelée h 
décider les contestations qui surgissent entre 
le gouvernement et ses comptables. Elle arrete, 
notamment, d'une manihre déflnilivc ce que 
ceus-ci, du chef de leur gcstion, peuvent de- 
voir a ~Éta t .  Et le déficit qu'clle constate, apres 
avoir instruit l'affaire ct entendu l'inculpe, 
peut elre reclame aii comptable par voie de 
contrainte. Les decisions rendues de la sorte 
ont force de cliose jugee. 

Dans la plupart des Etats constitutionnels dc 
I'Allemagne on a instituf: des niilorilés parti- 
culieres pour statuer sur les différends qui se 
rattacheut a I'exercice des droits politiques des 
ciloyens. 

Ces questions sont gknkralement portees 
devant des fonctioniiaires spéciau:: nommks, 
non par le gouvernement, mais par les parties 
interessees elles-m&mcs. Les difiiciiltés qui se 
produisent loes des elections i la Cliambre des 
députes, aux conseils géneraus , elc., au sujet 
de la capacité electorale, tant active qiic pas- 
sive, sont rksoliies par un comité, adjoint au 
commissaire électoral et nommé par les élec- 
teurs primaires. Quand il y a dissentiment sur 
le résultat des éleclions a la Chambre des dé- 
putes, aux conseils gcneraux, elc., c'est l'As- 
semblee compétente elle-méme qui dCcide les 
qiiestions douteuses. Un citoyen reclame-t-il 
pour faire parlie du jiiry, la question est portée 
devant I'autoritk communale qui, aprks I'avoir 
débattue en audience publique, la vide en 
premiCre instance; l'appel de cette décision 
est deféré a l'autoritk administrative dont rc- 
leve la commune qui a prononcé en premier 
ressort. 

La 'lkgislation nouvelle a adopte le m&me 
principe en maliere de contributions directes. 
Les diflicultés qui naisseut de I'applicatioii des 
prescriptions legales au contribuable, sont ré- 
glées par des comites que nomment les com- 
munes; toutefois, cellcs-ci les nomment de 
facon que ceux qui y eiitrcnt soient eux-memes 
tenus de payer I'imp6t en question. Ainsi, 
s'agit-il, par exemple, d'un diwrend se ratta- 

chant a l a  contribution de la patente, le cornil&' 
qui doit en connaitre ne  sera compose que 
d'industriels et de commercants. Au cas oti on 
demande a se pourvoir contrc cctte dkcision, 
le comité est renforcé de pliisieurs membres 
et pi'ononce alors en seconde inslance. 

L'espaae qiii nous est accorde ne nous per- 
met pas d'knumerer ici toutes les affaires con- 
teiitieuses qui, en Allemagne, sont du ressort 
des autoritks administratives. 

Kous nous bornerons a quelques observa- 
tions genérales sur la différence qui, en  ces 
matiéres, exisle entre la France et 1'Alleinagne. 

En France et en  Allemagne, la legislation 
part de ce principe qu'une peine édictee par 
la loi ne  peut &re prononcee contre un indi- 
vidu que par le juge compétent, a l'exclusioii 
de toule autorite administrative, et  sans qu'il 
soit necessaire de reclierclier si la prescrip- 
tion Ibgalc j. appliquer cst une loi péuale pro- 
prement dile ou une loi de simple police. Les 
exceptions que ce principe a jusqu'ici souf- 
fertes vont toiijours en diniinuant, mkine en 
Allemagne, et il faut qu'elles disparaissent 
complétement 5 l'avenir. Lorsqu'un individu 
ou une collection d'individus réclame la pro- 
tectiou et le secours de I'Etat afin de faire va- 
loir un droit civil positivement reconnu par la 
legislation en vigueiir, les tribunaiix, et non les 
aiitorites administratives, sont cornpetents pour 
accorder la protection deiiiandée, parce que 
les tribunaux seuls offrent au réclamant la 
garantie d'uiie décision impartiale et  indépen- 
dante de  I'action du gouvernement. 

Pour savoir, lorsqiie le droit d'un citoyeu 
est conteste, si c'est l'autorite judiciaire ou 
l'aiitorité administrative qui est compétente, il 
faut d'abord, en France comme en Allemagne, 
examiner quelle est la nature du droit en  
qiieslion. 11 faut recherclier si c'est un droit 
p~re inent  civil, qui appartient au citoyen in- 
dividuellement et dont il use comme bon lui 
semble; oii bien si c'est un droit piiblic, c'est- 
a-dire un droit qiii ne  lui a élé accordé qu'en 
sa qualité de membre de la societé tout en- 
tiere et au prolit de celle-ci, et  dont, par con- 
séquent, il ne peut disposer selon son bon 
plaisir. Dans le premier cas, il s'agit d'iiiie 
affaire judiciaire, dans le second, d'une affaire 
admiriistrative. 

Quant a l'application de ce principe aux cas 
particulicrs, on peut arriver a des resultats 
différents; et il s'cnsuit que, sous ce rapport, 
les législations des divers pays peuvent differer 
entre elles, et on pourrait en  citer de nom- 
breux exemples. 

Les legislations des divers pays different 
encore entre elles sur la question de savoir 
jusqu'a que1 point les droits purement civils 
des sujets doivent &tre protéges par les tribu- 
naiix contre les empiétements du gouverne- 
inent et de ses fonctionnaires. Ainsi, lorbqu'i? 

a ion a s'é18ve par exemple quelque contest t' 
l'occasion de l'application des lois siir les con- 
tributions iudirectes, le direrend, en France, 
est toujours portk devant la justice ordinaire, 
tandis qu'en Aiiemagne, ce sont les autoiités 
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administratives qui en connaissent. Ce sont 
donc, en Allemagne, les autorités chargées de  
I'exécution des lois fjnancieres qui, elles- 
mCrnes, instruiaent et  jugent l'affaire; il est 
pourtant a remarquer (jii'en Baviere les récla- 
mations contre les dkcisions du ministre des 
finances doivent &re adressées au conseil 
d'État. 

Dans les deux pays, en France aussi bien 
aue dans les h a t s  allemands. il est cependant 
des coiitestations sur certains droits púremcnt 
civils et reconnus comme tels que la lé~islation 
a néanrnoins distraites de la coinpbl&ce des 
tribunaux pour en renvoyer i'inslruction et la 
dkcision aux autorites administralives. Cespres- 
criptions exceptionnelles ont siirgi i l'époque 
ou l'absolutisme goiirernait saiis rencontrer 
d'obstacle; on tenait a enlever aux juges dont 
on redoutait l'indkpendance, la connaissance de  
certaines affaires qu'on entendait traiter i sa 
guise. Ce dernier genre de justice administrative 
a toujours ét6 combattu en Allemagne par les 
hommes les plus autoris8s de la science; et ii 

en est rksulté que le nombre de  ces cas excep- 
tionnels a depuis quelque temps considérable- 
ment diminuk, bien qu'il en reste encore plu- 
sieurs dans les divers Btats de la Confédération. 
Comnie, d'ailleurs, les motifs dont on s'est 
appiiyé en kdictant les dispositions esception- 
nelles en question, mnnquent de netteté et de 
clarté, il n'est pas étonnant qiie les Iégislations 
des dirbrcnts pays s'accordent peu quant a 
l'application de ces dispositions aux cas psrti- 
culiers qiii peiivent s e  présenter. Et elles s'ac- 
cordent, en elYet, si peu c~ue te1 litige porté 
devant l'atlrninistration dans un Btat, est, dans 
l'autre, compris su  nombre des affaires judi- 
ciaircs, et vicc vcrsd. 

11 faut ajouter, au demeuraut, que ces cas 
exceptioniiels ou la conipbtence des tribiinaux 
a kté arbilrairement écartée, offrcnt peu d'in- 
téret aii poiiit de vue de la scicnce; nous 
craiiidrions donc, ii les énumérer ici, de fati- 
guer le Iecteur, quand mEme l'espace néces- 
saire pour cette knumération nous eiit été ac- 
cordé. PCEZL. 

KHALIFE e t  KHALIPAT. Le mot klialife si- 
gniíle lieulenant ou ren&p.plapant; il a été appli- 
qué par les Acabes aux succcsseurs de Maliomet. 
lbn-IClialdoun dkfiuit ainsi ccttc dignité : 11 Celui 
quien est cliargéestle rempla~antdiiIé.~islateur 
inspiré pour le maiiilien de la religion et le 
gouvernetuent du monde par elle. u Cettc idée 
implir~ue la possession des deux pouvoirs, 
spirituel et  temporcl, que les successeurs de 
Naliomet ont exercés; mais les deux fonctions 
réunies dans leurs personnes n'ont pourtant 
jamais été entiérement confondues, et les 1é- 
gistes musulmans ont de bonne lieure fait une 
dislinction entre elles, et out altribu8 h clia- 

_--S& p a t  des droits inliérents a la qualité 
de khalife. Llais la qualité de clief spirituel, 
imam,  est la plus essentielle et la preinierc. 
Les khalifes orit pu &re prives de tout pouvoir 
temporel, sans cesser d'&tre klialifes, niais il 
n'y a pas de khalifat sans pouvoir spii'ituel. La 
fonction royale découlait de la fonclion spiri- 
tuelle, parce qu'elle était utile pour répandre 
et  sauvegarder la religion dans l e  monde, mais 
elle n'était pas indispensable. 

Commeintam, chef spiritiiel, le lilialife avait 
avant tout a maiutenir la religion, et c'cst 
pourquoi il devait présider au prdne du ven- 
dredi, la Khotba, et comme cettc pri6re devait 
étre prononcee dans toutes les mosquécs ca- 
thkdrales, il délégiiait ce devoir a ses gouver- 
neurs, qui les prononcaient dans les provinces 
en son nom; les prononcer dans un autre nom 
était un  acte de  rébellion. Comme imanz, il 
avait i faire executer la loi e t  a rendre justice, 
mais il n'était pas législateur. Car selon l e  droit 
musnlman toutelaloi est contenuedausleCoran, 

dans la tradition sur Mahomet, la Sunna, et 
dans la pratique reconnue des premiers iniisul- 
mans. hlais on pouvait dóvelopper les germes 
qu'elle contenait, et c'cst ce qui s e  faisait dans 
les kcoles de droit, dont les doctrines ont flni 
par etre codiílóes par les quatre grands doc- 
teurs ortliodoxes, Haiieíl, Scliafer, LIalek et 
Hanbali, qui ont donné ainsi leiirs noms j. cc 
que nous appelons tres - impropremcnt les 
quatre scctes ortliodoxes musulnianes. Nais si 
le Iilialife n'élait pas legislateur, il devait faire 
exéciiter la loi, et c'est comme i»la~rb qu'il 
conférait ses gouverneurs des droits judi- 
ciaircs et qu'il nommnit les juges, kadi, lcurs 
assesseiirs ct tout le personnel de la jiistice. 
Comme la jurisprudence était souvent incer- 
taine, et comme les jugements dcs Itadi, une 
fcis pronoiices, etaient inattaqiiables par un 
moycn lkgal qrielconr~ue, le klialife nornmait 
ou reconnaissait dans les grands centres de po- 
pulation des naufli, qoi étaient toujours des 
légistes renommés. Leur fonclion etait de Gxcr 
la jurisprudence, et  les kadi devaieiit s'adres- 
ser a eux dans des cas dificiles, de meme que 
les partics pouvaien t leur demander une con- 
sultation avant d'aller devant le liadi. 

C'est encore comme ilnanz que le iihalife 
avait maintenir la police et l'ordre public, 
ce qu'il faisait par le moyeii d'unc gendarme- 
rie moritée, appelbe la charla, et par des com- 
missaires dc police, ~nuhlesib, dont le devoir 
ktait d'inspecter les marcliés ct  les denrées, 
de vkrifier les poids et mesures, d'empcclier 
les jeux défendus , l'ivrognerie et  autres 
dksordres. EnGn c'est encore conimeií)tam qu'il 
avait le droit de frapper monnaie pour pouvoir 
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reiller i ce que l e  titre legal n e  fiit pas altéré, 
et cette espece de sanction religieiise donnée 
au droit monCtaire a certainenient tres-bien 
réussi aux musulmaus; car le titre de la mon- 
naie a Cté infiniment mieux respecte par les 
klialifes que par les princcs clirétieus du moyeii 
age. Parmi les klialifes il n'y a que les sultans 
de Constaiitinople qui aient altkrk scandaleuse- 
ment leur nionriaic. 

Comme chef temporel, le khalife ktait srcltan 
et avait tous les droits inlikrents a cette qua- 
lité; il commandait les armées, levait des im- 
pbts, faisait la gucrre et la paix (ou pliitbt des 
treves, car toiit traite de pair ii'était legale- 
ment qu'une treve), toiite I'administration se 
faisait par sa d&l&gation, et il avait la norni- 
nation ii toiis les eniplois militaires et  adminis- 
tratifs. Comme intams, les klialifes avaient le 
droif de designer leurs successeurs et lc devoir 
de choisir le plus digne, mais le poiivoir tem- 
porel leur inspira de bonne Iienre dcs idees 
dynastiques et dénatura l'iiistitution du Icliali- 
fat. Maliomet lui-meme en avait le pressenti- 
ment, car il dit un jour que le kliiilifat durerait 
quarante ans apres lui ct qu'ensuite le pouvoir 
temporel prendrait le dessus. La turbulence 
des Arabes fit plus qu'accomplir cette prkvision. 
- Pendant longtemps le khalifat passait pour 
avoir deux conditions indispensables: il devait 
&re indivisible et celui qiii l'occupait devait 
6tre de la tribu des Korerscliites dont la famille 
de Maliomet faisait partie; mais ici eiicore les 
evénements ont eté plus puissants qiie la tliéo- 
rie, et non-seulement il y a eu des klialifcs 
conteinporains et indkpendants, mais le titre 
a éte usurpé plusieurs fois par des farnilles qui 
ii'étaient non-seulement pas de la tribu de 
I{oresscli, mais qui n'ktaient meme pas de 
race arabe. 

DYNASTIES DES KHALIFES D'ORIENT. 

Les quatre premiers klialifes, del'an 622-641, 
ne forment pas une dynastie proprement dite, 
quoiqu'ils fussent tous de Ir famille de lalio- 
met. Aboubecr, le premier klialife, était son 
beau-perc, Omar, le second, un parent eloigné 
et un de ses premiers adlihrenta, Othrnan, l e  
troisierne, doublement son gendre, et Ali, le 
quatrieme, son'coiisin et gendre. 

Khal(jcs onzel'adcs, de 661 a 750. Moavia, 
koreiscliite. chef du parli aristocratique et 
proclie parent d'Otliman, avait pris prkterle de  
cette parenté pour vengcr l'assassinat de  ce 
khalife, se mettre contre Ali et se faire rccon- 
naitre klialife apres sa mort. 11 établit Yliéréditb 
du khaliiat et fonda iine dynastie, qui donna a 
l'empire treize klialiics, dont le dernier, Rler- 
wanI1,fut deposskdé et tiié par les Abbassides, 
qui s e  prkvalaient de leur parenté ayec Ilalio- 
met, pour s'emparer du klialifat, car ils des- 
cendaient d'Abbas, oncIe du propliete. 

Kl~alifcs abbassides, de 750 ii 1258. Le pre- 
mier de  cette dynhstie étuit Abdallah-Aboul- 
Abbas-al-Saffah. 11 cliangca en noir le drapeau 
et les v6tements officiels qui avaient kte blancs 
sous les Omelades, ce qui devint un signe de 
ralliement pour les adherents des deur fa- 

milles. C'est sous cette dynastie que le khalifat 
atteignit le pliis haut degré de sa prosperité 
au neuvieme siecle, sous Baroun-al-Rascliid et  
Mamoun. A partir de cette époque les klialifes 
comrnencerent a dkcIioir, par la defection des 
provinces frontihres tant d'0rient que d'0cci- 
dent, et  par la puissance de plus en plus 
grande de leurs auxiliaircs turcs , dont ils 
avaient fait leur garde et qui devenaient leurs 
maitres. 11s coiitiriuerent a dépérir et a perdre 
une province apres I'autre, jusqii'a ce qu'ils 
fussent reduits a la province de Bagdad. A la fin 
le Djenguiskhanide Houlagou prit en 1258 la 
ville de Bagdad, fit foiiler sous les pieds des 
clievaux le trente-septieme et dernier khalife 
abbasside, Mostasim, et mit fin au klialifat 
d'Orient , mais non pus a la famille des ,Abbas- 
sides que nous verrons reparaitre en Egypte. 

DYNASTIES DES KHALIFES D'OCCIDENT. 

Idrisites de Fez,  de 788 a 995. Apres la 
mort du khalife Mi, ses descendants íirent dans 
plusieurs parties de  l'empire des tentatives, 
souvent répétées, de s'emparer de nouveau du 
khalifat. L'un d'eux, Idris, s e  refugia cliez les 
BerbBres, y acquit di1 pouvoir, batit la ville de 
Fez et s e  déclara khalife en 788. 11 fonda une 
dynastie qui continua, sans grand eclat et  au 
milieu de dissensions perpétuelles, a porter le 
titre de khalife, jusqu'en 995, ou elle s'etei- 
gnit sous les coups des khalifes d'Espagne. 

Omez'ades d'Espagne, de 912 a 1031. Apres 
la chute des Omesades d'0rient eii 750, et le 
massacre de la plus grande partie de cette fa- 
mille, un d'eux, Abderraliman, s e  refugia en 
Afriqiie, passa de la en Espagne, s'éiiallit en  
755 a Cordoue, et y fonda une dynastie souve- 
raine, qui poiirtant ne prit le titre klialife, 
que sous le h u i t i h e  souverain, Abderrahman- 
el-Nacer, en 912. Ccttc dynastie cess? Van 
103 1 ,  par suitc de la dissolution dc ses Etats, 
que les rninistres e t  gouverneurs s e  partagerent 
entre eiix. 

Les Fatimides d'Égypte, de 908 a 1 171. Pen- 
dant ce temps s'était formée en Afrique une 
nouvclle dynastie de klialifes de la i'aniille d'Ali, 
qui prit le nom de  Fatimides. Obeid Allah, le 
pren~ier de cette dynastie, s'empara en 908 de 
la ville de Cairowan et  prit le titre de klialife; 
il fonda la villc de Xehdia, ou lui et ses trois 
premiers successeurs tinrent leur cour. Le 
dernier de ceux-ci, Moizz-lidin-Alla11 , fit , en  
912, la conquete de I'Egypte et  trinsporta le 
siege de son gouvernement aii Caire, ou ses 
descendants continuerent ii résider. Peii a peu 
ces khalifes perdirent toute influence politique 
et ne  gardererit que la qualite d'inzana, le 
pouvoir etant entierement entre les mains de 
leurs vizirs. A la mort d'Adhid, quatorzieme et 
dernier khalife de ,cette familie, Saladin, qui 
s'etait emparé dc l'Egypte, Cteignit ce klialifat 
et  y retablit l'autorite spirituelle des Abbassides 
de Bagdad, en 1171. 

Les Aknohades de Maroc, de 1130 a 1269. 
Cette famille était de race berbere; le prcmier 
de ces princes, Abdoul Moumen, s'était em- 
paré de  Maroc, et se declara klialife soiie le 
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pretexte qu'un pretendu prophete, qui s e  
donnait le titre de Mahdi et  s e  disait descen- 
dant d'Ali. lui avait cede ses droits. Ses des- 
cendants .s'empar6rent d'une grande partie du 
nord dc 1'Afrique et de I'Espnnic ct contiuu6rcnt 
a porter le nóm de khalifis jusqu7en i 269, ou 
l e  dernier de la dynastie, Abou Debbous, fut 
mis a mort par les Mkrinides, dynastie qui s e  
formait alors, mais qui ne préteudait pas au 
khalifat. 

Les Almohades Hafsides, de 1229 B 1534. 
Le gouverneur almohade de Tunis, Abou Zac- 
cariah, s e  révolta en 1229 contre son maftre 
le khalife de Maroc et fonda une dynastie qui 
prit aussi le titre de khalife, et  portait le nom 
de Hafsides. Cette famille acquit un pouvoir 
considerable et continua a régner a Tunis, 
jusque vers i'annke t 434, ou Khai'reddin (Barbe- 
rousse) s'empara de  leurs Etats qu'il soumit au  
pouvoir des Turcs. 

Les Abbassides d'qypte , de 126 1 6 15 17. 
Lorsque Houlagou eut détruit, en 1258, les 
restes du khalifat de  Bagdad et fait tuer le der- 
nier khalife abbasside d'orient, le sultan 
n'&gypte, Beibars, fit venir, en 1261, pour 
donner un soutien a son gouvernement, un 
membre de la famille des Abbassides, qui avait 
echappé au massacre de Bagdad et s'etait re- 
fugie chez les Bedouins. Ce prince s'appelait 
Aboul Kasim Ahmed; il fut r e y  avec grande 
pompe comme khalife , le sultan lui jura fidelite 
et le nouveau, klialife lui donna I'investiture 
de tous ses Etats. Les Abbassides d'Egypte 
eurent donc seulement la qualité d'imam et 
non pas celle de sultan, mais ce rétablissement 
du  khalifat servit a rendre au monde musulinan 
un lien d'unité e t  a beaucoup contribué a faire 
durer la domination des sultans ~ h g y p t e .  La 
position de cette dynastie de khalifes resta 
toujours faible au milieu des desordres et de la 
violence des chefs militaires qu,i ne  cessaient 
pas de se  disputer le tr6ne d'agypte. et qui 
respectaient ou maltraitaieut le klialife rkgnant 
selon leur disposition ou leurs interets. Mais la 
dignitk resta dans la famille des Abbassides, 
jusqu'en 1517, ou Selim s'empara du Caire, 
emmeua le khalife Muttewakkil avec lui a Con- 
stantinople, se fit ceder par lui ses droits au 
khalifat et le dktint dans une forteresse. 

Les khalifes ottomans, de I'an 15  17 jusqu'au- 
joiird'hui. Depuis ce temps les sultans de 
Constantinople ont gardé le titre et les prkro- 

gatives de khalifes, et quoique cette dignitb ne 
se  montre pas souvent aux yeux des Euro- 
peens, elle n'eii est pas rnoins un élénient de 
puissance pour les sultans, auxquels elle doniie 
la suprkmatie spirituelle, reconnue par tous 
les peuples musulmans, a l'exception des 
Persans, et le titre de chef des Croyants qu'il 
porte en sa qualite de khalife, fait respecterle 
nom du sultan partout ou il y a une population 
ortliodoxe miisulmane, depuis le Sénegal jus- 
qu'en Chine. 

Les Acabes ont beaucoup Ccrit sur la posi- 
tion legale et politique du klialifat; ces traites 
speciaux ne sont pas traduits, mais on trouvera 
beaucoup de details sur cette matiere dans le 
premier et le second volume des Prole'qomenes 
d'lbn-Klaaldoun, traduits par M. de Slaue. Paris, 
1862. In-4O. JULES MOHL. 

KHAN. Titre des souveraius mongols et 
tartares depuis Gengis-Khan. Depuis lors ce 
titre est devenu de plus en plus commun et on 
I'attribue volontiers, dans le centre de YAsie, 
i des chefs puissauts et jusqu'a des gouver- 
neurs. 11 est devenu a peu pres l'équivalent de 
Bey. (Voy.) Sa signification est seigneur ou 
pdnce. On trouve en Perse aussi Khaklian pour 
Khan des Iibans, et  11-Khan oii grand-khan. 

KNOWNOTHING, qu'on peut traduire par 
IgnorantZns,a &te de  1840,i 1860 le nom d'un 
parti assez puissant aux Etats-Unis, dont la 
doctrine n'a jamais ete bien délinie. Les Know- 
nothing s e  distinguaient par la haine de 
l'ktrauger, ou plut6t des AmCricains d'origine 
Btrangere auxquels ils attribiiaient une in- 
fluence nuisible sur la Conslitution des Etats- 
Unis. Ce parti paralt s e  dissoudre depuis la 
sécession. 

KRIEGSBEREITSCHAPT. Mot allemand qui 
signiíie littéralement : etre pr&t pour la guerre. 
11 a &té invente lors de la guerre d1Italie en 
1859 et paralt depasser un peu la situation dite 
neulrdité armée, sans &re encore arrivée a 
la mobilisalion. 

La Kricgsbcreitschaft peut etre considhrée 
comme uiie menace quelque peu coiiteuse 
pour celui qui la fait et  une application par 
trop littérale du s i  vis  pacem, para bellztm. En 
revanche elle n'est peut-&re paa trop dange- 
reuse a celui auquel elle est adresske. 

LAMAISME. La religion des Tibetains qui tke dans leTibet, aumilieu du septieme siecle, 
est aussi celle des Mongols et, soiis une forme a la fois de la Chine et du Népal, la doctriiio 
tres-peu dilikrente, celle du Boutan, est appe- du Bouddha s'y repandit avec les altérations 
lée par les Europeens lamaisme, du mot lama, qu'elle avait siibies dans ce dernier pays, ou 
titre des hauts dignitaires du sacerdoce cliez clle avait Bté melee avec le culte impur des 
ces peuples. Elle est un bouddhisme corrompu personniflcations du principe femelle, te1 qu'il 
par une foule d'6lCments héterogenes. Appor- se montre dans le sivai'sme. Ce bouddhisine des 
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Tantras, livres dans lesquels, d'aprbs Eug6ne 
Burnouf, les élements purement bouddhiques 
sont a peine sensibles, recut de  nouvelles al- 
térations dans le Tibet, ou il n e  put se propa- 
ger qii'en faisant des concessions aiix croyances 
superslitieüses qui y étaient etablies. La reli- 
gion antérieure des Tibétains ne consistait 
qu'en des pratiques magiques par lesquelles 
les pretres conjuraient I'action malfaisante des 
esprits de l'air et des montagiies. Ce grossier 
schamanisine qui s e  maintieiit encare dans 
quelques vallees reculées du Tibet inférieur, 
laissa de fortes empreintes dans le bouddhisme 
tibétairi. Les saints personnages de la legende 
dc cc pays tiennent toujours par quelque c6te 
du sorcier, et les habitants du Tibet, de la 
hIongolie et du Boutan , n'ont jamais cessé de  
redouter la rnaligne influence des esprits. 

Cependant de bonne lieure et a diverses re- 
prises on tenta d'iiitroduire des reformes dans 
la religion tibétaine. Elles avaient pour but d'y 
remplacer le bouddbisme des Tantras par celui 
des Soutras. Le principe de ce mouvement 
partaitsans doute des couvents bonddhiques de 
la Chine, dans lesquels était professee la doc- 
trine di: lali5ylna (le grand véhicule). Peudant 
longtemps ces tentatives échouerent; mais a 
la fin du quatorzi6me siecle la reforme fut de- 
cidément accomplie par Tsong-Kha-Pa, reli- 
gieux, né vers 1330 dans la contrée d'Amdo, 
au sud du Koukou-Noor , et mis, aussi bien 
dans le Tibet que dans la blongolie, presque 
sur la meme ligne que le Bouddha. 

Le but du réformateur fut sans le moindre 
doute le rétablissement du bouddhisme primitif, 
maisilmauq~iait des connaissances necessaires 
pour retrouver i'oeuvre duBouddba sous les 
nombreuses couches d'interprétations dont elle 
avait &té successivement recouverte. 11 s'ar- 
reta a la doctrine du Mahiyina qu'il prit pour 
le bouddbisme primitif, et il s'attacha a faire 
disparaitre les pratiques magiques derivées des 
Tantras et des ancieiines superstitions tibé- 
taines, et a rétablir l'ascetisme qui est bien en 
réalité un des traits saillants et aiithentiques 
du pur bouddliisme. 

Sur le premier point, il n'obtint que des re- 
sultats incomplets. La pratique de la magie fut 
restreinte; elle ne fnt pas abolie. 11 est resté 
dans les couvents les plus considérables du 
Tibet un deviu en titre qui. dans certaines 
circonstances graves , est cbargé omcielle- 
ment de prédire i'avenir, de conjurer les élé- 
ments , etc. 

Sur le second point, le succhs ne  laissa rien 
a dCsirer. Les pratiqiies ascktiqucs constituent 
la principale affaire dans les couvents, et les 
religieux sont soumis au célibat, a la confcs- 
sion, a des jetines fréquents, a de nombreuses 
retraites spirituelles. 

Le Iamassme, conforme sur ce point A I'ancien 
bouddhisme , n'a pas de clerge seculier; ses 
pretres, dc lous les rangs, sont des religieiir, 
vivailt dans des couvents ( en  tibktain gonpa, 
solitiide, momz-sterium). Leur norn générique est 
Ge-sslong (pratiquant la vertu), nom que leur 
donna Tsong-Kha-Pa, en leur rendant le bon- 

net jaiine, la couleur distinctive du bouddhisme 
primitif. La ou la reformation n'a pas pénélre 
et  ou s'est maintenu l'ancien lamai'sme rouge, 
les religieux jouissent encore de  la faculté de 
se marier et de vivre en famille. 

D'apresles prescriptions du Boiiddha, l e  clerge 
lamasque est censé vivre des aumdnes des 
lal'ques; en realité il posséde des biens im- 
menses. Les dévots Tibktains ont trouvé 
dans leur indigence de quoi enrichir les cou- 
vents. Le nombre des religieiixet des religieuses 
dans le Tibet doit former environ le cinquieine 
de la population totale, chaque famille consa- 
crarit au moins un de ses enfants a la vie mo- 
nastique. Blais il faut ajouter que ce c l egé  n'a 
jamais abuse ni de sa puissance ni de ses ri- 
chesses, quoique la vénération qu'il inspire soit 
poussee jusqu'a l'absurde. 

Dans le principe, les coiivents Btaient inde- 
pendants les uns des autres. Au onzi6me siéclc, 
le supérieur de Sa-Khya, un des plus riches 
monastkres, prktendit a la  snprématie. 11 trouva 
un piiissant antagoniste dans le grand lama du 
couvent de Bri-Goung. Le premier en ayant ap- 
pele a l'arbitrage de I'empereur de la Chine, 
celui-ci ne manqiia pas de lui donner gain 
de  cause, et malgré les protestations des la- 
mas de Bri-Goung, ceux de Sa-Kliya, grice a 
la protection du gouvernement cliinois, Iiabile 

profiter de cette occasion d'intervenir en 
protecteur dans les affaires clu Tibet, resterent, 
jusqu'a l'époque de la réformation . les souve- 
rains pontifes dans l'Eglise lamarque. 

Tsong-Kba-Pa leur enleva cette dignite su- 
préme. A sa mort, il legua le gouvernement 
des choses religieuses a deux de ses disciples, 
dont l'un, le Pan-Tsclien-Lama, eut la charge 
d'ensrigner , et l'autre. le Dalai-Lama (ou 
mieux Talé-Lama) de veiller sur la discipline. 
Dans une eglise ou tout s e  réduit en definitive 
a des pratiques, le chef de la discipline devait 
éclipser bientdt le chef de l'enseignement, et 
c'est ce qui est arrivé. Le Dalai-Lama est devenu 
le souverain pontife, en meme tcmps que le 
souverain du Tibet. Le Pan-Tschen-Lama n'est 
en quelque sorte que son adjoint. Le premier 
reside dans un des couvents du mont Potala, a un 
quart de lieue de Lhassa, et le second au cou- 
vent de Lhoun-Po, dans le Tibet inférieur. Le 
Dalai-Lama a pour son vicaire dans la Mongolie 
le grand lama de Kliouren. 

Sans etre les kgaux de ces éminentsperson- 
nages, les supérieurs des couventssont, comme 
eux, des Choubilghans (ceux qui renaissent), 
c'est-a-dire des incarnations des Bbdhisattvas, 
étres divins qui, pour maintenir toujours parmi 
les faibles humains la bonne doctrine du salut, 
ne  cessent jamais de s e  manifester sous une 
forme hnrnaine. 11 suit de cette croyance que, 
quarid un lama meurt ou, pour parler le lan- 
gage de la religion lamalque, s'est dépouillé 
de son enveloppe terrestre, il faut, pour lui 
donner un successeur, découvrir sous quelle 
nouvelle enveloppe terrestre a bien voulu ap- 
paraltre le Bddhisattva dont il était l'incarriation. 

Voici comment les choses s e  passent depuis 
la fin du siecle dernier, c'est-a-dire depuis que 
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l'empereur de la Cliine, sous le pretexte de 
proteger et  d'honorer le Dalai-Lama, I'a debar- 
rassé du soin de gouverner le Tibet. Qiiel que 
soit le Iiaut dignilaire du lamaisme qu'il s'agisse 
de reniplacer, on recneille et on ensoie i Lliassa, 
au couvent de La-Ilrang, les noms des enfants 
miles nés depuis la mort du lama auquel on 
clierclie un  successeur. Parmi les enfants 
inscrits on en désigne trois qui portent la 
marque de Clioubilglian, ce que les lamas et le 
devin en chef sont appelés a constater, soiis 
l'inspiration, bien entendu, des dklégues chi- 
nois qiii ont soin de clioisir ceux dont les fa- 
milles offrent quelques garanties a leur gou- 
vernement. Les trois noms sont placés dans 
une urne d'or envoyée ponr cet usage a Lhassa 
en 1792. par i'empereur dc la Ciiine, et  apres 
que les liauts dignitaires di1 clerge lamaique, 
réunis en conclavs, s e  sont prepares a cette 
cérémonie par six jours de retraite, de jeanes 
et  de prieres, un des bulletins est tiré de l'urne 
par le doyen d'age; i'enfant designé par l e  sort 
est proclame successeur du lama décédé, et  
les deiix autres regoivent un present comme 
fiche de consolntion. Quand il s'agit de rem- 
placer l e  Dalai-Lama, le tirage au sort a lieu a 
Péliing, en prbsence de hauts fonctimnaires 
cliinois et sous la présidence du Tsclian-Tscha, 
délégue et representant de l'É;glise lamaique 
aupres de i'empereur de la Cliine. Pour s'assu- 
rer que le sort ne  s'est pas tromp6, en desi- 
gnant le nouvel elu pour le meme personnage 
qu'il est appelé a remplacer ou, pour mieux 
dire, a continuer, l'enfaut, arrivb a 1'8ge de  
quatre ou cinq ans, doit prouver qu'il a quel- 
ques souvenirs de son existence aiilérieure. 11 
n'arrive jamais que, dans cet examen, il com- 
mettc quelque méprise. 

Ce mode de nomination aux hautes fonctions 
ecclésiastiques n e  parait guerc propre a mettre 
a la tete de 1'Église des hommes émineiits; 
mais en vérité, rien n'est moins nécessaire. 
Toute l'affaire d'un lama consiste a s e  laisser 
vénkrcr avec la dignité convenable, a savoir 
varier ses bénédictions selon le rituel et  a 
executer avec la plus stricte exaclitudc les 
pratiques du culte. 11 est facile de dresser un 
enfant a ces divers erercices. S i l  s e  presente 
un cas difficile, il a aupres de lui quelques re- 
ligienx liabiles ct rompus aux affaires; c'est 
entre leiirs mains que se  trouvent les fils qui 
font moiivoir l'automate, quand il est iudispen- 
sable qii'il sorte de son repos. D'ailleurs depitis 
1792, lcs vkritables directeurs sont les deux 
délégués cliinois qui resident a Lliassa. 

On se tromperait cependant, si l'on croyait 
que tous les Dalai-Lamas ont éte de vaiiies 
ombres. 11 y a eu parmi eux, surtout au sei- 
zieme et aii dix-septieme siecle, des liommes qui 
surent conduire les affaires de leur église avec 
un rare talent et éteiidre leur irifluence sur les 
penples voisins avec une étonnante habileté. 
Leur prudence égala peut-&re un peii trop sou- 
vent celle di1 serpeiit, et la facilité avec laquelle 
ils employerent les fraudes pieuses au profit de 
leur ambition, jette bien quelqiie ombre sur 
leur caractere moral; mais il ue fut pas toujours 

a leur choix de se servir d'autres armes; il est 
probable d'ailleurs qu'a leurs yeux la fin sanc- 
tifiait les moyens, et il faut ajouter que l'ha- 
bitude ne  leur laissait guere de scrupules sur 
l'emploi de la duplicité et des miracles apo- 
cryplies. Tous n'ont pas cependant donné d a n ~  
les erreurs d'une politique tortueuse. Il y a eu 
de nobles caracteres parmi les liauts digni- 
taires de l'hglise lamaique. 11 faut citer entre 
autres le Pan-Tschen-Erteni qiii mourut a Pekin 
en 1780, victime peut-etre de la politique chi- 
noise, el dont il est si souvent question dans 
le rbcit de l'ambassade de Turner au Tibet. 

Le lamalsme, ce qui precede en a donné 
une preuve suflisante, est une religion tres- 
peu spiritualistc, ne s'élevant gnere au-dessus 
du simple opus operalunr. Des pélerinages, 
des processions, des ofices continuels dans les 
temples, la répetition sans fin de formules 
d'oraison , principalement de la priere de six 
syllabes, la constituent a peu pres tout en- 
tiere. Cette derniere pribre, composée de ces 
mots: ont rnani pndnae hounz, cst presque 
continuellement sur  les 1LIres des Tibétains, 
religieux et  laiqiies. La valeur religiense se 
mesrire sur le nombre des fois qu'on la recite1, 
et  la prospkrité genérale est en proportion du 
soin qu'on met a la reproduire par la parole, 
l'écriture et  la gravure. Elle est écrite sur des 
banderoles, floltant s u  gre du vent au haut de 
grands mits, sur les édifices piiblics, sur le 
faite des maisons. Elle est inscrite en caracteres 
gigantesques siir le flanc des rnontagnes, am- 
cliée sur les arbres, peinte sur les murailles, 
gravée sur les ustensiles de inénage. 

Pour que cette priere soit sans cesse en 
mouvement et sans doute aussi dans le dessein 
d'obéir au precepte donué par le Rouddlia, de 
tourner continuellement la roue de la loi, prk- 
cepte iiguré qu'on a pris a la let!re, an a in- 
venté la célebre macliinc a prieres. C'est un 
üylindre de bois, de cuivre ou de cuir, rempli 
de petites bandes de papier, sur lesquelles 
sont imprimées les siu précieuses syllabes, et 
mis en mouvement par une manivelle. L'agita- 
tion des bandes de papier constitue une oeuvre 
pie en  faveur de celui qui met la macliiiie en 
branle. On a place de grandes macliines de ce 
genre dans les vestibules des temples, sur les 
places piibliques, et dans les principales rues, 
pour donner aux passants la facilité de remplir 
lcurs deroirs de religion. Dans les familles 
pieuses on en a de petites, et on les inet en 
mouvement aussi souvent que possible. Les 
personnes riclies ont un servileur specialement 
cliargé de cetle bcsogne. Enfin on voit dans le 
Tibet et dans IaMongolie des machines a prieres 
mises en jeu par des moulins a eau e t  par des 
moulins a vent. 

Les Tibétains et  les hlongols, pas plus les 
religieux que les laiques, n e  s e  doutent pas 
que cette célebre priere qu'ils appellent pom- 
peusement la voie de la délivrance, la porte du 
salut, la barque qui porte r i m e  au port, la 
lumiere qui dissipe les tenkbres, et  qui consti- 

l. Le rosaire eut employb pour en faire le compte. 
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toe, pour le plus grand nombre d'entre eux, 
tovte la religion, est tout simplement une in- 
vocafion a la force ghncratrice iiniverselle, 
exprimke ici sous un syinbole obscene, mais 

m fort usité dans le sivaisme qiii le rcproduit dans 
tous ses temples par la sculplure et  par la 
peinture. Iaismoinsles tliéologiens du lamalsme 
en comprennent le sens reell, plus ils se trou- 
vent a I'aise pour en donner des explications 
mystiqiies. 11s assurent qu'elle reiiferme une 
doctrine sublime, dont la vie la plus longue 
ne sufirait pas pour mesurer 1'Ctendue ct la 
profondeur. En général, ils y voient un sym- 
bole de la transrnigration des 5mes i travers 
les six royaumcs de la renaissance, royaumes 
representes cliacun par iine des six précieuses 
syllabes, ou encore I'elevation de r i m e  vers la 
perfection, en passant par les six vertus frans- 
cendantes dont chacuiie est exprirnée égale- 
ment par une dcs six syllabes. 

Ce n'est pas ;i dire cependant qu'il n'y ait 
pas dans le IamaTsme une certaine apparence 
de science. 11 n'est pas de couvent dans lequel 
un religieux ne soit cliargé de I'instruction des 
novices. Dans les plus considérablcs il y a un  
enseignement superienr. Nais les études qu'on 
y fait ne mettent en jeu qiie la mkmoire, on y 
fait apprendre par coeur les nombreuses orai- 
sons de l'&glise lamaiqiic; celui-li est le plus 
habile qui peut en rbciter imperturbablement 
le plus g a n d  nombre. 011 y forme les jeunes 
religieux i I'exercice des cerémonies. Entin on 
y explique les regles de la vie contemplative 
qu'on appuie des exemples édinants donnSs 
par lcs saints du bouddhisme. Les subtilités 
mktaphysiques ne paraissent pas manquer i 
la science lamalque, subtilités qui rappellent 
celles de nos tliéologicns du moyen 5ge et qui 
n'ont pas d'autre but que de donncr une appa- 
rencc de raison aux clioses les plus déraison- 
nables. En somme celte science ne  s e  propose 
point poiir biit la recherclie de la vérité; 
comme la scolastique, elle veut tout simplemcnt 
démontrer une doctrine arrktee, immuable, 
qui est posée, sans autre disciission, comme 
la vérilé, mais qiii n'est la vérité que pour ceux 
qui y croient. La magie fait aussi partie de la 
science Iamalc~iie. Elle n'cst enseignee qu'a 
Lhassa, dans les deux couvents de Ra-mo-tsche 
et de lo-rou. C'est la que se  rendent ceux 
qui veulent dcvenir maitres en I'art de cori- 
jurer les esprits, de commander aux élements 
et d'exercer la medecine sympatliique et ma- 
gique. 

La science lamaYque repose tout entiere 
sur deux recneils de livres sacrés, savoir : le 
Kah-gyour (traduction des tertes sanscrits) qui 
se compose de mille quatre-vingt-trois écrits 
difirents, et le Tali-gyour (explication de la 
doctrine) qui cst encore plus volumineux que 
le preckdent. A c6té de ces deux enormes 
colleclions quAlexandre Csoma a le premier 
fait connaltre PUX Europeens, il existe des 
millicrs d'oiivrages, doiit la plupart sont des 

livres d'ediflcation, des recueifs de prieres, ou 
des récits lbgendaires des vies des saints de 
YEglise lamaiq ue. 

Le Tibet peut etre appelé, a aussi juste titre 
que la Cliine, un pays de lirres. Et cependunt 
dans cette contrée oii clepuis dcs siecles l'im- 
primerie est en activité, ou la reproduction 
d'un écrit est tenue pour une cliose sainte et  
aura sa recompense dans le ciel, ou i'on s'in- 
cline devant quelques pages couverles de ca- 
racteres av6c autant de respect que devant le 
Boiiddlia vivant, on n'cst pas arrivé a nne seiile 
idée lucide en matikre de religion; on est 
reste dans la plus profonde ignorance de l'liis- 
toire et des lois de la nature; la réflexion n e  
s'est Cveilléc sur aucun des grands problemes 
dont la solution, oii dii moins dont la rn6dita- 
tion semble un dcs besoins de I'esprit Iiumain; 
l'état social ne s'est pas élevé au-dessus du 
niveau de I'enfance des peuplcs. L'histoire du 
Pays de la neige prouverait-elle la vanite de 
tout ce que ron a dit et Ccrit parmi nous, sur 
le r6le éminemment civilisateur de l'imprimerie? 
A voir ce qni s'est passe au Tibet, il est dini- 
cile dc ne pas admeltre que la pressc est un 
instriiment aussi propre i I'asservissement de 
l'esprit qu ' i  son émancipation et a son déve- 
loppement. L'Europe en serait probablement 
encore au point ou les Tibétaius sont arretés 
depiiis plus de dix siecles, si l'imprimerie 
n'avait servi, entre les mains des dominicains 
et des franciscains, qu' i  reproduire les Iégendes 
des saints et les Sommes de la tliéologie sco- 
lastique. Elle n'est devenue un auxiliaire de 
la liberte et du progr6s intcllectuel et moral, 
que grice au grand mouvement qui, au sei- 
zieme siecle, fit passer la science des mains 
dcs clercs dans celles des laiques, et a I'esprit 
nouveau que i'ktude des grands ecrivaiiis de 
l'antiquité gréco-romaine fit naltre dans l'0cci- 
dent. ~ I~ I ICHEL NICOLAB. 

LANDAMMAN (Landamtinann) , bailli gé- 
néral ou supkrieur, titre du principal magistrat 
de quelques cantons suisses. C'est le président 
de la republigue. 

Dans beaucoup de communes il y a des am- 
mans (d i~zt i~~ann)  baillis. 

LANDGRAVE (comitesprovinciales, en alle- 
inaiid Landgruf), titre allemand qui date du 
treizieme siecle et qui équivant a celui de 
princc. 11 était autrefois assez fréquent, mais 
il s'éteindra aprés la mort du landgrave de 
Hesse-Hombourg, qui est actuellement le seul 
qui y ait droit. 

LANDWEHR. La landwehr a pour destina- 
tion de mettre les armes en main a la partie 
valide de la population d'un pays: ce  n'est pas 
la levée en masse, dite en  Allemagne Lnnd- 
stur17&~, mais Ic clegré qui la preckde. Foici son 
organisation en Prusse. 

1. La pri8re de six syllabes est en sanscrit, langne 
entihrenent ignoree des laman. 

1. Le Landsturm appelle en g6nc5ral aux a m e s  toua 
ccux qui, n'ayant pas atteint cinqnante ans, out ce- 
pendant d6pass6 1'8gc requis pour figurer dan8 la 
landwohr. 



WEHR. 

La landwehr prussienne, celle qui existe 
encore, comprend deiix bans. Le premier se 
compose des homrnes igés de vingt a trente- 
deux ans, qui ne font plus partie de l'armée: 
véritable cotps de réserve, il apparait au pre- 
mier symptdme deguerre, arme, equipé, exercé, 
et sert activement a I'extérieur comme a l'in- 
térienr. Le deuxieme ban , formé des hommes 
Agés de trente-deux a quarante ans, est uni- 
quement destine au service dansles places for- 
tes et a soutenir au besoin le premier ban: il 
connait seulement le maniement des armes. La 
landwehr, une fois convoquée , s'encadre dans 
I'armée de  ligne, bataillon par bataillon, ce qui 
est possible , son uniforme étant le meme , et 
chacun de ses régiments ou bataillons corres- 
pondant, par son numero, a I'un dos régiments 
ou bataillons de I'armée active. Les officiers de 
la landwehr sont pris soit parmi ceux qui ont 
obtenu leur retraite , soit parmi ceux qui ont 
quitlé volontairement le service. 

D'aprBs le projet de reforme militaire actuel- 
lement en cours de discussion , I'sge pendant 
lequel on devra l e  service dans la landwehr s e  
trouvera tres-abaissé : a partir de vingt-sept 
ans, en sortant de'l'armée active, on passera 
cinq ans dans le premier ban de la landwehr 
et quatre ans dans le deuxieme ban, en sorte 
qu'a trente-six ans on sera liberé, et  compléte- 
ment , car le Landstum n'existera plus, au 
moins, tant que les lois ordinaires suffiront. 

Cette réforme qui a &té présentée a la Cham- 
bre des Seigneurs en jauvier 1862, juste cin- 
quante ans apees l'institution déílnitive de la 
landwelir par suite des travaiix &une cornmis- 
sion dont Scharnhorst avait été I'ime, cette ré- 
forme indique les défauts reproches a ladite 
milice : elle astreignait au service jusqu'a qua- 
rante ans, c'est-a-dire jusqu'a une période de  
I'ige miir, pendant laquelle le citoyen a besoin 
de tout son temps pour travailler et  gagner en 
vue d'élever sa famille, de veiller ti ses intérbts, 
d'assurer son avenir; puis, en cas de guerre, 
elle juxtaposait des combattants d'iges trop 
divers, les soldats dei'armée active dont leplus 
Agé ne dépassait pas viiigt-trois ans et les ci- 
toyens de la landwehr dont le pliis i gé  avait 
trente-deux ans , si le premier ban seul était 
convoque et  quarante ans en cas d'une con- 
vocation simultanée ou successive des deux 
bans. La landwchr armait a la fois toute la po- 
pulation de vingt a quarante ans. C'était un ef- 
fort suprerne qui avait eu  saraisond'btre, mais 
qui ne convenait plus a nos temps pacifiques 
et  d'occ:upations industrielles. Dans la reforme 
proposée le service de la landwehr s e  troiive 
doublement adouci, il ílnit quatre ans plus tdt, a 
trente-six ans, ct  il commence quatre annkes 
plus tard a vingt-sept ans. Cette derniere réduc- 
tion rend aussi moinssouventnécessaire I'appel 
aux armes de la landwehr, car avec des soldats 
servant sept ans au lieu de trois, on aura, en  
les maintenant tous au service, une armée au  
moins deux fois plus nombreiise. 

Si la landwehr prussienne se  modiae dans 
l e  sens indiqué, il est probable quedepareilles 
modifications seroiit introduites dans les land- 

wehrs des ~ t a t s  secondaires de 1'Allemagne l. En 
attendant , knumérons l'organisation de ces di- 
verses milices. 

En Baviere la landwehr embrasse tous les 
hommes valides, igés de quarante a soisante 
ans ,  ayant déja servi sept ans dans I'armée 
active et treize ans dans la rkserve. 

La Saxe royale n'admet pas de landwelir, 
mais seulement une réserve: on doit y rester 
trois ans. 

Le Hanovre ne posséde ni résewe, ni land- 
wehr. 

Dans le Wurtemberg , il existe une landwelir 
a laquelle sont astreints les hornmes igés de 
vingt-six a trente-deux ans : elle se trouve par- 
tagee en trois bans. 

Les Hesscs, ct autres duchés ou principautés, 
n'ont pas de landwehr. 

La landwehr n'est pas d'organisation mo- 
derne, comme on l'a dit, ou di1 moins elle a eu 
des précédents. 11 faut citer, au nombre de 
ceux-ci : les ordenanzas portugaises, dont tout 
Portugais faisait partie jusqii'd l 'igc de soisante 
ans, et qiii remontent aux premiers temps du 
Portugal , et aussi la Schuttery hollandaise , 
reserve fiactionnée aujoiird'liui en plusieurs 
bans et qui existe depuis longtemps cornme 
milice. On a voulu voir aussi l'origine de la 
landwelir dans les troupes urbaines mises sur 
pied par le cardinal de XirnénBs, afln d'attirer 
entre les mains du roi une partie du pouvoir 
militaire possedé exclusivcment par lanoblesse 
féodale : mais ces troupes urbaines, comme les 
miliccs communales de France, sont pliitdt le 
noyau de I'armée royale et  permanente, que 
le noyau d'une landwehr ou garde riationale. 

Tout pays a eu ou entretient soit une garde 
civique, soit une gardc nationale, urbaine ou 
rurale , soit une milice provinciale, soit des 
troupes miliciennes. Beaucoup procedent des 
milices mises sur pied par Louis XIV et par 
Louis XV, toutes offrent une grande analogie 
avec la landwelir. Les troupes aragonaises du 
neuviéme siBcle et les milices des republiques 
italiennes du moyen ige  paraissent les plus an- 
ciennes. Parmi les plus modernes, outre la 
garde nationale de France nee au mois de juil- 
let 1789 et dont il a été traité a part (voy. 
Garde nationale), noiis rencontrons les milices 
des comtbs anglais et les volon'taires mis sur 
pied dans les iles Britanniques (voy. Grande- 
Bretagne) , les milices provinciales de I'Es- 
pagiie, etc. 

La milice anglaise a pied atteint un chiffre 
imposant pour la défense intérieure, la seule A 
laquelle elle puisse etre consacree : depuis 
1852, son effectif reste 0x6 a 80,000 hommes, 
non compris les officiers. Cet effectif ne  s e  rem- 
plit par un tirage au sort qu'a défaut d'engage- 
ments volontaires, tirage au sort qui s'effectue 
entre jeunes gens de dix-huit avingt-cinq ans. 
Le temps de service dans la milice dure cinq 

1. L'Autriche a supprimd aalandwebr en 1852 pour 
la rernplacer par une reserve formde de tous les 
jeunes gens ayant servi pendant le tempa 16gal (huit 
aus), dout on exige encore deux autres annees dan6 
la réserve. 



ans, les exercices annuels y embrassent unin- 
tervalle de temps variable, dont l e  maximum 
est de deux mois. 11 y a en  outre 15,000 hom- 
mes de milices a clieval. 

Les milices provinciales de I'Espagne sont 
peu nombreuses et d'un recrutement tres-va- 
riable. 11 existe des milices de meme nom en 
Amériqiie, dans la Colombie et au Paraguay. 
R'agukre encoreJe royaume de Sardaigne pos- 
sédait ses provinciali. (Voy. Italie.) 

La landwelir priissienne conserve un avan- 
tage marqué sur tootes ces milices : c'est la 
plus apte a faire la guerre, parce qu'elle se 
compose de soldats agant déjaservi et habitués 
aux exercices et manaeuvres. Et pourtant il est 
probable qu'elle ne rendrait plus les memes 
services qii'en 1813 et  1814, ou elle remedia 
aux défauts de la constitulion militaire de la 
Prusse qui avaient contribué a sa défaite de 
1806. En effet, comme je l'écrivais en 1854 au 
tome Ier des Eludes sur la Prusse: u Dans le 
cas possible ou le gouvernement prussien se- 
rait oblige d'entreprendre une guerre qui ne  
plairait pas, a tort ou a raison, a la nation pms- 
sienne, je doiite foi-t que la landwehr, le se- 
cond ban surtout , rende tous les services at- 
tendus d'elle. Employee a l'intérieiir de la 
Prusse, la landwelir, dks que les opbralions se 
prolongeiaient, serait trop tentée de revoir ses 
fogers et de retrouver ses paisibles liabitudes 
pour qu'il iie s'y produislt pas de nombreuses 
déserlions. Employée a l'extérieiir de la Prusse, 
la landwehr ne pourrait plus deserter a I'inlé- 
rieur, reprendrait vite des allures militaires et 
ferait en peu de temps de bonnes troupes. Mais 
ici un autre inconvénient se presente: 500,000 
Iiommes en guerre demandent un entreticn 
aii - dessus des ressources linancieres de la 
Prusse. . . Pour ces deuaraisons, nous croyons 
que le systeme de la landwelir recevra par la 
suite, au moins dans la pratique, de graves mo- 
diEcati0ns.a Ces modiflcations sont a la veille 
de s'accomplir. 

On ne peut noiirrir sur la garde nationale et 
les milices l'espoir complet de leur voir rendre 
un aussi bon service que la landwelir, parce 
que les Iiommes qui les composcnt, manquent 
en gkiiéral d'insti'uction militaire. Le spectacle, 
donné par la garde nationale de Fraiice de  1792 
a 1795, ne se reproduirait sans doute pas une 
seconoe fois. NCanmoins, il est ccrtain qu'em- 
meuee a l'extérieur et  coopérant avec les sol- 
dats de ligne, ellc s'aguerrirait avec le temps et 
deviendrait une troupe : seulement au début, 
les opérations avec elles, niiliceoii garde natio- 
nale, demanderaient de la prudcnce. C'est la 
un inconvénient. Aujourd'hui les chemins de 
fer et la marine a vapeur aidant, laguerre peut 
commencer dans la plus grande partie de 1'Eu- 
rope qiielques jours aprks sa declaration; il faut 
donc que le combattant soit plus leste encore, 
niieux preparé que par le passé, et  qu'il con- 
naisse les nouveaiix moyens de guerre, alin de  
ne pas en Btre surpris. C'est dire que la land- 
wehr oii milice semblable, que1 que soit son 
titre, derra d'abord etre employke a I'intérieur, 
et iigurer a I'extérieur uiiiquenient si la guerre 

se prolonge, et aprks avoir Até exercée en vue 
d'iine coopération effective a la lutte, 

Placées le long des frontihres, soit dans les 
places fortes, soit en rase campagne, la land- 
wehr et les milices joueront leur véritable r61e; 
la elles seront utiles. Elles serviront d'appui a 
l'armée et lui permettront de se rallier aprks 
une défaite, de réparer ses perles, de re- 
prendre l'offensive : de vastes camps retran- 
chés pourrout Gtre construits autour des for- 
teresses, ou sur d'autres points favorablement 
situés, pour la placer dans les conditions les 
meilleures au succes de sa missioii; mais ne  
i'oublions pas , c'eet une mission de second 
plan. L'opiriion du général Lamarque, dans 
sa brochure intitulée Nécessité d'zrne armée 
permanente, est formelle: a Si on lisait avec 
attention , dit-il, l'histoire des peuples qui ont 
recouvré leur indépendance, on verrait qu'en 
derniere analyse les efforts des populations 
n'ont eu des résultats favorables que lorsqu'ils 
se combinaient avec ceux d'armées bien exer- 
cées et  conduites par de grands capitaines. 
Tant que Gnillaume de  Nassau ne put opposer 
aux redoutables soldats du duc d'Albe que des 
reitres leves a la h i te ,  que des Hollandais et  
des Brabancons, il fut vaincu; mais quand des 
milliers de Franqais échappés a la Saint-Bar- 
tliélemy, quand les Anglais commandés par l e  
brave de Were, quaiid des corps réguliers for- 
mes par la Noue, Dommerville, Coligny, petit- 
fils del'amiral, cornposerent les armées de Mau- 
rice, alors la victoirc se rangea du cbté le plus 
juste, et le sceptre de fer de Philippe fnt a j a -  
mais brisé.n 

Quant au maintien de I'ordre a I'intérieur du 
pays, il est certain qu'une milice ou garde na- 
tionale y réussira mieux, parce que ses formes 
moins severes feront accepter plus volontiers 
son intervention. 11 faut seulemcnt excepter le 
cas ou les troubles dégénererit en revolte ar- 
mée: alors comme dans i'intéret de  la société 
la répression doit &re prompte , I'emploi ex- 
clusif de l'armbe atteindra plus efficacement le 
but. Presque tous les génkraux partagent a ce 
sujet l'avisquela coopération, dansce cas, d'une 
milice avec la troupe de ligne complique le jeu 
de cette dernihre et en exige en compensation 
un plus grand nombre. Le général Roguet par 
exernple, s'exprime ainsi dans son livre sur la 
Guerrc des barrfcades (1850): 11 Les militaires 
et les hommes d'Etatnepeuvent admettre, meme 
trks-exceptionnellernent et avec les plus gran- 
des restrictions, ce principe souvent avancé : 
en temps de troubles civils la troupe obtiendra 
imniédiaternent un succiis complet, si la garde 
nationale marche avec elle; dans le cas con- 
traire il faudra moins espérer de la prompte 
eflcacité de son action. II Toutefois rappelons 
qu'a Bcrlin, en avril 1848, la garde nationale, 
dirigée par le major Blesson, a rendu les plus 
grands services : il en fut de meme a Paris , au 
moins de jiiin suivant, et le général Cavaignac, 
chef du pouvoir exkcutif et  commandant eíTec- 
tif de la force armée, eut a se  louer du concours 
de lagarde iialionale. Au resumé, si le lieii d e  
l'eniploi des landwehrs , milice provinciale ou 
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g.ardenationale, est bien dktermine, et  s'il vaut 
mieux les utiliser a l'intérieur du territoire na- 
tional, le momeiit le plus fructueux de cet ern- 
ploi reste indécis et dépend des circonstances 
plus ou moins graves que l'on traverse, ainsi 
que de l'esprit public qui anime le milicu ou 
I'on vit. ~ n .  DE LA BARRE-DUPARCQ. 

LA PLATA. Voy. RBpublique argentine. 

, LATINISME. Eucouragés peut-&re par les 
idbes de panslaz!isme et de scandinavisme, 
qiielqiies auteurs ont cru devoir inventer iiu la- 
tinisme, c'est-a-dire, une alliance entre la 
France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Pour- 
quoi? Parce que les langues de tous ces pays 
dérivent du latin, parce queles populations sont 
catlio!iqties et - ajoute un patriotisme mal en- 
tendii - parce que nous serons a la tBte de  
cette ligue et  que nous exercerons ainsi une 
grande influence. 

Kous considérons cctte idee comme contraire 
Q l'interet de la civilisation. Celle-ci tire bien 
plus de profit des rapports qui s'établissent 
entrc des uationalités différentes qu'entre na- 
tionalités trop rapprocliées; l'identitk de religion 
est u11 molif tr&s-peu politique d'alliance (le 
cardinal Riclrelieii envoie les fils des ligueurs 
aii secours des protestantsqui combattent l'em- 
pereur d'Autriche charge par le pape d'exter- 
miner les liéretiques). Quant a la prkpouderance 
(voy.), c'est une cause de guerre, donc une vue 
anticivilisatrice. 

La Francepeut s'allier i 1'Italie et  Q l'Espagne, 
nous n'y voyons aucune objeclion, mais ces al- 
liauces n e  doivent pas etre cxclusives. Nous ne  
demanderions pas mieux que de voir s e  fon- 
der une union universelle; mais tant que cet 
ideal ne  sera pas réalisé, nous préfkrerons a 
toute autre I'alliance qui pourra le mieux as- 
surer la paix a l'Europe. Or, ce serait , soit une 
alliance avecl'bngleterre, soit une alliauce avec 
l'Allemagne. M. B. 

LATINS,  RACE LATINE. Voy. Races. 

LAZARETS. Établissements ou l'on seques- 
tre les persounes ou les objets soupconnes 
de pouvoir communiquer des maladies conta- 
gicuses. C'est la que s e  font les quarautaines. 
Ils s e  composent de bltiments et d'une portion 
de rade oii stationnent les navires suspects. 
(Voy. Régime sanitaire.) J. DE B. 

LEADER, conducteur, cbef(duverbe to lead, 
conduire). - On doune ce nom en  Angleterre 
au clief reconnu d'un grand parti dans l'une 
des deux cliambres. On sait que les partis sont 
loin d'etre aussi nombreux chez nos voisios 
que chez nous. En dehors de quelques divi- 
sions accidentelles et passageres , le parti tory 
et  i e  parti wliig ont seuls une existence per- 
manente, parce que seuls ils representcnt deux 
tendances impérissables de l'esprit humain: 
la conservation et  le progres. 11 y a donc d'or- 
dinaire quatre leaders: deux dans la Chambre 
hautc, deux dans la Cliambre des communes. 

Ou se  tromperait si l'on assimilait , soit pour 
l'autorité dont ils jouissent, soit pour les de- 
voirs qui leur sont confiés, les lcadcrs anglais 
Q nos clicfs de partis. Ceiix-ci , portes Ic plus 
souvent au poste qu'ils occupent par un Iiasard 
lieureux plutdt que par le clioix raisonné de 
leurs adlibrents politiques , ii'exercent jamais 
qu'un pouvoir précaire et contesté. Chez nos 
~~o i s in s  la désignation d'iin leader est I'objet 
de mines réflcxions : on ne  tient pas seulement 
COmPte des talents oratoires ou ~oliliques; on 
attaclie aussi une grande irnportance, non pas 
précisbmcnt a la fortune (carquelques-uns des 
plus illustres leadcrs étaient pauvres), mais i 
la situatior sociale, aux relations du person- 
nage qu'il cst question de choisir, a la digiiité 
de sa vie privée. La maturitb du clioix en assure 
d'ordinaire l'efiicacitk; et s i  des revoltes s'éle- 
vent parfois contrc l'autorité du leader, il est 
bien i'arc qu'elles rbussissent. 

Enfin Ics occupations d'un clief de parti frau- 
cais ne sont pas coniparables a celles di1 lea- 
der anglais. Cliez nous, meme au temps duré- 
gime parlementaire , qiiand un caudidat au 
poste de premier minislre avait prononck dans 
une session trois ou quatre grands discours, 
soigneusernent étudiés , il s e  tcnait pour con- 
teut, et  son parti ne  lui eii demandait pas da- 
vantage. Devenu ininislre, il était forcb de pa- 
raltre plus fréquemmcnt li la tribune; mais, 
Iiors ce cas, le clief d'un pai'ti etait, de tous les 
orateurs de ce parli, celui qiii prenait Ie moins 
souvent la parolc. En Angleterre, il en est tout 
autrenient. Le leader, soit au pouvoii; soit dans 
l'opposition, est obligé de déployer une activité 
constante. C'est a lui qu'il appartient de clore 
toutes les disc~issions de quelque importance; 
c'est j. liii de débattre avec le leader du parti 
oppose la fixation de l'ordre du jour; c'est ;i lui 
de repondre a mille questions, s'il est ministre; 
de  les faire, s'il est a la tete de I'opposition. 11 
n e  s e  passe presque pas de séance ou les lea- 
dcrs des deux partis u e  soient obligés de se  
lever a une ou a plusieurs reprises, tant6t pour 
prononcer dix paroles, tanlOt pour faire un 
grand discours. 11 est vrai que cette ticlie pB- 
nible leur est rcndiie plus facile par la nalure 
de 1'8loqueiice anglaise, qui est iine kloquence 
d'liommes d'araires et nori pas d'academiciens. 
JIais si l'on songe que les séances du Parle- 
ment s e  prolongent fort avant dans la nuit, que 
les votes les pliis importnnts sont parfois re- 
tardes jusqu'a deux ou trois heiires du rnatin, 
et que le leader, prenant la parole au termc de 
la discussion, doit conserver iiitactes jiisqii'au 
dernier moincnt toute la force de son altention, 
toute la fraiclieur desa tete, toutes les ressour- 
ccs de sa parole; sil'on considere cnoutrc que 
souvent le meme Iiomme qui durant six mois 
passe de longues lieures apres miniiit dans la 
salle des séances de la Cliambre des commu- 
nes, dirige peiidiint le jour une politique com- 
pliqube, dont les calciils, les convoitises et 
les intér&ts s'étendent sur le mondc entier, 
on comprendra tout ce que de semblables 
fonclions ont de pknible, et  cornbien est douce 
la vie de  nos hommes d'Etat les plus actifs 
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en comparaison de celle d'un chef de parti en 
Angleterre. 

D'aprks ce que nous venons de dire, on con- 
p i t  que tout le monde ne puisse pas aspirer 
a des fonctions aussi complexes et aiissi difli- 
ciles a remplir. Depuis pres de deux cents ans 
que les partis sont régulierement organisés en 
Angleterre, on cite les 2eadcrs accomplis, et 
plus d'un grand ministre a manqué d'iine par- 
tie des qualités nécessaires a ce rble. Il faut 
unir une force de volonté pcu commune a une 
bonne grhce et a une facilite d'liumeur non 
moins rarcs, les qualités de l'liomme du monde 
a celles de l'liomme d'etat. 11 faut enfin a la 
vigueur de l'intelligence joindre celle du corps. 
Tout le monde connalt ce mot d'un Angla: 1s au- 
que1 on demaudait quelle ctait dans sa patrie 
la qualité la plus indispensable i un chef de 
parti: (1 La santé, 11 répondit-il. 

Lord Chatham, que l'on cite souvent en 
Fraiice comme I'idéal de l'liomme d'Elat anglais, 
lord Cliatliam, avec son organisation nerveuse 
et maladive, son goiit pour l'isolement, so11 élo- 
quence sublime et inbgale, ne fut jamais uu 
veritable leader. A I'époque de son premier 
ministere, il se consacra tout entier j. la poli- 
tique estérieure et laissa la direction de son 
parli dans les Chambres ii un grand seigneur 
ignorant, qui n'aurait pas su rbciter de siiite 
les noms des colonies anglaises, et qui ne par- 
vint jamais a comprendre comment lc Cap Bre- 
ton pouvait &re une ile, mais qui connaissait a 
fond lc iiom, les relations, Ics intérets de clia- 
cun des membres du Parlement, et qui savait 
quelle porte il fallait frapper , lorsqu'on avait 
11esoin de trois voix pour assurer un vote doii- 
tcux. Lord Cliatliam et le duc de Newcastle s e  
completaient mutuellement. Le jour ou ils s e  
sbparerent , cliacun des deux perdit la moitie 
de son influence. 

Le second Pitt, au contraire, dont la politique 
exterieure peut etre i'ohjet de critiques légi- 
times, gouverna pendant vingt ans la Cliambre 
des communes avec une autorité sanségale, et 
il eiit été un leader incomparable, s'il avait eu 
l'aménité de inanieres de Foxou de lord Rorth. 
Castlereagli était trop froid; Canuing s'aban- 
donnait trop i son gout pour la raillerie. 11 faut 
remonter jusqu'a Robert Walpole ou redescen- 
dre jusqu'a nos jours pour trouver la réuuion 
ti peupres completcdcs qualités s i  nombreuses 
et si diverses que nos voisins cxigent d'un chef 
dc parti. Dans cc moment, en effet, l'Angleterre 
possede, pour quelques jours encore, un de 
ces hommes étonnants, auxquels on accorde 
plus volontiers I'admiration que l'estime ct qui 
semblent destines, par leurs qualités comme 
par leurs défauts, igouverner leurs semblables. 
Une iutelligence a la fois souple et vigoureuse, 
un sang-froid singulier au müieu dcs plus 
grandes hardiesses, une rare íiexibilité d'opi- 
nions, rachetée et comme ennoblie par une in- 
dbpendance de caractere dont la royauté, les 
partis et la nation elle-meme ont fait plus d'une 
fois i'épreuve, une erpérience consommce des 
agaires, beaucoup d'habiletk, peu de scrupules, 
une puissance de séduction inimagiiiable, tour 

A tour exercée sur les deuxmoitiés de I'esp8ce 
Iiumaine, une organisation physique qui sem- 
ble il'abri des attcintes de r i g e  et dela fatigue, 
te1 est l'assemblage de dons precieux et de dé- 
fauts utiles qui a fait lamerveilleuse fortiine de 
lord Palmerstou et qui liii permet encore de 
rnener lestemerit de front la direction des af- 
faires publiques et la leadership des communes 
a un age ou ses plus illiistres devanciers repo- 
saient depuis lo~gtemps dans la tombe, ou dans 
la Cliambre des lords. 

Le leacler de la Chambre des communes a 
pourlieutenant le whipper-in. Ce mot, qui vient 
du verbe to whip (fouetter), signifie propremeiit 
piqueur, conducteur de meute. Le whipper-in 
est cliagé de la police du parli. C'est lui qui 
rappelle i la raison les indisciplinés, qui re- 
cliauffe les tikdes, qui soutient et encourage les 
zéles. C'est lui qui, au moment d'un vote, ra- 
inene a la liite les flliieurs dans la salle des 
séances. C'est lui qui, a la veille d'une dis- 
cussion importante, écrit aux députés attardés 
i la campagne, pour Ieur faire comprendre la 
nécessité de leur présence a Londres. 

Lorsqu'un parti arrive au pouvoir, les deux 
leaders oiit naturellement les postes lcs plus 
importants, et l'un d'entre eux devient premier 
lord de la Trésorerie, c'est-a-dire chef du mi- 
nistere. Quant au whipper-in, sa place est mar- 
quéed'avance. 11 est nommk secrétaire dela Tré- 
sorerie, et tout en s'acqiiittant de ses fonctions 
oficielles, continue a remplir dans son parti le 
rdle que nous avons esquissé tout i I'heure. 

L'organisation des partis en Angleterre n'est 
pas assurement sans présenter certains in- 
convenients. Une discipline aiissi rigoureuse 
exige de ceux qui s'y sont volontairement sou- 
mis quelquessacrilices d'opinion ou d'ambition. 
Parfois on voit un homme d'un merite ordinaire 
maintenu a la tete de son parli, par suite du 
respect accordé j. une position acquise, tandis 
que des talents plus jeunes et plus brillants 
restent au second rana. 

iílais que d'avantag& a cbté de quelques in- 
coiiv~nieiits I Cettediscipline qu'on peut trouver 
crcessive prévient le fiactionnement des par- 
tis, qui a tant contribue en France a discréditer 
le gouvernement parlementaire. Pendant la se- 
conde moitié du dix-huitieme siecle on a bien 
vu se former en Angleterre, comme cliez nous 
sous la moiiarcliie de Juillet , un certain nom- 
bre de partis, ou plut6t de fractions de partis 
séparées par des questions personnelles bien 
plns que par des divergences sérieuses d'opi- 
nions. Mais cet état de choses, qui aurait fini 
par ébranler la confiance du pays dans les 
institutions représentatives, ne  tarda pas 6 se  
modifier lorsque les tendances conservatrices 
et les opinions liberales, trouvarit dans Pitt 
et dans Pox une brillante expression, s e  ral- 
liereiit autour de ces deux grands hommes. Si 
plus tard des partis intermediaircs , comme 
eeiix de Canning et de Robert Peel, rendirent 
des services que seuls peut-&re ils pouvaient 
rendre, ils ne survécurent longtemps ni a leurs 
illustres chefs ni aux circonstances qui avaient 
Iégitimé leur formation. 

12 
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Les leaders, avons-nous dit, ont la direction 
effective des discussions. 11 résulte de la que le 
speaker. de la Chambre des comrnnnes, n'inter- 
venant au milieu des debats que dans de rares 
occasions, peut conserver une impartialité bien 
rare chez les présidents de nos assemblées 
francaises. On sait dn reste que ce personnage 
n'a pas entrée dans le cabinet. La présidence 
de la Chambre haiite, il est vrai, est confiée au 
lord-cbancelier , qui fiiit partie du ministere et 
qui quelquefois meme remplit les fonctions dc 
lcader de son parti. hlais les discussions de la 
noble assemblee étant moins passionnees que 
celles de la Chambre populaire, ce cumul d'at- 
tributions ne présente pas d'iuconvénients sé- 
rieux. 

Les leaders, avons-nous dit cncore, sont de 
droit appelés aux places les plus importantes 
du cabinet, lorsque leur parti arrive su pouvoir, 
et l'un Centre eux devient premier lord de la 
Trksorerie. 11 resulte de la qu'il n'y a jamais en 
Angleterre plus de quatre ou cinq candidats 3 
ce poste: en France chacun se  croit capable 
d'etre premier ministre. 

L'importance considérabIe attribuee a ces 
personnages a encore un autre avantage: elle 
rendmoins ardente cette guerredeportefeuilles 
qu'on a tant reprocbée a nos %ommes d'État. 
En Angleterre, un chef de parti n'a pas besoin 
dn titre de ministre pour jouer un grand rble. 
Lord Derby, premier lord de la Trcsorerie, n'a 
jamais été aussi puissant que lord Derby, chef 
de l'opposition conservatrice. Fox , qüi n'a fait 
que passer au pouvoir , a exercé autant d'in- 
fluence sur I'avenir de son pays que Pitt et 
IValpole, malgé  leurs vingt années de minis- 
tere. 

Ceux qui ne voieut en Angleterre que I'aris- 
tocratie feront bien d'y Btudier l'organisation a 
la fois si simple et si ingenieuse des parlis. 
Qu'ils suppriment par 1s pensee I'liérédité de 
la pairie; qu'ils remplacent la Chambre des 
lords par un Senat électif comme celui de 
Belgique ou des fitats-~nis; et l'organisation 
queje  viens de décrire ne  deviendra ni plus 
inapplicable, ni moins utile., 

EDOUARD HERV~. 

LEGALISATION. Note par ]aquelle un foiic- 
tionnaire certiíie i'autheuticite d'une signature. 
La légalisation peut quelquefois etre utile ou 
necessaire, mais il est certain qu'on multiplie 
cette formalité quelquefois jusqu'a I'abus. Le 
plus grand abus cependant qu'on puisse com- 
mettre en ce quila concerne, c'est de la refuser, 
lorsqu'on est convaincu de son authenticité. 
Ces refus, dont i'histoire politique a enregistré 
quelques cas, devraient etre pnnis severement: 
c'est un véritable déni de justice. M. B. 

LEGION D'HONNEUR. L'ordre de chevale- 
rie appelb la Légion d'honneur a été crké en 
1802, le 19 mai, par l'empereur Eapoleon ler. 
11 fut destiné a récompenser les services ci- 
vils et militaires, le mérite et les belles ac- 
tions. Rlais plus géneralement et plus frCquem- 
ment conféré, des sa fondation, aux ofíiciers 

et aux soldats , il sembla un momcnt n'Stre 
qu'un ordre militaire. Son véritable caractere 
Iiii fut toutefois fidklement conserve par son 
fondateur , et les bvcnemcnts politiques sur- 
venus depuis 1802 ne I'ont jamais alteré. Tous 
les gouvernements qui se sont succéde, ont 
respecté IaLegion d'honneur, en la maintenant, 
Louis XVIlI par un decrct du G juillet 1814, 
Louis-Pliilippe par unc des premieres ordon- 
nances d'noiit 1830. 

Une modilicntion assez importante fut toute- 
fois apportec au dessin de la mbdaille, dont la 
forme est sufisnmment conniie pour que nous 
soyons dispensb de la dccrire. Le décret de 
fondation plaqait au centre de l'eloile a cinq 
branclies l'efigie de R'apoleoii I P r ;  le goiiverne- 
ment dc la Restaiiration íit substituer I'efligie de 
Henri IV b celle de I'Empercur. Le gouverne- 
ment de Juillet s'associa la meme farite, et la 
r6publique de 1848 eut seiile l'esprit de réta- 
blir le dessin primitif d'iine croix, dont le pres- 
tige 6tait resté trop grand pour qu'on piit son- 
ger, neme sous I'influence de certaiiies idees 
d'alors, a dktruire l'ocuvre de Napolbon Ier. 

Au ibtablissement dc I'Ernpire, R'apoleon 111 
remit en vigueiir toutes les disposilions du dé- 
ci'et de 1802. 11 ne modifia que celles qni nc 
répondaient plus aus  cxigences de notreepoque 
ou les services civils, ou lc mCrite scientifique, 
artistiqiie, industriel, comiiicrcinl et adininistra- 
tif ledisputent, lieureusemcnt pourla grandeur 
du pays, aux serrices et au mCrite militaires. 
Des rCglcmcnts nouveaiir fiirerit meine intro- 
duits qui firercnt les droits des titulaires de 
l'ordre ou les chances des aspirants. Un cer- 
tain temps de scrvices regulicrs (20 ans) doniie 
inaintenant des titres a la croix, aussi bien 
aux employks qu'aux militaires en activité de 
service. 

Les membres de la Lbgion d'lionneiir sont 
divises en cinq classes: grands-croix, grands 
ofiiciers, commaiideurs , ofliciers et chevaliers. 
Kul ne peut btre admis dans la LGgion d'lion- 
neur qu'avcc le tilre de chevalier, et la qualite 
de mcinbre de l'0rdre se perd par les memes 
causes qui entra'liient la pcrte de la qi~alité de 
citoyen franqais. La premiere de ces disposi- 
tions ne s'applique pas toutefois aux ktrangers, 
lesquels peiivciit obtcnir de prime abord des 
grades clevks, que le souverain designe gene- 
ralement en raison dc la position que le nou- 
veaii membre occupe daris son propre pays. 

Les insignes de I'Ordre se portent direrem- 
ment, selonlegrndc : le clievalier rcqoit iine croix 
enurqe?zt, suspcndue j. u11 rubanrouge-feu mis i 
plat ; l'oficier rcqoit iine crois en o?., ct le rii- 
han est surmonli: d'iine roseltc; le cornman- 
deur a une croix d'or, de module plus grand, 
attacliée a un large riibaii porti: au cou; les 
grands ofiiciers placent simplcmeiit sur leur 
poitrine , a gauclic , une plaque en diamants 
faite sur le dessin de la crgix, mais sans aucun 
ruban; enfin les grands-crois ont iin l a x e  ru- 
ban qui traverse 1eur poitrine de droite ti 
gauche, et a l'extremité duque1 est une grande 
croix en or. Les distinctions extérieures sont 
moins varices, quaiid Ic ruban rcstc lc seul in- 



signe : un ruban nout; oii pass8 a la bontoii- 
niere gauclic de I'liilbit designe Ic chevalier; 
une rosette liséc U. la mCme Boutonni6i'e in- 
dique les gradcs superieurs dcpiiis ccliii d'ofi- 
cierjusqu'a ccliii de gi'and-ci'oix inclusiienien t. 

Le port de la croir rlc la Lbgion d'lioniieur 
n'etant pas obligatoire pour Ics civils, le grand 
chancelier de I'Ordrc, don t nous icrons coiiiini- 
tre plus loin Ics attilbutions, a dfi presciíre 
certaines ohligations aiis titiilaiics d'ordres 
Ctrangers dont lc riibnn est de m01nc coulcur 
que celuidcln Lkgion d'lionncur. Ces oblig;ltions 
se résumcnt dans le port ilc la crois. Voici les 
principaux ordrcs Btrangcrs reconnus, doiit Ic 
ruban est égalcmcnt rouge -feii : I'ordrc du 
Bain (Graiidc-nretagne); - dc Calatrnva (Es- 
pagnc); - clc Clinrlcs XIII (Suc'dc); -du Clirist 
(États romaiiis et l'ortiigal) ; - du I!aucon bliiiic 
(Saxe-\\'eimar): - du Lion d'or (iicsse blccto- 
rale); - de Montcsa (Espngncl; - cle Saint- 
Alexandre Kcwski (Ryssic); -- dc Saint-Jacqucs 
de1'~pée (Espognc); - clc Siiiiit-Janvier (Deiis- 
Siciles); - dc la Toisoii d'or (Espngric ct 1111- 
t'riche). 

L'ernpereiir Kapol6oii I I I  cst clicf soiiveiain 
et grand maltre dc l'ordrc (le In Légion d'lion- 
neur; aprhs liiisicnt IiiCrarcliiqiicinent legrand 
chancelicr, iiistitiii: pour vciller i I'application 
des reglements de I'Ordic, d la conservalion (le 
ses priviléges et  poiir drcsser , au fur ct i iiic- 
sure des vncanccs por suitc clc d6ci.s ou clcd6- 
cliéances, des noiiiinations ct proiiiotions,la listc 
génkrale des incnibrcs. Lc griirid cliaiicclici, 
qui est grand-crois. a toujoiirs eté clioisiparmi 
les grands digiiilaircs dc l'arni6c oii de  In m;i- 
rine; il a sous scs ordres iin secrétaire geiie- 
ral qui appartient aiissi i I'etat-major général 
de I'arnic'c , ct il cst assistb d'un conseil coiii- 
pos6 de dignitnircs clc I'Ordrc pris cii Qpale 
parfie dans I'ariiiee ct  daiis lc civil. Lc gi'üiid 
chancelier a droit depr¿'scntation, soit pour des 
norninations,soit pour des prornotioiis; inais Ics 
nouveaiixmembrcsqu'il dbaigne, dc iiieme qiic 
les titulaircs qii'il prbscntc pour l'avancemcnt, 
ont cessi: d'2trc cu ;rctivitb, soit commc mili- 
taires, soit comine cinployes cirils, ndininistra- 
teurs, magistrats, etc., ctc. 11 cn cst aussi parmi 
les ressortissants dc la cliancelleric, (~i i i ,  n'ap- 
partenarit a iiuciin ministerc , nc pourrüicnt 
voir leurs serviccs oii lcur ni6ritc sigrialbs aii 
souverain ct recompcnsCs par Iiii. 

L'organisation des d¿.parlements miiiistbricls 
embrassant prcsquc toutcs lcs l~ianclics de  
I'intelligcnce liumainc, il a 6t6 fait unc clnssi- 
flcation asscz laigc dcs titi'es, clcs serviccs e t  
des mérites, qiii pcrinct itoiis les niinistrcs clc 
faire une ou plusieurs fois cliaque annec des 
présentalions. Sous lc sccond Enipire, I'usngc a 
voulu que ces prbscntations s e  lissent i ccr- 
taines epotjues oses ,  et par listes; mais clles 
n'ont pas esclii les nomiiintions pnrlielles a 
des époques indkterminees. 

Chaque noiniiiation ou promotion d'lin mem- 
bre francais est consignec au nlo~zitaz~~~. Toiite- 
fois, la publication du dc'crct dans le joiirnal 
officiel n'est pas iinc des formalités prescrites 
par les reglcmcnts pour la validiti: clc la iiomi- 

nation ct poiirl'autorisation dn nouvel élu. Avis 
de  la nomination ou de la promotion est trans- 
mis en  premier lieu par l e  ministre qui a fait 
la prc'sentation, et  cet aris est  le premier titre, 
qii'une lettre du grand cliancelier vient bien- 
tót conlirmer. Cette lettre invite le nouveau 
niembre a remplir les obligations qui lui sont 
imposées, lesquelles consisterit dans I'enrai a la 
grande cliancellerie des pi&ces (le son ktat ci- 
vil et dans la consignatioii, chez les agents d u  
Tresor poblic, d'une somme fise. Cette somme 
varie selon les grades ; elle est  comme iine iii- 
demnité pour l'enregistremeiit du décret de  
iionlination , pour les frais de  diplóme e t  pour 
l'acliat de la croix remise au titulaire. La croix 
et le dipldme n e  sont délivrks qu'apres que 
1'6111 a étk r e y  par iiii parrain designé par lui 
et  qui occupe dans i'0rdre un grade supérieur. 
Ce parrain fait preter l e  serment de  I'Ordre, 
dresse proces-verbal de  la reception du nou- 
ceau membre et  transmet ce proces-verbal a 
la cliancellerie, quilui en a communiquéle mo- 
dele. Pour les ktrangers, la plupart de ces for- 
malitks n'existent pas. La transmission régu- 
liere dii diplóme s'opere par i'intermédiaire des 
reprbsentants diplomatiques. 

Les privilkges du legionnaire s e  rkduisent Q 
pcu de  cliose. Les honnears militaires lui sont 
iendus par les sentinelles, quand il porte la 
crois siir la poitrine; les soldats lui doivent l e  
saliit. A la mort d'un légionnaire, la famillepeut 
réclamer de I'autoritémilitaire une garde d'lion- 
neur poiir accompagner l e  cercueil. 

Fcrons-nous suivre ces détails de réflexioq 
siir la raleur morale d'unedistinction nobiliaire 
dont lc prestige, chose rare! est demeuré s i  
cntier depuis sa création? Ou bien citerons- 

' 

nous le langage de  ces philosoplies , dont l'in- 
diíTércncc n'est souvent que le dépit de cer- 
tain personnage $e la fable? 11 nous senible 
inutile d'insister sur  la puissance d'attraction 
cfu'esercc encore aiijourd'liui, en France comme 
U. I'étranger , I'ordre dela  Legion d'lionneur; et  
plus inu tile encore de répondre a ceux qui, n e  
pouvaiit nier cette puissance , essayent d'en 
faire un reproche anotre société. L'espoir d'en- 
trcr dans un ordre doiit les premiersmembres . 
sont les plus grandes i l lustratio~s du pays oii 
comptent parmi les plus dignes représentants 
de I'intelligence liumaine , est  encore I'iin des 
grands inobiles de la vie sociale. Qiiand cct es- 
poir s'est réalisk, il semble a i'élii qu'il a 
i'ranclii la plus longue étape, e t  la distancc qui 
lui rcste a parcourir, pour obeir a laloi du  pro- 
grBs et de la perfection, n'effraye ni  ses forces 
ni  son courage. Disons donc seulement que  s i  
cllc est bien réelle, en  effet, la valeur morale 

'de I'iiiiique distinction lionorifique que  les gou- 
uernemeiits frangais aient eu  a accorder a tous 
Ics services et a tous les  mérites, il importe 
que les dispensateurs s'attaclient religieuse- 
iiient a en conserver toiit le prix, et que l e  
clioix des élus,  control6 sans cesse par l e  
public , dernier juge de  tous les actes oficiels 
ct  de tousles mérites individuels, réponde bien 
par son impartialiti: ii la grandeur de la rCcom- 
pcnsc octroyée. E i a n s ~  DREOLLE. 



L~GISLATION.  voy. Loi. 

LÉGISLATIVE (ASSEMBLÉE). voy. R ~ V O -  
lution de 1789. 

LÉGISTES. L'liistoire de l'infiuence des 1é- 
gistes sur la politique offre une élude feconde 
pour Fous ceus qui s'intéressent au progres des 
sciences sociales. En France surtout, l'influence 
de  cette classe a part fut longtemps considé- 
rable et  n'a pas compl6tement cessb de  nos 
jours. 

Le moyen age est 1'Bge d'or des legistes. 11s 
y naissent, s'elevent , grandissent et dominent. 
Comme le dit avec juste raison hl. Bardous' : 
11 L'histoire de leur influence durant cette'pé- 
riode est celle de la formation du tiers état; 
mieiix encore c'est le iécit des origines de 
notre démocratie et  de nos libcrtés civiles. 
Dans les hommes de loi , s'incarna l'csprit de 
la liante bourgeoisie. Ils représenterent long- 
temps cette classe; ils dégagérent ses besoins 
réels du milieu des iiidécisions et des malaises. 
Ils leur crékrent un but precis, i'affranchis- 
sement de  I'homme e t  du sol. Ce but , les 16- 
gistes ne  le placérent jamais trop loin. 11s 
n'eurent jamais dcvant eux de larges Iiorizons. 
Épris seulement du  possible e t  du praticable, 
ils s e  coiitenterent de demi-conquetes et de 
transactions. Hommes concentres, intkrieurs, 
faits pour la lutte, ils n'eparpillaient jamais 
leurs forces. N'ayant qu'une idee a la fois, ils 
réunissaient autour d'clle tous lcurs désirs, 
et mettaient au service de  la causc une de ces 
volontés puissantes et  tenaces comme nous 
ii'eri trouvons plus. Ils reconnurent immkdia- 
tement qu'ils avaient deus  eiinemis : la no- 
blesse et l e  clergé. 11s leur voiierent une liaiiie 
irreconciliable, et  jurerent que l e  droit ne  se- 
rait ni  féodal ni  ecclésiastique. La législation 
romaine fut leur second évangile parce qu'elle 
etait un type d'unite: la royaute í'ut leur point 
d'appui, parce qu'elle avait lcs memes in- 
stincts. J) - Les legistes sont les véritables 
fondateurs de la royauté et  de l'unité. Au sei- 
zieme sikcle nous Ics trouvons a leur apogée; 
ils comptent dans leur sein les plus vaiilants 
esprits de  l'époqiie; ils savcnt combiner le 
respect de  la loi et le sentiment patriotique. 
BIalheureusement ils n e  surent s'arreter, ils 
saperent toiites les libertes locales en dévelop- 
pant outre mesure le besoin d'unité. Dans lcur 
désir de reiiverser la puissance féodale, lcur 
véritable ennemie, les lkgistes arreterent les 
progres politiqucs du tiers état. En detruisant 
les priviléges municipaux, ils tarirent la source 
ou la bourgeoisie s e  formait a la libcrté. Ils 
ktouffkrent le sentiment du droit qui a forme 
les Anglais. « Les hommes de 89 piirent tout 
faire, dit M. Bardoux, excepté de donner une 
education politique aux classcs moyennes , 
celles qui formerit les grands peuples. » 

De nos jours, les legistes ne forment plus 
une classe i part; on les retrouve dissémines 
dans tous les rangs et dans tous les partis. S'ils 

1. De Ztin@uence des ligistes. Durand, 1858. 

fournissent a la politiquc dc puissantcs indi- 
vidualités . leur action isolée nc  produit qu'une 
iniiuence momentanée. 11s oiit iiérite d i  leurs 
ancetres le vaste savoir, le talent, et  l'appré- 
ciation du moment ; mais ils ont peu, en géné- 
ral, la connaissance du passé et inoins encore 
la presciencc de l'aveuir. Si le Code Napoleon 
a eñercé une iniliience sur l'Europe , cette in- 
iiuence n'est due qii'aus principes de 89 qu'il 
consacrait, ct 89 est bien plut6t l'ceiivre des 
pliilosophes et des iiconomistcs que l'ouvrage 
des légistes. Sous la Rcstauration et sous le 
regne de Louis-IJhilippe, lcs Iégistes iinis aiis 
corps dcs journalistes jeterciit un grand éclat; 
ils eserccrciit une influeiice prkcicusc snr la 
création de certaines lois liberales, mais leurs 
conceptions ii courte vuc, leur pcu de colié- 
sion les empeclikrent de jeter les foudcrnents 
&une libcrti: durable. 11s ne  surcut pas donner 
a u s  ciasses populaires ,qui s'élcvaient unc 
éducatioii politiquc. Cliose Ctrangc , malgrb 
lcurs érninentes qualités, aucun d'eux nc coin- 
prit la pcnsée qui avait dicté ii .llirnbcau ses 
Leltres u scs co?~iinctla?Js; aucun député 16- 
giste ne  songea a vulgariser ce moyeii s i  
simplc et  si fecond d'cnseigiicment politique 
populairc. La révoliition de 1848 revela p a m i  
les lcgistes dcs csprits gentireur, des ceurs  
clévoués , dcs ames fonciereiiicnt lioiiri~tes , 
mais pcu curcnt conscicucc de la nécessité 
urgente de cette cducation populairc. On ferma 
les clubs au lieu de les oi;baniser en cours pii- 
blics, on ouvrit des atelicrs iiationaux au lieu 
de favoriser l'enseignemcnt professionncl. II 
est diíficile aux conteniporains dc s e  juger 
eux-memes , nkanmoins nous craignons que 
l'histoire n'adresse a nos juristes de 1848 le 
reproclie de n'avoir pas Bte préparés, de lon- 
gue  date, a purger nos lois de tout ce qui arrb- 
tait i'essor dcs principes de 89. 

Si l'on reclicrclie les causes de ces gran- 
deurs des Iégistes suivies d'aussi rnpidcs dé- 
cadences, oii les troiivera peut-etre dans la 
iiature de leur éducation et dans la spécialité 
de lcurs travaux. Rien n'est plus daiigereiix 
que I'étiide des lois si ellc n'a cti: précédce de 
trdvaus scrieux siir lcs sciences morales et 
sociales. Ricn n'est plus clangercux egalement 
que s'occupcr sans rcldclie de ce qui est, sans 
recherclier en mEme tcmps ce qui devrait Etre. 

Eüci ix~ DELATTRE. 

LBGITIMITÉ. Dans son acceptioii pure et  
abstraite, cemot,  cniprunti: i la Iaiigue la plus 
élevéc de la pliilosopliie ct dc la jurisprudence, 
signiGe le caractkrc, la nature, l'esseiice dc 
ce qui est le'gitinte. Or,  d'aprks 1'6tyniologie 
meme, légitime est cc qui est legi iiztimzis, 
c'est-a-dire ce qui est intiiiicmciit conforme a 
la loi, ce qui est, pour aiiisi dire, dans les en- 
trailles de la loi. 

Or, la loi n e  s'cntend pas seiileincnt ici des 
rkgles conventionnellesqui président aux rela- 
tions des lioinmes ou des Etats. La Ioi s e  prend 
au sens le plus éminent; c'est la rbgle qui dé- 
coule du droit supremc, de la justicc iminuable, 
de la vérité ctcrnellc, dc  Dieu en uii mot. Car 



Dieu est l'auteiir, la source et  le consommateur 
de toute justice. 

L'injuste est illkgitimc, parce que I'injuste 
est contraire au droit et par conséqiicnt a la 
loi. La Iégitimitc est donc l e  caractere de con- 
formité a la justice, au droit et i la loi. 

Cette déíinition s'npplique tous les sens 
divers dans I~squels  s e  peuvent employer le 
mot et l'idée de lc'gitimite'. 

Dans les actcs de la vie privée on dit: la 
légitimite d'une prétention, la Iégitimité d'une 
possession, la ICgitiniité <une action. Dans la 
famillc, la légitimiti: se dit de l'union du mari 
et de la fenime, selon les lois divines ct  hu- 
maines. C'cst lc titrc des enfants nés de  cette 
union, corisacriie par la religion ct sarictionuee 
par le droit civil. C'est la designation des pa- 
rents appelbs ti rccueillir les successions. 
C'était, dans notre vicil idiomc, la part assiirée 
a I'enfant dans l'liéréditb patcrnelle; on disait 
11 la légitime a. 

Poiir la r ic  publique, poiir la vie sociale, 
Ikgitimité est synonyinc dc jusliccincontes- 
table et incoiitcstéc. @ni dit pouvoii legitime, 
prescriptions Ibgitimcs, esigcnce Iégitimc, dit 
un pouroii, des prescriptions, des exigcnccs 
qui sont dans l'cssence du clroit, qui sont daus 
la nature des clioses ct qii'une raison éclairée 
et une consciencc fcrinc approiiverit comme 
étant d'unc CqiiitE évidcnte ct innialile. 

L'indbpendance d'un État cst eminemment 
16gilime; l'escrcicc ~iigiilicr dc l'autorití: est 
legitime; les sacriíices imposés poiir le bien 
commun sont Ikgitimcs. 

Dans l'application a ~ i s  foimcs divcrses des 
constitutions, la Iégitiiuilb s'attaclic i la con- 
formité dc ces constitiitions avec les lois fon- 
damentales des nafions qui vivent souu ces 
constitntions. Ainsi une rkpublique, une aristo- 
cratic, une diirnocratie, une monarchie, peu- 
rent pnrfaitemciit Ctre lc'gitimcs selon le tem- 
pérameiit, la tradition, le gbnie dcs peuples. 
En Suisse la souvcrainctd populaire et 1s soii- 
verainetí: cantonalc sorit tres-1Egitimes; cii 
Anglcterre la royauti: rcpresentative est legi- 
time, commc la monarcliie absolue l'est en 
Russie. 

Que si de ces considErations générales nous 
passons i la langiic iisuelle de la politiqiie 
contemporainc, de la politiqucp~atique, le mot 
de LÉGITIJIITÉ a pris en Francc ct dans qiielqiics 
autres pays, un sens rcstrcint et  spécial sur 
lequel il faiit s'arretcr. 

C'est i h1. de Talleyrand qu'cst  di^ l e  pre- 
mier emploi de cc inot dans cette acccption; 
c'est liii qui en 1814 a appliqué le noin de  
ulegitiiité 11 aux droits dc la maison de Bour- 
bon sur le tr6ne de Francc. La  a légitimité r 
a eté, depuis, In dknomination de la monarchie 
legitime, c'est-i-dirc l'esprcssion dii priiicipe 
de l'hérédité royalc tl:ms la famille de Bourbon. 
Cette dénomination a siirvécu i la révolution 
qui a renversé le trOnc de Charlcs X, cxile trois 
gknerations de rois et violemment rompu la 
l i m e  de suckessibilite. Elle a étc acccptkc par 
les ennemis comme par Ics amis de la royaiitk 
traditionnclle pour représcnter l'ensemble de  

ses conditions d'existence; on s'est habituk ii 
qualifier de  nl6gitimistes 1) les défensenrs et les 
partisans de cette royauté. Aujourd'liiii, comme 
sous la Restauration, comme sous le gouver- 
nement de' Juillet, comme sous la République, 
l'opiuion est faite j. ces noms et  elle ne  s e  
trompe point sur leur signification. 

La 11 Iégitimité » est donc la doctrine qui pro- 
clame et maintient en France le principe d'hé- 
redité de la couronne de mUc eu male, par 
ordre de  primogkniture, dans la maison royale 
de Bourbon. 

Tout N lkgitimiste » professe que ce  principc 
ne  peut, en droit, recevoir aucune atteinte. 
C'est un  ariome de  droit piiblic et de  droit po- 
litique pour lui, que le roi est inviolable ct que 
clans la monarchie fran~aise la succession mas- 
culine nc  peut 6tre intervertie. 

Inutile de  donner ici les raisons de l'excel- 
lcnce du principe Iieréditaire dans toiite mo- 
narchie. Les périls de l'élection sautent aux 
jcur ,  et les inconvénients inhérents al11iéréditk 
n e  sont rien en comparaison. Cc qu'il faut avant 
tout a une sociétc comme la France, c'est la 
securité ct  la durée : l'hérkditk scule les ga- 
rantit. Et cela est si vrai qiie , aii lende- 
muin des révolutions, le prcmier soin des vain- 
qiieurs est de  proclamer ii leur profit cette 
perpétuitb dpnastique, cette inviolabilité sou- 
veraine que la revolutiou vient de briser. 
Tant est impérieus le besoin de la stabilitel 
Tant est profondémeiit inscrite « 6s cceurs des 
Francois ni, comme disait L'Hospital, cette a loi 
fondamentale » de la succession héréditaire, 
dont on a reportd l'origine au berceau m&mc 
dc la nation franquc, et  dont on veut retrouver 
la source dans la loi salique 1 :  ce principe, d'a- 
pi&s les légitimistes, garantit donc a la maison 
ioyale de France le droit, ct le droit exclusif 
i la couronnc. Ce principc qui, selon eus ,  est 
bien plus encore dans l'intéret de la nation que 
dans i'intéret des princes, car ils savent que 
« les rois sont faits pour les peuplcs et non les 
peuples pour les rois»; ce principe appuyé dans 
les profondeurs du droit sur  cette loi de la sa- 
gcsse divine, «toute puissance vient de Dieuv , 
comprend ensemble les droits du roi et Ics 
droits du peuple, qii'il lie d'une alliance indis- 
soluble. 11 posc une base fjxe et inébranlable 
i I'aiitorite et il assure le jeii rkgulier, paci- 
figiie et normal des libertes publiques. A ~ e c  
lui, I'obéissance garde toute sa dignitk parce 
qu'elle est rendue non a un liomme, mais j. 
Dieu de qui emane tout ponyoir sur la terre; 
la liberté garde toiite son indépendance parce 
clu'elle s'eserce dans I'ordre et ne  peut jamais 
renverser la clef de voSite de I'édifice social, la- 
quelle est l'aiitorite; l'autorité garde ses limites 
et  sa modération parce qu'elle sait qii'elle vient 
de Dieu et qu'elle lui doit compte, parce qu'elle 

1. 11 ii'est pas exact de aire que I1h&rbditb mascu- 
line par ordre de primogéniture pour la couronne est 
dan8 la loi des Franks Saliens. Cetteloi neparle q u e  
de la terre salique S ,  lnquelle ne peut &re povsbdbe 
que par les mhles. La cout,ume constante de la nation 
a nppliqiib B la royaut6 ce qu i  ne  s'appliqusit d'abord 
qu'B la terre. Les mceurs o ~ i t  completé les lois. ('Voy. 
aiissi Lci salique.) H. DE R .  



ne sépare ni ses intérets ni ses destinees, des 
interets et des destinees de la nation libre, 
civilisee et chrétienne a laquelle elle a l'hon- 
neur de commandcr et pour laquelle elle a étt: 
instituée. 

Dans la penske des « lkgitimistes i) la lkgiti- 
mitd concilie et concilie seule une autorite 
monarchique incontestke avec le dkveloppe- 
ment des libertes politique, civile et reli- 
gieuse, te1 que le requierent le cours du temps, 
les aspirations legitimes des populations, les 
conditions progressives d'une eociéte adulte, 
forniee par de longues et  de  rudes erpkrienccs, 
ayant conscienced'elle-meme etvoiilant prendrc 
part a la gestion de ses propres affaires. 

Ce que l'on nomme les ~principes de 178911, 
c'est-a-dire les vaeux exprimés daiis le resume 
des cahiers des Etats géneraur (voy. ce ~wot) 
et dans la,dCclaration royale du 23 jiiiii, rie 
trouveront , d'apres les legitimistes, leur en- 
tiere application et leur satisfaction complete 
qu'a l'abri du principe de la legitimile. C'est c e  
principe qui, en consacrant la liberte civile, 
politique et religieuse, l'egalité devant la loi, 
l'accessibilit8 de tous aux emplois publics, I i i  

skparation du pouvoir, operera la dkcentrali- 
sation administrative qui rendra la vie locale 
aux communes, aux departements et aux pro- 
vinces, sans altkrer la grande Unite nationale, 
et permettra a la France l'entiere jouissance de 
ces institutions libres, sincercment pratiqu6cs 
et loyalement respectees, qui sont le vrai but 
de ses legitimes desirs. 

Telle est, qjoutcnt-ils, l'excellence de  la 
lkgitimite que tout pouvoir y aspire et  la reveii- 
dique. La Republique conime I'Empire defendent 
leur 1-itimitk et  iie permettent ptis qu'ellc - soit mise en doute, meme par la moindre allu- 
sion. 

C'est ce  qui prouve, ti leurs ycux, la toute- 
piiissance du droit et combien il a de prise siir 
les dmes, piiisqiic aucun etablissemerit, quellc 
que soit sa force, ne  peut se dispenser de lui 
deiiiander sa sanction et d'invoquer son iioin. 

D'ou il suit que l'idée et le mot de Ie'gilbiile', 
quellc que soit leur application, restent au 
prcmier rang parrni Ics idees et  Ics mota de la 
Iangue politique. HENRY DE RIASCET. 

LESE-MAJESTÉ. Ce mot est  applicable i 
toute une serie de crimes. On appelait eii Francc 
crime de  lese-majestk hiimaine toiit attentat 
commis contre le souverain ou contre 1'Etnt. La 
declarztion de Villers-Cotterets, en date du 
10 aoiit 1539, qualiGc de criminel de lese-ma- 
jesté au premier clief quiconque attente ci la 
personne du souverain ou a celle des enfants dc 
France; les declaratioris des 16 aobt 1563 ct  
11 novembre 1584, I'ordonnance de Blois, la 
declaration du 27 mai 1610 et  I'ordonnance de 
janvier IG29, rangerent bgalement au nombre 
des crimes de ISse-majeste au premier clief, les 
complots, rebellions, intelligences arec les en- 
nemis de  1'ELat. (Voy. Lese-Nation.) 

La désertion, le refus d'obkissancc a u s  
decisions royales, le refus de payer les impOts 
publics; les infractions de sauvcgarde, ies 

rassemblemerits dans le but dc discutcr les 
affaires de 1'Btat faits saiis pouvoirs royaux, 
les levées el cnrdlements d'hommes de guerre 
operes sans mission, étciient considcrks conime 
des criines de Ibsc-majest8 au second clief: 
c'cst ce que noiis appreiiiicnt I'édit de juillet 
153'1, les declarations dcs 29 novernbre 1565, 
25 aoiit 1570, 27 mni 1GIO. 14 avril 1615, 
1'1 juillet 1682, Ics kdits de dóceinbre 1601 ct 
d'aobt 1669; les ordonnanccs de Ulois, clc 
llouliiis des iiiois de j a n ~ i c ~  1639 ct d'aoiit 
1670. 

11 y avait encoi'e Ics ci,iiiics de l6sc-niajestí! 
au troisiCirie clicf: le pócx~lat, la coiiciissioii, 
la iiirilversiitioii dcs olricicis c1;iiis leurs ionc- 
tions et cii gí!nbral toutcs Ics actions d6notant 
clicz leurs autcurs ti80p peu de respect poiir 
l'autorité ou Iri digniti! royalc. . 

Quant aux peincs, cllcs iitaicrit toujoiirs se- 
veres, soovent barbarcs. Cliez Ics Hoiiiains oii 
livrait aus  betes ou oii 1)rtilait vifs les criniinels 
de lese-majestk qiiand ils blaieiit de basse es- 
traclioii, o11 se coiitentait de faire périr piir lc 
fer ccux qu'on coiisidcrait coinme d'une con- 
ditioii supériciire; lcs biens dcs uiis et des 
antres étaieiit toiijours con0squés au profit de 
1'Einpereur. 

En Fr~i ice ,  celui qni avait comniis le crime 
dc Iesc-iiiajesté au prciiiier clicf Ctai t Ccarteli: 
a quiitrc clievaiis cii place de CrCvc, apres 
nvoir fait airiciide Iionorablc daiis le costume 
des parricides. A uiic Cpoqiic ou Ica attentuts 
contre la vie des rois étaicnt fr6quents. oii 
perfectionna ce genrc dc supplice: avant d'etre 
tiré a qiiatrc chevaux, le patient etait tcnaillk 
vif avec des tensilles rougcs ct ori coulait dn 
plomb fondu daiis les plaies faitcs par cette 
opbration. Pierrc Uarriure qui avait conspiré 
contrc Hcnd IV en 1593, Jcaii CliClcl qui coiii- 
mit iiii attentat coiitrc la pcrsoiinc du méme 
roi, Ravaillac soiis le couteau duqiicl il perit, et  
Fraiicois Damiens qiii conspira coiitre Louis XV, 
subirent ces geiircs dc mort. Les fcrnrncs cou- 
pablcs de  lese-iiiaJestó Ctaient briilées vives. 

La peine de mort fiit nussi souvciit le clilli- 
mcnt dcs criiiiiriels de Ibsc-iiiajestk au secoiitl 
clicf : en 158'1, un gciitillioiiime fiit pcndu et 
brii16 pour libcllcs et pamplilets coiitre le roi, 
il cn adviiit autnnt i Fianqois Lebrcton. Les 
peii~es JIC s'appliqiiaient pas seiilement aux 
aiiteiirs des ci'inies : Ics ascendaiils et les des- 
ceiidants étiiieiit biiiinis, leurs niaisoiis rasées 
ou incciidi~cs, ct si le coupablc s'ctoit donné 
la mort avaiit I'cxpiation, la pciiie ctait exc- 
cutbc contre son cndavrc. Ceux rlui avaient eu 
connaissaiicc du crinic sans le devoiler etaient 
considc'rbs corniiie complices el subissaicut lcs 
ni6nic.s pciiics, c'cst aiiisi quc furent frappks 
Saint-Vallier en 15?3 et de Tliou en IGC?. L'in- 
tention, s i  ellc venait ii Etre coiinue, était 
reputéc pour le criiiie et  punic comnic lui. 

Le rnot ¿2sc--í,tujesté a disparii de nos codes; 
le codc périnl qiiiilific de crilites co~zh~e la rzi- 
rele' i~zle'ricztre de 1'Bat cc qii'oii appeiait 
c?.iiiaes da [¿se-nrujesle' ax  p r e n ~ i e r  cttef'; ce 
sont Ics iitlcntats ct complots diriges contre le 
souverain ct sa fiiniillc ct  les criues tendant a 



troubler l'htat par la guerre civile, l'illkgal 
emploi de la forcc armée, la dévastation et le 
pillage publics. La peine des parricides, la 
mort et la dkportation soiit les .peines cdictées 
par le code clu 25 septembre 179 1,  comme par 
celui de 18 10. EE~IMANUEL DURAND. 

LESE-NATION. Un long iisage du vocabu- 
laire monarchique noiis liabitue i ne plus guere 
conna'ltre de crime de lbse-majesté que celui 
qui naguere encore ktait inscrit dans notre 
Code penal, c'est-a-dire celui qui est commis 
contre les princes, en la personne desqiiels la 
majesté liumaine est plus ou moins bien re- 
présentée. Et cependant n'est-il pas une autrc 
majesté antéricure et supericure i celle.des 
rois, et doiit celle-ci n'cst que le reflet 1 Bous 
voulons parler de celle qui reside dans la na- 
tion elle-mknie, de celle dont les Romains eu- 
rent jadis un sentiment s i  profond et si fier, 
que dans la langue de Cicéron, majestas po- 
puli rorna~li voulait dire ir les droits du peuplei, 
et  majestatis criitzen signifiait simplerrient 
11 accusation de lese-majcsté populnire 11. C'est 
qu'eii effet le véritablc crime dc lese-majesti., 
c'est celui de lese-majestk natioiiale, ou de ldse- 
natio?~, dont s e  rcnd coupable quiconque com- 
promet l'horineur ou Ics intérets de son pays, 
depuis le simple citoyen jusqu'au premier des 
fonctionuaires publics et au princc lui-meme.' 

Le mot de Lese-lzalion parut dans notre lan- 
gue politique et dans nos lois le jour ou 1'As- 
semblee nationalc venait de proclainer ce grand 
principe que (i tous les pouvoirs érnaiient es- 
sentiellemcnt de la natioii et ne  peovent éma- 
iier que d'elle » , et en premiei lieu le pouvoir 
royal. 11 fut prononcé, poiir la premiere fois 
sans doutc (et coiicurremment avec celui de 
lese-majcstk), a la séance di1 23 juillct 1789, 
ou fiit lu un arreté des électeurs de la ville 
de Paris, eii date de la veille, ordonnant que 
ir toutes personnes arretées sur le soupqon du 
crime de 18se-nation seront conduites a la pri- 
son de i'abbaye Saint-Germain, et que l'hsserri- 
blée nationale sera engagée a ériger un tribu- 
nal de soixaute jures, pris dans les soixante 
districts, poiir proceder a iine iiistruction pu- 
blique coiitre les dktenus. » A la secoiide 
skance de cc meine jour fut adoptéc unc mo- 
tion de Lally-Tollendal portant que <(la pour- 
suite des crimes de ldse-nalio~z appartient a u r  
rcprcscntants de la natiori. n Le 31 jiiillet, la 
meme appellation reparalt dans la bouclie du 
duc de Liancourt, presidant ia séance, et Mou- 
nier rappclle quc « la poursoite des ciimes con- 
tre la nation n'appartient a aucune ville, ii au- 
cune province en particulier, que c'est un  
droit qui ne pciit appartenir qu'ii la iiation ou i 
ceux qui la rcpresentent. » Les evénements du 
mois d'octobre ayant fait sentir le besoin d'une 
loi martiale contreles attroupements, Ilarnave, 
Gleizon et Buzot, appiiyés par Robespierre, 
demanderent, le mardi 20, soit pour compléter 

1. La haute trahison, la forfaiture, sont en ce sens 
des crimes de Idse-nation; mais nous n e  croyons pas 
qu'on puisse qualifier ainsi les  crimes commis contre 
le droit des gens,  c'est-k-dire de Idse-humaniti. 

soit pour atténuer L'eKet de cette loi, qu'oii in- 
stituat aussi un tribunal, oii Iiaute cour , poiir 
juger les crimcs de Ese-nation, et ,  malgré les 
observations de Rlirabeau qdi efit préfére d'au- 
tres mesures, on adopta les deux propositions 
seance tenante. Seulement on avait omis de  
préciser d'une maniere juridique le crime 
meme dont il s'agissait, et a la séance du 25 
novembre suivant Cazales demanda que le co- 
mite de constitution fht charge de presenter 
un projet de  loi dans lequel le crime de lese- 
nation serait exactement défini et ou i'on dé- 
clarerait que n nulle parole, nul écrit ne  poiir- 
rait &re réputt: crime de lese-nation, s'il n'était 
joint a une action. Target rbpondit que le 
ComitS 6tait deja charge de cette mission et  
que son travail serait bientdt présenté. 

Le Comitk de constitution organisa en  effet, 
pour remplacer le Comité de Recherches du 
Chatelet de Paris qui avait fait son temps, une 
Iiaute cour nationale, mais sans que rien dans 
le projet spkcifiat la juridiction de cette cour et  
les crimes de Iese-nation qui n'y étaient m&me 
pas mentionnés (25 octobre 1790). Robespierre 
releva immédiateme~it cette omission et  déGnit 
ces crimes « des attentats commis directement 
contre les droits du corps social, soit qu'ils at- 
taquent I'existcnce physique ou vicient l'exis- 
tence morale, c'est-a-dire la liberté, de la 
nation. 11 - N Les crimes de 18se-nation sont 
rares , ajouta-t-il, quand la constitution de 1'E- 
tat est affermie, parce qu'elle comprime de 
toutes parts, avec la force genérale, les indi- 
vidiis quiseraient terités d'etre factieux ... IlIais 
dans un temps de revolution, lorsqu'un peuple 
secoue le joug, que le despotisme fait des ef- 
forts pour s e  relever, alors le tribunal de sur- 
veillaiice doit scruter plus particuli&rement les 
factions particulieres. » Puis il demanda que la 
nomination des juges de la Haute Cour n'appar- 
tiiit pas au roi et qu'elle siégeit a Paris. Le futur 
comité de salut public et la loi des suspects 
étaient deja daus ces paroles de  Robespierre. 
L'abbé iifaury se  plaignit aussi du manque de 
détermination des délits dont la Haute Cour au- 
rait a connaftre et des peines qu'elle aurait 
porter. La discussion ajournee ne  fut reprise 
que le 8 février 1791, et le projet fut vote a peu 
pres te1 qiiel, sur l'observation du rapporteur 
Le Cliapelier, que laprésentation d'un projet de  
Code penal suivrait de pres et que l'on trou- 
verait en t&te un titre relatif aux crimes de  
lese-nation. Keanmoins u n  tribunal provisoire 
fut décréte des le 5 mars, en attendant la for- 
mation de la Haute Cour, et iixk a Orléaiis , pour 
instruire les crimes , non encore spéciGés , de 
lese-nationi. On ne  voit pas que la promesse 
faite i cet kgard ait été tenue, et le crime de  
lese-iiation semble n'avoir plus meme été arti- 
culé lorsqu'on en viut a discuter (7 juin 1791) 
le, titre des crimes et délits contre la siiretk de 
1'Etat. 

On voit que si le terme de lese-nation ex- 
prime'une idée juste en soi, la theorie en a 

l. Un projet de dhcret additiounel, qui ne portait 
que sur la formalion du haut jure (jury), fut present6 
et  vote a la seance dn 31 mars suivant. 



ÉT ESPRIT DE LA LOI. 

été incomplete, et la pratique mauvaise. 11 en 
est de ce crime comme de celui de ldse-ma- 
jesté, dont híontesquieu dit que c'est aune 
accusation toujours terrible a l'innocence 
m&men, surlout lorsqu'elle n'est pas précisée 
dans la loi. Nul délit n'a besoin d'une definition 
Iégale plus exacte. La oii manque cette défini- 
tion, unon-seiilement la liberté n'est plus, mais 
son ombre meme. n CHARLES READ. 

LETTRE ET ESPRIT DE LA LOI. La lettre 
tue et l'esprit vivifie. Ce mot serait vrai, meme 
s'il n'était pas écrit dans l'hvangiie, et I'une des 
raisons qu'on donne en faveur de la supériorité 
du droit francais sur le droit anglais est que 
l'interprktation francaise tient compte de Ves- 
pr i t  de la loi. 

Mais sait-on toiijours ce qui est l'esprit et 
ce qui est la lettre? Cette question, dira-t-on, 
n'est admissible que relativement a I'esprit. 
La lettre est un fait brutal, et pourvu qii'on 
ait obscrvé les regles ordinaires du langage, 
l'interprétation littkrale ne doit laisser subsister 
aucun doute. On se trompe cependant.Lorsqiie la 
loi anglaise édicte une punition contre l'hoinme 
qui épouse deiix femmes, a-t-il prononce con- 
formémcnt a la lettre de la loi, ce juge qiii a ac- 
quitté I'époux de trois femmes? Nous ne ferons 
pas au lecteur l'injure de Iiii démontrer que le 
mari de trois femmes vivantes est bigame, mal- 
gré l'6tymologie dn mot. 

C'est surtout lorsqu'elle est ainsi entendue 
que la lettre tue. Mais ne peut-on pas conce- 
voir des exces d a n ~  le sens opposé? Ne peut-on 
pas, a force Ee chercher i'esprit, s'écarter de la 
lettre aun te1 point que l'interprétation sernble 
contredire le texte de la loi? Xous en connais- 
sons des exemples, et ils rappellent psr trop 
qu'il y a avec la loi, comme avec le ciel, N des 
accommodements ». C'est rarement en la violant 
ouvertement que, dans un pavs civilisé, on 
transgresse la ioi; C'est presque foujours a I'aide 
de quelque artifice d'intemrétation . c'est en 
un mot en prétcstant l'espiil de la l'oi. 

A force d'user de ce moyen, a la fois si se- 
duisant pour les intelligences cultivées et si 
commode pour les conscientes peu scrupu- 
leuses, on a rendu suspects les arguments tires 
del'esprit de la loi. On en est venu a demander, 
des deux exces - de la lettre ou de l'esprit - 
lequel est le plus dangereux. C'est presque dis- 
cuter que1 genre de suicide il faut préferer. 
Or, pour éviter les exces en tous sens, il n'y 
a qu'une chose a faire, c'est de consulter l'opi- 
nion du législateur. Lorsque cette ressource fait 
défaut, l'interprktation doit s'éloigner le moins 
possible de la lettre. 

Chose curieuse, I'interprétation selon l'esprit 
a trouvé un groupe de partisaus precisément 
dans les amis de la lettre, ou plut6t du teate 
de la loi. On croit que la loi gagne en autorité 
a mesiire que sa durée se prolongc; on veut 
donc la conserver iutacte. Mais les situations 
changent, les maeurs se modilient, et les dis- 
positions legales deviennent inapplicables: c'est 
alors qu'on-a recours d leur esprit et a l'esprit 
de leur esprit. 

Nous ne méconnaissons pas ce qu'il y a de 
respectable dans ces sentiments: mais nous 
aimons mieux changer la loi que de l'interpré- 
ter aiusi. Lorsque les faits different i ce point 
de la lPgislation, c'est clu'il n'y a pas de loi, et 
qu'il faut la faire. Sinon, on ouvre la porte a l'ar- 
bitraire, ou plutcit il a deja fait son eiitrée; 
c'est encore un arbitraire honnete, de bonne 
foi; mais méfiez-vous, il sera peut-etre rusé ou 
violent demain. Ainsi entendu, l'esprit tue, non 
moins que la lettre. 

En résumé. ne noiis kcartons pas trop de la 
lettre, meme lorsquc nous nous inspirons de 
son esprit. ~ I A U R I C E  BLOCK. 

LETTRES CLOSES OU DE CACHET. Actes 
émanés du roi, feimés, et cachetes du sccau. 
On appelait particulierement 1ettres.closes cel- 
les qui a~aient pour objet d'assembler un corps 
politique ou de lui prcscrire le sujet de sa dé- 
libkralion. C'était par lettres c!oscs que, sous 
la Restauration, le roi convoquait les pairs et 
dí:putés i'oiirerture de l? session, la Cour de 
cassation ct le conseil d'Etat aux ci5r6monies 
publiques, et invitait les &v6ques A chanter des 
Te Deum. 

Les lettres de cachet coutenaient, en @ e -  
ral, ordre dc faire tclle ou telle cliose, dans ces 
termes: « IIonsicur, je voiis fais cette lettre 
pour vous dire qiíe ma volonti: est que vous 
fassiez telle cliose.. . Si n'y faites faute. Sor ce 
je prie Dieii qu'il vous ait en sasainte et dignc 
garde. u Cn erempt miini de cette prose enjoi- 
gnait a un citoyen d'aller en exil, ou de le suivre 

la Bastille. Voltaire demandait au lieutenant 
depolice HBranlt: u hIonsieur, que fait-on a ceux 
qui fabriquent de fausses lettres de cachet? - 
Monsicur, on les pend. - C'est tonjours bien 
fait, en atteudant qii'oii traite de meme ceux 
qui en signent de vraies. 11 

lialesherbes et Turgot ne vouliirent entrer 
au ministére qii'i condition que les lettres de 
cachet seraient contre-signhes, et énonceraient 
toiijours le motif de l'arrestation. Des arrbts du 
Parlement condamnerent des malfaiteurs liaut 
placés qui nvaient obtenu dii roi des lettres de 
cachet contre des innocents. s Quand onentend 
de tels arrkts, disait encore Voltaire, il y a 
des battements dc inains du fond de la grana- 
chambre anx portes de Paris. 1) L'hssemblée 
constituantc siipprima les lettres de cachet. 

J. DE B. 

LETTRES DE BOURGEOISIE. En France, 
ces lettrcs, émanées dii roi, accordaient a des 
individus les droits de bourgeoisie dans telle 
oii telle ville. Ces droits étaient les privilbges 
communs des habitants u'un lieii, oii de ceux 
qui lei~r étaient associés. Le droit de bougeoi- 
sie était dilrkrent da droit de commune. Les 
villes dc commune etaient régies par leurs re- 
présentants 6lus; les villes de bourgeoisic par 
les prevbts oii les jiiges royaux. Les premiercs 
étaient composees de citoycns (la cité est une 
association d'homnles libres, dit Aristote), et le 
roi ou les seigneurs qiii leiir accordaient des 
chartes iie faisaicnt qiic rccoiiiialtrc uiic puis- 
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sance deja eristante. Une boiirgeoisie 6tait le adressées i une coiir, elles ne produisaient eñet 
plus souvent formée par le roi , et se réduisait qu'apres enregistrement. Cet enregistrement 
a des droits civils. équivalait a un consentement. Ce droit fut con- 

On ne pouvait accorder de lettres de bour- sacrb en 1816; mais avant f848, il était tombé 
geoisie qu'i des hommes libres; aussi beau- en d6s11étude. 
coun de ces lettres commencent Dar la formule Ces lettres de  rice, r6mission, abolition. 
d'affranchissement ; il fallait qn'il'y eht déja iin comme celles de r&cisiÓn, attache, ~kgitimation; 
corDs de boiii%?eoisie auauel l'indivldu fiit as- cornn~ittimus. noblesse, réuit , reur~sailles. 
so&, et qu'il"l- eiit rfuriion dans un lieu dé- 
terminé. Les rois dispenserent soiivent de ce 
domicile rfel, .et on fut bougeois dn roi sur les 
terres d'un seigneur. L'établissement de bour- 
geoisies fnt un moyen pour les rois de susciter 
des embarras A leurs vassaux, et de creer une 
classe moyenne, apres avoir enlevé ses libertés 
9 celle qui s'etait créée d'elle-meme dans les 
communes. 

Le droit de bourgeoisie, différent du droit de 
commune, est par cons6qiient diffkrent de ce 
droit de cité que les anciennes républirlues ac- 
corclaient a des citoyens etrangers ou a des 
rois, ct de ce droit de citoyen francais que la 
république accorda, en 1794, A des savants et 
a des hommes de lettres ktrangers. 

Dans beaucoup de pays, le droit de bourgeoi- 
sie est accordb par les villes interessees. 

J. DE B. 

LETTRES DE MARQUE. Qiiand un prince 
avait refiisé satisfaction pour une prisc ou un 
vol 5 main armée commis en temps de paix, le 
roi des sujets léses lciir accordait, par des let- 
tres de marque oii de reprCeailles, le droit de 
saisir Ics biens des auteurs du dommage. On 
disait lettres de marque ou plutOt de marche, 
parce que c'ktait une pcrmission de passer les 
limites (marches) du prince responsable. Ces 
lettres devaient faire mention de la valcur des 
objets saisis; ellcs permettaient d'arreter ceux 
des sujets du prince étranger qui avaient re- 
fiisé la restitution. Elles indiqiiaicnt qrr'on avait 
donné caution. C'Btaient des lettres déclaratives 
d'un droit de restitution 9 force ouverte, en 
tout temps , bien difiérentes des commissions 
en guerrc, q i~ i  ne se donnaicnt qu'en temps de 
guerre, íi des corsaircs. 

On dit aujourd'liui iudiíTfremmcnt lcttres de 
marque et conlmissions en gucrrc; et de fait il 
n'y a plus de lettres do marque, parce qii'on 
n'arme de corsaires quc quand la pair est rom- 
pue entrc les nations , et c'rst plus que SUR- 
sant. 

On appelait lettres tout court, dans les ports 
de Flandre et de Picardie, nne commission que 
des armateurs prenaient d'un prince étranger 
pour faire le commerce soiis son pavillon oii 
pour armer en coursc contrc ses ennemis. 

3. DE B. 

LETTRES PATENTES. Actes émanés du 
roi, scelles du grand sceaii, et contre-signes. On 
les donnait pour conceder ti un corps ou a un 
particulier un privilége, iine grice oii un octroi 
quelconque. On les appelait lettres de chartre 
qiiand elles attribuaient un droit perpétnel; 
telles etaient les lettres degrice, rémission oii 
abolition. Quand les lettres patentes étaient 

étaient adressées aux juges royaux, e t  slappe- 
laient lettres royaux. J. DE B. 

LEVANT. Voy. Échelles , Orient. 

LIBELLE. Voy. Pamphlet. 

LIBERALISME. Ce mot, qui a donné lieu i 
bien des malentendus, est encore assez non- 
veau dans notre langue politique. 11 paralt que 
nous i'avons emprunté aux Espagnols. L'éty- 
mologie, d'ailleurs, n'est pas douteuse, et,  a 
premiere vne, le sens parait cldr. Le libéra- 
lisme, en politique, ne peut &tre autre chose 
que la politique de la liberte. Mais qu'est-ce, 
en politiqne, que la liberté? Voila la qucstion 
que l'expkrience meme des malentendus aux- 
quels elle a donné lieu, doit nous aider a re- 
soudre. 

Personne ne niera que, par i'intention, la 
Révolution francaise n'ait éte foncierement et 
généreiisement libérale. Eile ne I'a pas été an- 
tant par ses résultats. Jusqu'a présent, elle ne 
nous a donné la liberté que par intermedes et 
comme par soubresauts , preuve qu'elle s'est 
trompée sur les conditions fondamentales de 
la liberté : car tonte chute est Iégitime, et les 
gouvernements libéraux qui n'ont pas duré en 
France, ne seraient sans doute rpas tombés, 
s'ils avaient été plus solidement assis. 

D'ou est venue I'erreur de la Révolution, 
dont nous souffisons encore aujourd'hui? Elle 
est venue en grande partie du Conbat social, 
dont l'influence ne saurait &re trop détestée, et 
de vnes absolument fausses.sur l'état politipe 
des ancicns. Ces deux causes, a vrai dire se 
réduisent une seule : I'ignorance. Les gdné- 
ralites tranchantes du Contrat soctal ne pou- 
vaient sortir que d'un cerveau étranger a la 
connaissance des faits, et dénué de ce sens 
historique qui distingue le politique de l'uto- 
piste. On admirait les Grecs et les Romains sur 
parole; on avait la prétention d'imiter leurs in- 
stitutions sans les connaitre; on identifiait la 
liberté avec la République, qni ne I'exclut ni 
ne I'implique nbcessairement, et le sentiment 
général inclinait a croire que, ponr la conqué- 
rir, il suflisait d'exterminer les tyrans. En y re- 
gardant de plus prbs, on elit découvert dans 
ces États de l'antiquité, qu'il semblait si aisé 
d'imiter, des gouvernements trhs-compliqués 
et tres-ingénieusement pondérés, et l'on eiit 
découvert aussi que les conqu6tes de la dé- 
mocratie n'ont pas toujours été celles de la 
liberte. Au point de vue idéal, mais au poirit 
de vne idéal seulement, c'est-a-dire an point 
de vue de I'arenir vers leque1 nous tendons 
invinciblement, et de la justice absolue que les 
institntions humaines aspirent a réaliser, mais 



0 dont le lype n'apparlient ni au passe ni au pré- 
sent, - a ce  point de vue seulement les deux 
idees de  liberté et de démocratie sont entie- 
rernent identiques. La dkmocratie absolue est 
la forme idéale du gouvernement libre, mais a 
la conditioii que la democratie soit une rkalitk, 
e t ,  en un mot, que la souverainete du peuple 
ne soit pas seulement proclamke, mais effective. 
Pour que la souverainete du peuple soit elfec- 
tive, il faut que la totalité ou dii moiiis la 
grande rnajorite du peuple represente un en- 
semble de souverainelés individuelles , c'est- 
a-dire de personnalités moralement et socia- 
lement iudkpendantes; il faut que tous les 
blecteurs votent dans de semblables conditions 
d'independance et de  sécurite, et  avec des lu- 
mieres suflisantes. Hors de l a ,  la souverainete 
dn penple, expression ideale et  complete de  la 
liberté polilique, n'est qu'iine mauvaise plai- 
santerie, et n'a pas plus de  valeur que ces 
titres fantastiques de rois de Ctiypre et de Je- 
rusalem, dont la vanité des princes s'acconi- 
mode encore, apres que toutc realite s'en est 
depuis longtemps retlrée. 

Dans 1'État despotique, 111-1 seul homme est 
libre : le despote. Dans 1'Etat aristocratique, 
plusieiirs ou beaocoup le sont, mais tous ne  le 
sont pas. Un te1 Etat xte peiit vivre et progres- 
ser  qu'eii s e  democralisant, c'est-a-dire en  
appelant a la vie politique, au partage de la 

. liberté et de la souverainete, les classes iufe- 
rieiires, a mesure qu'elles en deviennent ca- 
pables. Dans 1'Etat dkmocratique, tous doivent 
etre libres, mais il faut avant tout qu'ils por- 
tent en enx-memes et dans leur condition so- 
ciale la facullé de l'etre. 

Des qu'il subsiste quelque part. et  dans une 
mesure quelconqiie, des classes gouvernaiites 
et des classes gouvernées, il est clair qiie la 
liberté n'est entierement réalisée que poiir les 
classes goiivernantes; les autres peiivcnt etre 
plus ou moins libres, mais elles n e  le sont pas 
complétenient. Si la division des classes a dis- 
paru, et  que tous les citoyens participent 
égalemeiit aux droits politiques, ils ne  possé- 
d e r ~ n t  la liberté qu'a la condition de joindre 
au droit conslitulionnel . i'aptitude person- 
nelle. Des que cette condition fait defaut cliez 
l e  grand nombre, la liberté ne peut plus exis- 
ter pour personne; I'elite de la nation, capable 
de s e  gouverner, est submergke par la miilti- 
tude,  qui en est incapable, et qui ne  peut 
qu'abdiquer entre les mains du despotisme. 
La dkmocratie sans la liberte, c'est le césa- 
risme. 

La liberte n'est donc ni  une dependance, ni  
une condition nécessaire de la déinocratie, 
comiue on s e  l'est trop imagine. hlais, dans 
une democratie, il y aura tout juste autaiit de  
liberté quc le grand nombre possedera d'apti- 
tudes et de vertus civiques. Et, en thése gé- 
nérale, la liberte n'est pas une questiw de  
formes; elle cst bien moins affaire-de con- 
stitutions e t  de  lois, que d'liommes et  de 
conditions sociales. Nulle forme de gouverne- 
ment n'a le privilkge de  la crcer et de la grr- 
rantir par la magie de ses formules et le jeu de -- 

se s  combinaisons; aiicune siirloiit ne  saurait 
l'improviser et la réaliser pleinement du jour 
au lendemain. De telles erreurs sont funestes 
et toujoiirs siiiviesdc chutes profondes. ñous 
les devons aux Faiscnrs d'abstractions, mais il 
est temps d'y renoiiccr. 

I I  semble que I'antiquite ait eu i'instinct po- 
litiqiie plus siir et plus avise que la plupart des 
nations modernes. On ne voit pas qii'elle ait étB 
possédce de la passion des coups de tlieitre et 
des cliangements i vue. Elle avaii~ait i pas 
comptks, prenait toujours son point de depart 
dans la réalite, et s e  contentait de pourvoir au 
plus pressk. C'est exactement la polilique qui 
ü fait, dans les teinps niodernes, la grandeiir 
et  la liberté de I'hnglcterre. 

Le fondateur de la liberte athknienne, Solon, 
n'avait aucun souci de la liberte idbale, c'est-a- 
dire de i'égalité. Sa constitution etait bcaucoup 
plus aristocratiqne que ne  I'est aujo,nrd'liui la 
constitrition anglaise. 11 coiiiposa 1'Etat d'uiie 
hiérarcliie de proprietaires fonciers, dans la- 
quelle les charges étaient rigoureusciiieiit pro- 
portionnees aux hrtunes, et les droils politiques 
aux charges. Son Cdiíice reposait sur ce yrin- 
cige, que de plus grands droits imposent de 
plus grands devoirs, et que réciproquement dc 
plus grands devoirs conferent de plus grands 
droits. Nais la fortune territoriale seule etait le 
signe et la niesure de la capacite politique; la 
fortune mobiliere n e  comptait pas. Solon n'c- 
tait donc pas un democratc, dans I'acception 
moderne du mot, et  il fiillut un long temps e t  
bien des changernenls successifs, bien des per- 
fectionnements reels ou apparents pour faire 
aboutir son ceiivre a la démocratie pure; il 
fallut, par exemple, que les giierres médiques, 
par les énoi-mes sacrifices d'hommes et de  
bicns, eussent affiiibli, epuisk, decimé les trois 
premieres classes de ciioyens, pour que la 
quatrieme fiit appelée A participer aux droits 
et aux devoirs publics. 

La legislation de Solon avait laissé l'empire 
a I'aristocratic; les reformes successives d e  
Clistliéne , de Tlikniistocle et d'Aristide, le pla- 
cerent dans la classe moyerine; en le transfe- 
rant a la démocratie pure, Periclks consomma 
ce que ses devanciers avaieut préparé. 11 etait 
dans l e  inouvement logiqiie des choses. De So- 
Ion a lui, 1'~voliition avait été lente; et pour- 
tant il scmble qu'elle ait encore &té trop pré- 
cipitee. Car si I'avéncment de la démocratie 
corncide avec i'apogke de la grandeur athé- 
nienne, elle est aussi le commencement de la 
decadente. A Rome, la liberte dCpend beau- 
coup moins de la substitiition d'une magistra- 
ture annuelle a une magistratiire liéréditaire, 
que des vicissitudes de la classe moyenne et 
de la pctite propriétb. Celle-ci, plusieurs fois 
rétablic par des distributions de  terres, pkris- 
sait incessamment par I'usiire ct  par la concur- 
rente de la grande propriete et  du travail a es- 
claves. La liberté partit avec elle. Un peuple 
sonverain qui ne  travaillait pas, qui ne possé- 
dait pas et  qiii vivait de distributions de  
grains, ne pouvait Ctre qu'un instrumeiit entre 
les mains des intrigants de  tous les parlis. 





pere de famille le droit de tester dans des li- 
mites fort larges. Kous considérons ce  point 
comme essentiel dans le programme libéral; 
et a ceux qui seraient tentés d'y voir une hé- 
résie, nous repondrons par une citation qiii 
n'a pas encore servi dans l e  débat. Elle est 
empruntée a Napoléon Ier, et nous paraft de na- 
ture a trancher la question. R'apoléon, don- 
nant des conseils de  gouvernement ason frere 
Joseph, roi de Naples, indique en ces termes 
les effets du  Code civil sur  la propribte: «Di- 
tes-moi les titres que vous voudrez donner 
aux duchés qui sont dans votre royaume. Ce 
n e  sont que des titres; le principal est le 
bien qu'on y attache. 11 faiidrait y affecter 
deux cent mille livres de  rente. J'ai exigé 
aussi que les titres aient une maison a Paris, 
parce que c'est la le centre de tout le sys- 
teme et je veux avoir a Paris cent fortiines, 
toutes s'étant élevées avec le trdne et  restaiit 
seules considérables, puisque ce sont des fi- 
déicommis , el que ce qui ne sera pas elles 
va se disséminer par I'e$et du Code civil. 
Etablissee le Code ctui l  ci Naples, tout ce 
qui ne vous sera pus altaché va se détruire 
dans ztn peu d'années, et c e  que vous vou- 
drcz conserver se consolidera. VOILA LE GRAND 
AVANTAGE DU CODE CIVIL. ... . U faut établir l e  
Code civil chez vous ; il consolidera votre 
puissance, puisque par lui tout ce qui n'est 
pas fidCicommis, tombe, et  qu'il n e  reste 
plus de grandes maisons que celles que vous 
érigez en fief. C'est ld ce yui m'a fait pré- 
cher un Code civil et porté a 1'établir.l JJ 

Ce passage est admirable. Aucun acte, au- 
cune parole de Napoléon, ne  donne une plus 
haute et. nous dirions presque, une plus terri- 
fiante idee de son génie politique. Bien plus : 
Napoléon n'était pas coniiu avant que ce pas- 
sage ne  fiit divulgue. Ses plus fervents admira- 
teurs aimaient a distinguer entre le premier 
consul et  l'empereur; ils célébraient le libera- 
lisme du consul; ils voyaient dans le despotisme 
de l'empereur iine dé~~iation du plan primitif, 
et I'expliquaient par l'éblouissement du succes. 
En d'autres termes, ils taxaicnt Napoléon d'in- 
conséquencc e t  de faiblesse, et  l e  diminuaient 
sous pretexte de l'excuser. 11s se trompaient, 
e t  nous pouvons désormais faire hoiveur i ce 
merveilleilx génie d'une suite et d'une profon- 
deur qu'ils ne  soupconnaient pas. La pensée 
du regne était complbtc et  nxCe des le debut; 
nous savons assez que ce n'était pas une pen- 
sée de liberté, mais nous l e  savons surtout 
apres cette explication si courte et  pourtant s i  
Claire des effets du Code civil. Ce que l'empe- 
reur voulait dire, c'est que la justice idéale e t  
mathématique du Code civil broie et détrnit 
incessammeiit les fortunes et les situations 
acquises, que c'est toujours a recommencer, et  
que  les elements libéraux n'acquibrent jamais 
assez de  consistance pour faire échec au des- 
potisme. Toutes les familles, tous les citoyens 
sont trop constamment ramenCs a leurs propres 
affaires, pour pouvoir s e  tourner avec soin, in- 

1. Correspondance de Napoléon Ter, publiée par Ten 
ordres de  Z'empereur Napoleon III. T. XII, p. 432,433. 

dépeudance et désintéressement versles affaires 
publiques; leurs aspirations liberales ne peu- 
vent que renouveler l'histoire de Tantale et  de 
Sisyphe, et le despotisme reste maftre du ter- 
rain. Voila ce que, seul parmi les hommes de 
son temps, Napoléon a vu clairement des son 
début. On n e  peiit que i'admirer dés que son 
biit est admis ; mais le libéralisme, qui se pro- 
pose d'autres lins, doit aussi aviser a d'autres 
moyens.' 

Nous avons consacré 5 ces notions prélimi- 
naires un  tres-grand espace relativement 
celui qui nous est dCparti pour épuiser la 
question. b i s  ce long avant-propos Ctait in- 
dispensable. On croit trop encore que la li- 
berté peut etre de tous les temps et de tous 
les lieux. C'est une erreur contre laqiielle il 
imyiortait de réagir. Le IibSralisme doit recon- 
naitre que la liberté reclame un milieu spé- 
cial, une atmosphere particiiliere, hors de la- 
quelle elle ne  peut se développer et  fleurir. 

üne autre erreiir, dont la discussiou nous 
m&ne plus au c a u r  du sujet, et que les libk- 
raux ont longtcmps partagke avec les autori- 
taires, c'est qi!'eu s'associant, en créant la 
commune et I'Etat, les hommcs sont tenus de 
sacriGer une portion quclconqiie de la libwté 
de  leur individu. Cctte crrcur, source des 
plus cruels malentendus, ct  de tous les abus 
de pouvoir, procede d'une viie ii la fois briitale 
et  enfantinedelalihertb. Unelibcrté qiii serait la 
faculté de faire ce que l'on vent ct  d'empiéter 
sur la liberté d'aiitrui, aurait évidemment be- 
soin d'etre surveillee et  mutilée dans l'intéret 
de la paix publique. Mais le libéralisme n'admet 
pas que la liberté implique cet abus du pouvoir 
individuel, justiíication dcs abus du pouvoir 
social. 11 dkfinit la liberté individuelle, la sou- 
veraineté individuelle, I'empire de l'liommc 
sur  lui-mSme et  sur son bien. Le caractere de 
toute souveraineté est d'8tre fondbe en elle- 
meme, antérieure et  supérieura a tont contrat, 
absoluc dans so11 domaine , et de nc  conuailtrc 
d'aiitre limite que la nature dcs clioses. La 
vraie idée di1 Contrat social auqiiel on ramcne 
l'origiiic et  la raison de I'association politique 
ou de l'Etat, ne  peut donc etrc ni la mutilatioii 
ni la reconnaissance de la liberte individuelle; 
cette liberté est indivisible comme le bIoi 
lui-meme, et elle se passe dc reconnaissance, 
parce qu'elle est primordiale ct absoluc. La 
vraie idée du Contrat social cst la garantic 
de  la liberté individuelle. Ce que l'état de na- 
ture ne garantit pas et ce que l'ktat social 
doit garantir. c'est que Ics souvcraiiietks indi- 
viduelles n e  fassent pas incursion les unes 
chez les autres. L'État c'est la liberte, non pas 
mutilée, non pas amoinclrie, mais tout simple- 
ment garantie par la justice. (Voy. Licence et  
Liberte et Individualisme.) 

1. Nous sommes Bgalement d'avis que le droit de 
tester dbcoule du priucipe de la Libcrt6 individuelle, 
aiissi bien que du principe de la propriet6 ( uroit 
d'user et d'abuser). Si beaucoup d'hommes libbraux 
sont contre lo droit d e  tcster, c'est qu'ou en fait 
tres-sot~vent u n  usage illib6ral. C'est iin dcn ccrcles 
vicieux commc i l  y cn a bcaueoul, clriiis In. vie so- 
ciale. M. B. 
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Le libéralismc professe donc la plus com- l e  monopole de  l'imprimerie et des journaux. 
plbte liorreur de tout ernpiétement du pou- Non-seulement il gene la liberte industrielle, 
voir collectil sur.  le pouvoir individuel, de  comme tous les monopoles, mais il atteint la 
I'ingérence de 1'Etat daiis les conscientes, liberté primordiale, source de toutes les antres 
non iiioins que dc cclle de la policc dans les libertes: la pensée. Censure, autorisation préa- 
afFaires privbes ct publirlues des citoyens. lable, rkpression préventire, cautionnement, 
11 veut que le seuil dcs citoyens ne puisse timbre, autant de monstruosites a u s  yeux du 
Btre franclii qiie par la justice, il reclame libéralisme. La liberté de la presse est de plein 
la suppi-essioii du secret, qiii niet l'accuse droit , et ne  doit etre soumise qu'au droit 
i la torture, cl la reduction de la détention comrnun. 
preventive ii son ininirnuiii strict, et il de- Ce qui caractkrise, d'ailleurs, particulikre- 
inande qiie, dans tous les cas possibles, les ment le monopole des journaux, c'est qu'il 
citoyens soicut juges par leurs pairs, en vertu n'est pas seulement illiberal, mais illogique 
dc lois qui definissent lc délit, rhglcnt la pro- en soi, en ce sens qu'il cree le prétendu dan- 
cediire ct prcscrivent laspeine. Pour le dire en ger qo'il voudrait conjurer. Par les dificultes 
passaut, la notion du jury a éte complétement qu'il amasse coinme a plaisir autour de  la li- 
faussee en Fraiice et dans tous les pays du berte naturelle, il force les écrivaius a l'asso- 
continent, par la substitution de la majoritk ciation, et fait des journaux des puissances 
des vois h l1unai!imitC. Tout le monde admet collectives. C'est iiniquement au point de vue 
que le doute doit proiiter a I'accuse; or, il est de la logfque c t  du simple bon sens que nous 
evident qu'il y a doute des que le jury n'est relevons cette conséquence. Le libéralisme n'a 
])as unanime. La loi anglaise exige la convic- rien h y roir; il ne  rbpugne pas aux associa- 
tion génCrale et iinanirne. Les douze jurés au- tions, il les réclame au contraire; il voit dans 
glais ne  rcprbscntcnt pas seulement leurs les libertes sociales la conskquence nkcessaire 
douze voir; ils rcprksentent celles de la com- et la garantie des lihertCs individuelles. La li- 
mune tout entibre, ct 1'011 iie tire douze ci- berté de conacience, la plus sacree de  toutes, 
toyens au sort que par l'impossibilite maté- et la plus naturellen~ent iriviolable, ii'est pour- 
rielle de fairc jiiger tous Ics cas délictueur tant pas grand'chose si elle n'est soutenue par 
par l'asscmblce dc tous les citoyens. lIais on en le drojt d'association. La condition politique 
tirerait au sort dngt ,  cinquante ou cent, quc ahsolue d'iiiie eiitikre liberte de conscie~icc, 
par siiitc du rnenic principc, les vingt, cin- c'est la séparation absolue de 1'Eglise c t  de 
cluante ou cent devraicnt etre anssi unanimes l'Etat. La conséquence naturelle de cette sepa- 
que les douze, ct sur cent voix, une seule suf- ration, c'est le droit des comrnunautds reli- 
íimit pour que l'duide?zce, terme propre et ca- gieiises A la propriété et  a la gestion de leurs 
ractéristique de la procédure anglaise, nc  fut propribtés. Le lihéralismene recule pas devant 
pas coniplete. Cettc 1oi est aussi aiicicnne que cette conséq~ence .~  
I'Angleterre; du premier coup, I'incomparable Une autre liberte qui toiiclie de tres-pr8s a 
genie politique du peuple anglais a compris que, la liberté de conscience, la liberté de  I'cnsei- 
pour disposer de la vie ou de la liberté d'un ci- gnement, appelle egalement i'association et n e  
toyen, la socibté a bcsoin d'Stre armce de toute peut gu&re s'en passer. Quant a ~ B t a t ,  le 
la somme de certitudc que comporte l'esprit micux serait qu'il n'enseignat pas du tout, ou 
liumain. Lajustice colltilicntale n'en est 18llulle que du moins il bornit son enseignement a ce  
plirt; elle n'a pris du jury anglais que l'appa- que reclament rigoureusement les services 
rence, ct n'eii a pas compris, le seiis profond. 

Des qu'ii Cst admis que 1'Etat n'est pas in- un emiuent publiciste, celui peut.etre qui de 
stituc pour gener la IibertE individuellc, inais nos jours a moutré ie sentiment le plus profond e6 
pour la garantii; ]cs conséqucnces s e  prcssent la v le la plusclaire et la P ~ U S  comp1"e de la liberté, 

M. Adouard Laboulaye, propose le correctif suivant, cn foule, et nous ne  pouvons ici les indiquer ,,i tr&+acceptable: . Je crois qqe, saus manquer 
t01.1tes. L'inscriplion maritinie devient inadmis- A la juñtice , i'État peut refuscr i llEglise, comme A 
sible; la conscriDtion el[e-merne soul&ve de toute autre corporatiou, le droit de possbder des 

terres. 11 y a l i  une  question qui n'est pas religieuse, graves ohjcctions; Ics lois qui genent la li- ,,is economique et politique. Le capital mobilier 
bci'tb de travail n'ont plus aocune raison d'un pays peut augmeuter a l'iufiui, mais le sol est 
cr&tre; ]es monopo]cs apparaissent cornme au- limité. Sur  le vieux continent , en des pays O* la 

tant d'usurpations. Le les condamne terre est rare et la population pressbe, il Y a un in- 
téret de premier ordre a ce que le sol reste livré 

tous, ct n'excepte pas m&me le monopole ilactiyité iudividuelle, i ce que rien n'en arrete la 
des tabacs, ]es raisons spécieuses c-u'on circulation. Quaud elle interdit la mainmorte, la 

alle,aile en sa La consommation du  ta- s ~ c i é t é  est dans eon droit. Ce u'est point la une g@ne 
dont llkglise ait sérieusemeut a souffrir; rien n'est 

bac exerce une influence nuisible sur la sante plus sise aujourd7hui que dt6tablir un revenu r&n- 
publiqiie. Que les citoyens s'empoisonnent, si "~sul',~rs,"",u,",~~,",r~,r'","~~~~~n$~~~; te1 est leur bon plaisir; mais jl eSt contra@- g u ~ r e  moinc estimées qu9un placement foncier, et 
toire, et en quelque sorte odieux, que 1'Etat eiies on t  ce graud avautage, .'elles débarrassent 
vive de leur empoisonncment ct l'encourage.9 l1ÉgIise d'un souci terrestre, O* 11 est difficile qu'elle 

Mais, de tous les monopoles, que le ne laisse pas un peu de se  dignit . (Leparti  ZiókaZ, 
sonprogramme et son avenir, par lfdouard Laboulaye. 

libéralisme repousse le plus nettement, c'est Paris, Charpentier.) Nous saisissons avec empresse- 
ment cette occasion de rendre justice & ce livre qui 

1. Tant qu'il y aura des imp8tsindirects, il  y aura a été notre guide en de nombreux passages de notre 
d'excellentes raisonsen faveur du m~nopole des ta- travail. La publication de M. Laboulaye est le dra. 
bacs. M. B. peau et le manuel du parti libdral. 



publics; mais le libéralismc reconnait que dans 
la sitiiation actuelle des clioses , , c e  mieiix 
n'est gukre possihle. En principe, I'Etat, concu 
comme simple association de garantie, ne  peut 
pas enseigner, parce qu'il n'a pas la capacitP 
(le 1'enseignement;il ne  peut avoir ni  pensée, 
ni systenie. En fait, il n'est pas eract de dire 
que ~'Etat  enseigiie quoi que ce  soit : ii n'y a 
]-las une science d'Etat, coinme il y a des linan- 
ces publiques et une armée nationale. ~ ' É t a t  
subventionne l'enseignement, mais il est inca- 
pable d'en dispenser la moindre parcelle. 

Le droit d'association, émanation de la li- 
Ilert.6 individiielle, comporte encore bicn d'au- 
tres applications. Kous ne  poovons les éniimé- 
rer toutes. eiicore moins les deduire et les 
motiver. Le lib6ralisme les implique toutes, 
~'Etat libéral les admet toutes, et son premicr 
devoir est de les laisser se développer en pais, 
ct de ne pas se soiicier d'elles, tant qii'clles 
n'emgi8tent sur la liberté de personne. 

A c6t.6 de ces nssociations rolontaircs, qiii 
sont des manifestatioiis de la liberte, il y en a 
de fatales, auxquelles noiis sommes d6voliis 
par le hasard de la naissaiice. c'est-irdire par 
le destin : I'Etat li~i-m&me, non pas YEtat ideal 
vers leqiiel il faiit tendre, et qui, daiis son 
complet aclie\rement, sera iine ci'éation de la 
liberte, mais I'Etat qiiel qii'il soit et te1 qu'il 
peiit etre, sous les lois duque1 nous tomboiis 
par le fait involontaire dc notre naissance. Les 
siibdivisions quelconques de i'État sont d'aiitrcs 
fatalités dii menie genre. La del-niere de toiitcs, 
la siibdiviaion politique irrédiictible, la mole- 
cuTe de i'Etat, c'est la Commune. 

IL n'y a ancune raison pour ne pas recon- 
~iaitre ces associ;itions, a ces groupcs natu- 
rels, la pleine liberte, la pleine souveraineté 
qiic nous revendiquons pour l'individu et pour 
les associntions qui procedent de la liberté in- 
dividuelle. La conlmiine doit etre absolue dans 
sa spliere, comaie l'est l'individu; le canton, 
comme la commune; le departement, comme 
le canton, a la seule conditioii de s e  renfermer 
strictemeiit dans ladite sphere, et de ne pas 
usiirper siir les soii~erainetés inférieures ou 
limitrophes. Tous les droits de  l'liomme se ré- 
sument en un seul droit, qiii est de rCpner h 
tous les degrés, dans toiites les sphCres de son 
actiritt' individuelle et collective, et  le seul de- 
voir corrélatif ti ce droit uniqiie est de n'en pas 
franchir les limites. On est toiijoiirs soi-meme 
le meilleur gardien de ses interfits, et ni11 n e  
doit s e  ~neler  de ce qui rie le regarde pas. Cela 
est vrai de la cornmune , comme de l'individu , 
ct des gi'oupes plus coinplcses comme de la 
commiine, ct  c'cst la, explique en dcns mots , 
tout le mystkrc du self-gooer~imcnl. nans ce 
syst&riie, complétement ct  log-iquemcnt appli- 
qui:, la commune s'administrerait cllc -1lienic; 
les représentants des communcs administrc- 
raient le cnnlon; les reprksentaiits des cnntoiis, 
le départemeiit, et les reprc'sciitants des dépar- 
tements l'Etat, débarrassé de tout ce dont il est 
surchagé aujourd'liiii, et qui conipéte au dépar- 
temcnt, au canton ct L la couiniunc. Koiis né- 
gligeons l'arrondissemcnt, siibdivision adminis- 

trative ü'unc utilitb contcstablel , de meme que 
l e  département cst loin de valoir, au poiiit de vue 
du self-govenzntcnt, I'ancienne province, effa- 
céc par I'ivressc dc nivellemerit et d'uniformité 
qui a étc' rine des principales erreurs de la Ré- 
uolution. Un des indices les plus caracteristi- 
ques de la traiisformation du liberalisme fran- 
p i s ,  c'est que ce dcrnler point a cessé d'btre 
un paradosc, ct que des publicistes democrates 
ont pu icgrctter la provirice, sans voir leur 
diimocratie dCcr6ti.e de suspicion. Toutefois, 
ce pourrait n'elre pas une moindrc erreur de 
vouloir reconstituc~ arbitraircmcnt la prorince, 
que de I'avoir nrbitrairemeiit supprimée. ],e 
self-gover?z~~ze?it iie connait pas dc construc- 
lions arbitraires; il n'adrnct que les créatioiis 
spoiitanécs de la liberté. llais oii peut croiic 
q u ~ ,  si ICS dfiparteincnts étaierit IivrEs a cur- 
incrnes, des groupes assez semblables aux pro- 
\-inces se reconstitueraient naturellcment par 
la solidaritb de certains intCrEts ct I'alfinité des 
soul-criirs. Xoiis ajouterons meme que de tels 
groupcs seraient dc la plus liaiite importante 
pour la rc~ivification genérale di1 pays, ct non- 
seuleii~ent au point de vuc polilicliie, innis 
aiissi aii point de vuc sciciitilique et IittCraire. 
Ils nc niaiic[iicraieiit pas de  rivaliser eiitrc eu r  
pour la fondatioii et le developpemcnt dcgraiids 
ctablisscmciits scientiliques, commc les petits 
États de la Confédérationgcrmaniquc rivalisent 
pour leurs uiiivcrsilés. L'irrbmédiable décn- 
dencc dc nos faciiltcs (Ic province est iin fait 
qui devrait frappcr tout le nioiidc. La régeiit- 
ration (111 tlikitre et de l'art cn gcntral nc pciit 
~galcmcnt procéder quc d'iiiic forte renais- 
sance de vie provinciale. L'art vit et s e  renou- 
velle par la comparaison ct  I'bmulation, et ces 
dcux conditions font defaiit dansuii pays ou un 
seul centre a toiit absorbe. Un art desHasses-Py- 
rknécs, des Douclies-dii-RliOnc , de la irleiirtlic 
ou du Pos-de-Cnlais est cliose qiii nc se pour- 
rait conccvoir ; mnis on conceui'ait fort I~icii 
uii art gascon, un mt provencal, iin art lorraiii, 
flamantl, brctnn, ctc., qui toiis cxerceraient, 
les iins siir les aiitres, la plus liciireuse réac- 
tion. Et pour touclier en  passaiit un toiit aiitrc 
ordre d'itlécs , nous croyons qii'on conccvrait 
nussi de m&iiic, snns critarnci' en rien I'iinitb 
de notre arméc, (les rkgimeiits de meme de- 
uominatioii ct de inCriic caractkre. Ros qualités 
militaires, loin dc s'en trouver atteintes, y ga- 
gneraient par la rivnlité natiirclle des divers 
centres; ct les soldnts, moinsdéracinés du mi- 
lieu natal, seraient aussi moins esposes a In 
teiitatiori d'oublicr clri'ils ne  ccssent jninais 
d'c?tre des citoyciis. 

Ce qui est plus iinportaiit toutefois que la 
formatiori de iioiivcaiir groupes eiitrc Ics dé- 
partements ct l'htat, c'cst la parfaite indbpeii- 
dance ct la cornpbtcnce souveraine- dc tous 
Ics groupcs , qiiels qu'ils soient, dans 13 splikrc 
de leurs interets rcspectifs. La provirice ne 

l .  11 est des ea8 oh  1'~rrondisaemcnt est préferable, 
et d'autres oh I'avantage cst du cate du canton.  

M. n. 
2. Hicn eiitendu, en  tant qtie les iiitkr8ls g¿:néraux 

dc d t a t  n'en bcralcnl pas 1686s. M. B. 



serait pas grand'cliose, si on lui expkdiait un 
intendant de Paris, ct la vie départemenlale 
serait transfomiie dii jour ou les prcfets ces- 
seraient de la régentcr. Le liberalisme con- 
séquent doit repousser, en principc, toute ad- 
minislration imposée , et considbrcr comme 
iisurpation toute gérancc autre que cclle des 
iiitérets par eux-memes. C'cst dirc qu'il est en- 
core loin dn but; mais ce but, il ne  doit jamais 
le perdre de s u e ,  ct c'cst vers cette direction 
que scs efforts doivent touriier Ics esprits. . 

Que resterait-il a YEtat, allégé de  tout ce  
qui n'cst pns liii. de toiit ce qui cst départe- 
nient ou commune I 11 liii resterait les intEr&ts 
géneraux, ou il regiicrait d'une mani&re non 
moins absoliie que l e  département dans les 
intérets départementauxet lacommunc dansles 
intérets communaus. 11 lui resterait la iuslice. 
les finances nationales, les grands travaux vél 
ritablemeiit nntionaux, la dbfense nationale et 
la reprbsentatjon de la nalion dans le monde. 

Te1 serait l'Etat libkral , rapidement csquissé 
dans sa conception absolue. Un tcl Etat ne se- 
rait pas seulement liberal, il serait aussi incor- 
ruptible; il serait armé contre torite decadente, 
et  porterait en lui iinc garantie dc santé per- 
pétuelle. Ce qui fait en effet la corriiption des 
Etats, c'cst la promiscuité des divers interets 
que le lib~?ralisme circonscrit dans leiirs limi- 
tes respectives; ou,  poiir Ctre plus précis, c'est 
la proiniscuité de l'iiitéret de cloclicr et dc 
l'intéret national. L'un est aussi sacré quc 
Sautre, mais ils ne doivent pas se fausser ré- 
ciproqricmcnt, et poiir nc pas s e  fausser, ils 
nc  doivent pas s e  touclier. S'il btait bien en- 
tendu qiie I'assemblée des députbs des dépar- 
tcments est instituée pour représcnteret servir 
iiniquement les intérets communs a tous, les 
(lkpartements, c'est-a-dire les interets de l'Etat, 
et que les intCrets particuliers a chaque dé- 
partement ne  relévent au contraire qiie dii 
département . la corriiption ne  trouverait plus 
d'eléments et n'aurait plus de raison d'etre. 
C'est par la niultitude des intérbts qu'il tient 
indiiment en tiitelle , des emplois dont il dis- 
pose ct des infl,uences qu'il se crée de cette 
inaniere, que 1'Etat devicnt fatalement corrup- 
teur. Aous disoiis (1 fatalemcnt a parce qii'il est 
ilans la iiature de tout organisme de faire ser- 
vir a son dcveloppement ct & ses Iins tous les 
moyens qui sont a sa portéc. Plus un gouver- 
nement, que1 que soit d'aillciirs son nom, em- 
piétera sur I'administration du département et 
de la communc, c'est-a-dire plus il aura de 
placcs i doriner, et pliis il sera corruptcrir. 
En politique, il cst illusoire de compter siir la 
vertu, sur I'abnégation des hommes. Toiit gou- 
vernement fait fl&cl!e de tout bois. Le senl 
moyen d'assainir I'Etat, c'est de le contenir, 
et  de borner strictement sa compctence i la 
gestion des intkrets nationaus. Si les Clecteurs 
savaient qu'ils n'ont rien a espérer de leura 
députés ni pour eux-memes, ni  pour leur com- 
niune, ni pour leur dkpartcrnent, ils ne con- 
sidéreraient forcément que l'intéret national, et 
n'enverraient a la capitale de 1'Etat que des 
gens dccidCs i le servir. La corriiption privce, 

celle de l'argent , subsisterait seulc , ct,  s i  
scandaleiise qii'clle puisse &re, ellc n'a pas clu 
tout l'importance de l'autre. L'Angleterre la 
connalt beaucoup, et  n'en est guh-e affectée ; 
mais elle ne connalt pas du tout la corruption 
de l'individu, de  la commune et dii cointe 
par I'État, parce que l'htat y disposc de peu de 
fonctioiis publiques. J,ü est ,  en grande parlic, 
le secret de la liberté anglaise. 

Parmi les attrihiits et les foiiclions de ~ 'Eta t ,  
nous avons place en premiere lignc la jiislice. 
Ellc appartient exclusivement a l'ktat, dont cllc 
est ,  d'apres notrc définition, la raison d'etre. 
Toiit le nionde comprend que ilaiis la jiisticc 
toiit doit &re géneral, el qu'clle nc peut cori- 
tenir rien d'individiiel, de commiinal ni de  dé- 
partemental. Elle seule a véritablement besoin 
de cette uniformité qiie nous avons fort incon- 
sidérément étendue a toute notrc rie publique. 
De plus, la magistrature réclamc i tous les qe- 
gres une indépendance absoluc. Le juge de paix 
iie doit pas plus dépendrc de I'adrninistration 
du cnnton, qiie In Cour de cassntion du gouver- 
nement central. L'independancc de la magistra- 
ture est garautie en qiielque mesiire, mais pas 
cntierement, par l'inamovibilith. l'oiir qii'elle fiit 
complétement assurée, il faudrait que la ma- 
gistrature, di1 moins la magistrature assise, s e  
rccrutht elle-m6me parmides caiididats dhinerit 
qualiliés. 

1,s grande formule libérale de Montesquieii, 
la séparation des trois poiivoirs, peut etre ra- 
menée ii la simple séparation du pouvoir judi- 
ciaire et  di1 pouvoir administratif ou politiquc : 
c'est la la distinction essentielle. La séparation 
dn pouvoir exécutif et du pouvoir Iégislatif cst 
au contrairc souvent illusoire. Presque partoiit 
ou il y a des cliambres, elles participcnt aii 
po~iroir exécutif. En Angleterre, elles i'exer- 
ceiit niijourd'liui d'iiue maniere absolue : l c  
conseil des ministrcs n'est pas autre cliose que 
le comité exécutif de la majorité. 1,a vraie for- 
miile du gouverriement anglais, c'est le goii- 
vernement indivis entre la couronne et les re- 
presentants de la nation. Quant a la qucstion 
dc savoir si le roi regne et n e  goiirerne pas, 
elle est complétement oiseuse, et siisceptible 
d'autant de soliitions qu'il y a de caracteres 
ct  de temperameiits parmi les souverains. Un 
souverain ne  ponrrait qiie mépriser profondé- 
mcnt l e  régime parlementaire, si ce  régirne 
lrii liait les mains et livrsit le pouvoir a des 
ministres qu'il s e  sentirait inférieurs. Müis l e  
génie sera toujours absolu, mEme dans le ré- 
ginic le plus equilibré, parce que  le poiivoir 
appartient naturellemeilt a la siipérioritb. Sir 
Robcrt Peel, roi cl'Angleterre, n'eiit pas moins 
nisément accompli la reforme couimerciale qiie 
sir Robert Peel, premier ministre, parce qii'il 
eiit oiscment trouvk des ministres pour le ser- 
vir et une majorité pour les appuyer, des que 
l'opinion était pour lui. Ida seulc différenceentre 
uii souverain constitutionnel et  un despote, 
c'est que le premier n e  peut pas goiiverner 
contre l'opinion; il peut la précéder o11 la sui- 
vre, mais il ne  peiit pas la coiitrarier; et  la 
seiile linlite qui lui soit imposce. c'est tl'eff&ccr 



son sentiinent pariiculicr, quand ce scntiment 
se  trouvc cii désaccord avec l'opinion générale. 
La vertu du régime parlcmentaire, ce n e s t  pas, 
comme on le croit viilgairement, de dépouiller 
le  souverain au proGt de ses ministres; c'est de 
toujours coufércr le pouvoir au plus digne, 
c'est-a-dire d i'homme en qui s'incarncnt le 
inieux lc scntiment national e t  les besoins gé- 
néraus du moinent. Si le souverain est le plus 
digne, il domine ses ministres : il regne et 
goiiverne; s'il n'est pas le plus digne, ses mi- 
nistres, portes au pouvoir par le sentiment pu- 
blic, le suppléent et le dominent : il ne gou- 
verne pas, et ne rkgne que nominalement. 

L'essentiel, au point de viie liberal, c'est 
que 1'Etat ne s'occupe que des interets géné- 
raux, et que ces intérets soient reglcs confor- 
mément au sentiment general. Dans le  regime 
monarchique, la prédominance de Yopinion 
publique est assuree par le jeu de la responsa- 
bilitéministerielle; dans le regime republicain, 
clle l'est par la durée limitee du pouvoir esecu- 
tif. Le libéralisme accepte également ces deur 
régimes, et surtout, sans méconnaltre la supe- 
riorité idéale du second, il admet pleinement 
les raisons relatives et liistoriques qui peuvent 
en beaucoup de circonstances I'ernpCcher de 
prevaloir sur le  premier. 11 comprerid aussi 
bien l'hngleteire monarcliique que les Etats- 
Unis rbpublicains, et il se rend compte des 
raisons qui font durer la monarchie en Angle- 
terre, et de celles qui ont tire delamCmc race, 
sur le solaméricain, le typeaccompli de la forme 
républicaine. Nais il ne comprend pas plus la 
inonarchie sans responsabilite ministérielle, 
qu'il ne comprend la républiquc asec un 
pouvoir exécutif de durée illimitee. Dans une 
republique les ministres ne doivent pas etrc 
responsables, puisquc celui dont ils émanqnt 
s e  soumet lui-meme périodiquement au verdict 
de la nation. Dans une moiiarchie ils doivent 
etre toujours a la discrétion de l'opinion, par 
la simple raison que l e  chef de 1'Etat ne l'est 
jamais. 

Cette indifférence réflkchie e t  motivée entre 
deuu formes de gouvernement dans lesquelles 
la liberté peut s e  trouver egalement a I'aise, 
distingue profondément la nouvelle ecole li- 
bérale des devanciers illustres qu'elle a eus en 
Prance depuis la Révolution, et dont les mé- 
comptes imprévus constituent la meilleurepar- 
tie de son expérience. Le libéralisme ancien 
iie s'occupait que de la forme dugouvernement 
central, et  passait pour plus ou moins avancé 
selon le  d r a ~ e a u  monarchiaue ou républicain 
qu'il arborafi. ~clib~ralism~nouveau~clicrclic 
~ r a n t  tout les cunditions génbrales dc la li- 
berté, et  ne  les croit pas moins nécessaires, ni 
inoius possibles, sous l'une que sous l'autre 
forine de gouvernement. A. NEFFTZER. 

Si nous prenoiis la parole apres I'éminent 
publiciste dont on vient de liie le travail, c'est 
seulement pour constater l'unité des vucs qui 
rkgne actuellement parmi tous les hommcs li- 
béraux, que leurs antécédents politiques soicnt 
monarchiqucs ou republicains. hous DVOUS 

recu simultanémcnt des articles dont les re- 
dactcurs ne s e  sont certes pas communiqué 
d'avance leurs pensées, et dans ces articles , 
comme dans la plupart des ccrits publiés de- 
puis quelque temps, on trouve evpressdrnent 
ou implicitement Ics memes idees fondameii- 
tales. Les nudnccs iie sont pas encore toutes 
cffacces, on diRrcra toujours d'avis sur les 
npplications, mais les principes sont les memes. 
Ces principcs paraisscnt tellement entres dans 
le sang de la génération actuclle qu'on songe 
i peine i les démontrcr. On les corisidere déja 
comme des asiomcs. 

Xe suflit-il pas, cn effct, pour réuiiir un 
nombre considcrablc, un nombrc immense 
d'adlicrents, d'e'>zoj~cei. dcs propositioiis comme 
lcs suivantes ? 

Les gouverncmcnts sont crcés dans l'interet 
du peuple, et c'est daus l'ensemble des 
citoyens que résidc la souveraineté. 

La communauté politiqiic, ou l'htat, nc doit 
imposer auu citoyens qiic les sacrifices 
strictemeiit ncccssaires, et  les dccisions 
y relatives doiveiit etrc prises par des 
maudataires librcmcnt élus. 

Sauf lc cas de criine, contre lequel la société 
eserce le  droit de lkgitime défense, ces 
sacrifices nc do i~~cn t  pas comprendre la 
liberté iiidividuclle. La liberté individuelle 
est un droit naturel, fondaiicntal, quiprime 
lout; elle cst unc conditioii iiccessaire 
denotredignitcpcrson~ielle, dciiosprogr6s 
intellectuels ct morauv et dc iiotre pros- 
périte materielle. 

Les libertbs poliliqucc , dont les formes et la 
iiature pciivciit varier selon les temps et 
lcs lieus, sont indispensables comme ga- 
ranties dc notre liberté individuelle. Les 
libertbs politiques saiis la libcrtb iiidivi- 
duelle iie coiistitueraient que de vaines 
formes, sans aucunc influencc sur la vie 
sociale. 

Nous ne tirerons aucune consbquence de ccs 
pi'opositions, pour ne pas répeter ce qui a 6té si 
bicn dit dans l'article qu'ori vient de lire; nous 
ajouterons seulement quclques rkfleuioiis pour 
tcrminer. 

Nous venons de voir quc le libiiralisuie con- 
slitue un corps de doctrinc dont le principe 
foiidamcntal cst la LIBERTÉ, tcrme qui reiifcrmc 
toutcs les Ziberlés revendiquées jusqu'a ce jour. 
Un liomme EiBéral est donc partisan de ces doc- 
trines, et lorsqu'il se forme un pafSli libét-al, on 
doit supposer que la iiation n'a pas encore 
toutcs les libertes, ni toutes Ics garanties de 
la liberté dont elle éprouve le besoiu. Une fois 
lcs efi'orts du parti libéral couronnés de succks, 
il n'a ~ l u s  de raison d'ktre: il se  subdivise alors 
en pai.ti coiiservateur et pirti progressif, c'est- 
i-dire en Iiommes avancant lentement et cii 
Iiommes avanqant rapidernent. Les conserva- 
tcurs, en effet, avancent egalement, car celui 
qui s'arrete, meurt : -mouvcntent et vie soiit 
des synonymes. (Voy. Conservateur., Partis, 
Progressiste,Radicalisme.) Les noms des partis 



ne font r;eii i I'aKaire : les noms changcnt, mais 
la cliose reste. 

On comprend qu'il pcut s e  former un parti 
libéral dans une républiqiic comme dans une 
monarcliie. Cc que desiie I'liomme libéral, c'est 
de ne pas avoir cle nrAlTnE, et il ne voit entre 
certaines répiibliques et certaines monarcliies 
dautres différences que dans lc nombre des 
maltres. La liberté est independante du nombre 
dcs personfles qui, dans un pays, exercent si- 
multanément le pouvoir supreme; oil n'ktait pas 
plus libre sous la Convention que sous Kapo- 
léon ler. La libcrtb n'est nieme pas en rapport 
étroit arec le nombre des électeurs. 11 est pos- 
sible de concevoir des Btats ou le droit électoral 
est souinis a une condition de cens qui seraient 
plus libres que des Ktats ou l e  sulrrage univer- 
se1 est établi. 

Eofin, il y a dans le libéralisme une distinc- 
tion a faire, analogue a celle qui existe entre 
la dévotion et  la piétk. On peut [irofesser trPs- 
sinchreuient la doctrine libérale satis pourtaiit 
la pratiquer daiis toute so11 ctendiie. ~Yous ne  
parlons pas de ceux qui nc  veulcnt la libcrté 
que pour eiix, ceus-li sout des Iiypocritcs; 
mais meme les croyanls iie sont pas toiijours 
conséqueiits. 11s reulent la liberte pour tout le 
monde, sauf cependant pour Ics reaclionnaires, 
les illibéraux de quelquc dénominalion qu'ils 
soient. El1 bien, ces Iib6raux li catéqorics res- 
trietivcs ne sont pas encore Ics vrais liberaux. 
Ces derniers admettent la liberté, meme en fa-' 
vcur de leiirs advcrsaires. 

On. a prétendu qii'on ne  pouvait pas pousser 
le liberalisuie i ce point saiis etre indiíT6rent 
en matierc de politique. C'est une erreur, il 
s.'a+it seulement de s'inspirer de la raison. Le 
liberal incoinplet raisonnc avec le scnlintcnt, 
quelqueiois avcc le prcjugé, meme avec la pas- 
sion, tandis quc le vrai libéral raisonne avec la 
raison et pratique le précepte ckl&bre : KE 
FAIS PAS AUX AUTRES CE QUE TU NE YEUX PAS 
QU'ON TE FASSE. ~IAURICE BLOCK. 

LIBÉRIA. La rt.puliiique iie ce nom est 
sitiiée au sud de Sierra-Leonc, sur la partie de 
la cOte occidciitale d'hfrique i~ppclee Cdle des 
grai?res (autrefois de Malaguelle): son tci'ritoire 
consiste daiis une suite d'etablissemcnts, les 
uns commerciaux, lcs aulrcs agricolcs, distri- 
bués sur une longueur de 960 kilometres de 
rivage maritime et une proroncleur non limitée 
a l'intérieur. Sa c-pitale est Blonrovia, dans la 
baie du cap de Blesurado et le long de la ri- 
viere de ce nom. Ce ne  fot i I'origine, en 
1821 et 1822, qu'une colonie de noirs affran- 
chis qu'expédia en Afrique la socicté amcricaine 
de colonisation, pour procurer 'a ces victimcs 
du préjugk de couleur un  meilleur sort qu'en 
Amerique, et en memc temps pour débarrasser 
le sol amkricain d'un éllement de population 
jugk inférieur a larace blanclie par les membres 
de 13 societe elle-meme. La colonie n'a cessi? 
de recevoir tous les ans iin certain nombre 
d'émigrants, recrutes par la meme société qui 
piiblie i New-York un journal de colonisatioi~. 
Par l'accroissemcnt intérieur oii extérieur la 

population libre et  a~~w'ricai~iséc de Libéria 
s'éieve a 16 ou 18,000 Smes, dont I'action po- 
litique s e  fait sentir a pres de 500,000 noirs 
indigbnes, disséminés entre lamer et la chafne 
de moiitagnes qui, a l'intérieur, separe l e  
territoire libérien du bassin di1 Riger. La colonie 
primitive, gouvernee d'abord par des chefs 
blancs, devint en  1848 une république in- 
dépendante, gouvernéc par un chef noir, et  
admis'e dans la famille des nations civilisées. 
Hlle a éte rcconnue par YAngleterre, la France, 
la Belgique, la Hollande, la Prusse, les villes 
hanséatiques, l'ltalie , le Danemark, le Portu- 
gal, enfin par le cabinet de Wasliington a la 
suite de la guerre civile. Une douzaine de 
traités d'amitie, de commerce el de navigation 
oiit regle ses rapports avec les nations etran- 
geres: celui conclu avec la France est du 18 
septembre 1856. 

La Coiistitution établit un  prksident, un  vice- 
président, une charnbre de representants (a11 
nombre de 13), elus pour deux ans; un sénat 
(de 8 membres) élu pour qiiatre ans. Les pré- 
sideiits sout réeligibles; le premier, Roberts, 
aprPs avoir administré au nom de  la société 
de colonisation pendant six ans, fut élu lors 
de la proclamation de la république et trois fois 
reelu : son successeur, Stcplien Allen Bensen, 
a eté réelu quatre fois. Cette dignité, comme 
toutes les autres fonclions, n e  peut etre con- 
ferke qu'h un noir. Divers ministrcs sont ses 
agents exécutifs. 

Le pouvoir judiciaire est confie a une cour 
supérieure ct  a des tribunauxinstitués, suivant 
les besoins, par la legislature. 

Pour l'administration la république est divi- 
sée en quatre comtés (Alonferrado, Grand-Bassa, 
Sinoe, i\Iaryland), s~bdivisés en coinmnnes. 
Les anaires civiles des comtbs soiit rédées  Dar 
quatre surintendants clioisis par le pr~sid&nt,  
avec le coiiseil du Senat; celles des communes, 
par des magistrats miinicipanx klus par les 
citoyens. 

L'education est donnée daiis des écoles et  
des eglises commiinales. L'anglais est la langue 
oficielle. RIonrovia possede un collége avec 
une bibliotlihqiie. Les familles les plus riches 
envoieiit leurs enfants completer leur instriic- 
tioii enEiirope, snrtout en vue des applications 
industrielles. Le protestantisme est la seule 
reUgion lolérée. 

Le travail est obligatoire, chaque Iiabitant 
est tcnu de cultiver un lot de terre. Les émi- 
grants rcqoivent ce lot de 25 ou 30 kilometres 
dii rivage, sur un sol plus accidenté, en un 
climat plus sain, ou d'anciens cultivateurs les 
inilient aux pratiques locales. 

Ainsi s'est developpée en quarante ans la 
societé liberienne, malgrk les agressions fré- 
quentes des noirs hostiles du voisinage; fid8le 
aiix lois qu'elle s e  donne, lionnete dans ses 
transactions, religieuse et  morale,pour lelnoins 
autant qu'aucune autre colonie africaiiie, gon- 
vernée par les blancs. Ce n'est pas que le 
peuple libérien ait kchappe a toute critique; 
on lui a reproché de reduire en esclavage les 
indigenes qui résistent a son poiivoir, et #en 
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faire le commerce, par la complicité de ses ci- 
toyens avec les navires négriers : cependant 
un  reglement sévere voté par la Iégislature 
dans s a  session de 1857-1858, sur les enga- 
gements e t  i'immigration , disculpe la re- 
publique de toute participation a des actes qui, 
s'ils ont qnelque réalité, ne  sont que des torts 
individuels. 

Le commerce licite fournit d'ailleurs un 
ample aliment a l'activité des Liberiens; il 
s'opére a Monrovia et aux factoreries de la cOte, 
suivant des tarifs modérés d'importation e t  
d'exportation. Les exportations atteignent une 
valeur moyenne d'nn million de francs, repré- 
sentée principalement par l'huile de  palme, 
le bois de campeche e t  l'ivoire; mais la variété 
des produits locaux promet poiir l'avenir un 
trafic plus étendu. Siir un  sol tres-fertile, on 
récolte l e  riz, le café, le sucre, le poivre, l'in- 
digo, l'arachide, l'arrow-root, le mais, les 
fruits. La culture dn coton y est encouragée 
par l'association cotonniere de Mancliester; 
le fer y est commun, l'or n'y est pas rare; on 
y sonpconne le charbon. 

Par ces richesses dont l'exploitation s e  de- 
veloppe de  jour en jour, et plus encore par 
l'établissement de l'ordre au sein de la libertk, 
la petite république de Liberia est un tres-in- 
teressant spécimen de ce que peuvent de- 
venir les communautés noires. Heureusement 
exempte des traditions violentes qui pesent en- 
core sur  Hafti, devant son origine au devoue- 
ment désintéressé des blancs, composee d'af- 
franchis qui sont, assez souvent, les meilleurs 
parmi les esclaves, admise fraternellement a 
des rapports d'amitib avec les socié tés civilisees, 
elle donnera la mesure de  ce que l'on peut 
attendre des noirs s e  gouvernant eux-memes. 
Sesprogres jusqu'a ce jour autorisent a espérer 
au'elle tiendra dianement son rana a cbté des 
c'olonies st.néga6bienncs quc 1; Francc et  
I'hnaleterre ~ossedent  et admiiiistrent dans 13 
meme resion de l'bfrique occidentale. 

JULES DUVAL. 

LIBERTE. La liberte est tres-célébrée en 
France; elle y est tres-peu connue. On la con- 
fond tour a tour avec la démocratie, I'irrkligion, 
l'anarchie. 11 faudrait expliquer cela par I'his- 
toire, et  montrer comment, a une heure don- 
née, on a da  revendiquer la liberté contre les 
nobles, les pretres et la dictature. Puisque la 
liberte, dont nousremplissons nos discours, est  
exclue de nos lois et  de nos mceors, il n'y a 
guere que la philosopliie qui puisse l'y faire 
rentrer, en montrant clairement ce qu'elle est. 
Deaucoup de ses plus ardents amis s e  sont 
trompes sur s a  nature, car ils l'ont prise pour 
iin principe; et  sur son rble, car ils I'ont prise 
pour le but supreme de  l'humauité. La liberté 
ri'est qu'un fait et  un moyen. Soit qu'on con- 
sidere l'activite Iiurnaine dans l'individii ou 
dans I'espece, la justice est son seul principe 
et son seul but. 

Une des plus grandes ceiivres de Platon, c'est 
ce livre de la République, si rempli d'ailleurs 
d'utopies que personne n e  songe i défendrc. 

11 y démontre solidement que l'liomme et  l'liu- 
manité ne  font qu'un par leurs élenients con- 
stitutifs, parleur histoire, par leur but, par leur 
regle, et que cette regle est la justice. Qu'est- 
ce que la liberté, dans I'homme, si la justice 
ne  l'éclaire et ne la domine? Rien autrc cliose 
qu'une sorte de hasard subjectif. Dememe dans 
l'État. 11 faut obkir au bien librement; mais le 
bieu est la loi. 11 h u t  tendrc ali bien librement, 
mais le bien est le but. 11 cst vrai que la jus- 
tice aveugle et imposée perd son caractere di- 
vin, ct  que la liberté et  la justice sont neces- 
saires l'une a i'autre. 

Y a-t-il, dans la vie de l'liomme et duns cellc 
de  l'liumanité, une lieure, une minute cl'oii la 
juslice soit absente? Elle est divine, elIe cst un 
pifncipe: elle est donc la meme partout et pour 
tous, pour l'enfant et pour le vieil!ard, pour le 
saiivage et pour le civilisk. 11 en est.toutautre- 
ment de la liberté. 11 est juste que l'enfant ne  
soit pas libre, et il est juste qii'il le devienne, 
i niesure que sa raison miiril. Les citoyens 
de la Suisse, de Ia'Belgique, de YAngleterre, 
sont licureuu par la possession d'une liberté, 
clui, donnée en un jour, en meme quantité , a 
des periplcs i derni barbares et facoiinés a la 
servitude, n'engendrerait que I'anarcliie. La li- 
berté s'apprend et s e  conquiert; elle est a la 
fois l'instrumcnt et la conséqucnce du pi,ogres. 
Elle aura toujours unc limite, parce qu'il y aura 
toujours lutte entre l'intéret général et I'inte- 
ret individuel. i1Iais cctte liinitc reculei'a sans 
cesse, a mesiire que la civilisation croitra. Ce- 
lui qui seme la lumiere, skme en meme temps 
la liberté. 

Personne, etanthonnete, ne  souflrirauneres- 
triction a la justice; personne, étant de s a n e  
froid, nc  demandera la liberté sans regle. l ln 'y 
a au fond que deux partis en politique: ceux 
qiii absolument ne  veulent pas de liberté et 
ceux qiii veiilent une liberte rkglée. Quaiit 
ceux qui demandent la liberté absolue, c'est-a- 
dire la suppression de  toute loi et de tout gou- 
vernemeiit, ce  ne  sout pas memedes ntopistes. 
On ne  discute pas avec eux, en vertu de cet 
axiome de logique: 11 Cum izega?z¿iDus priizci- 
p ia ,  non esl disputamiu?n. a On a discut8, on 
nediscute pliis avec les théoriciens absolutistes. 
La seule controverse politique eiicore subsis- 
tante roule sur le degrk de la liberte. Or, cctte 
controverse contient une question de droit et 
une question de  fait. La question de droit s e  
resume par cette formule : Tout hornme , o11 
toiit peuple a droit (1 toute la liberté dont il 
est capsble. La question de fait consiste a rc- 
cliercher de combien de liberté iin liomme ou 
un peuple est capable a un momeut donué de 
son histoire. 

Le droit a la liberté, s'il fallait le prouver, s e  
prouverait ainsi: l'liomme a droit a la vie et au 
horiheur; donc il a droit a la liberté, car il n'y 
a pas de bonlieur sans liberté. Pliis il est bon, 
intelligent ct civilisé, ct plus la liberté lui est 
necessaire. L'etat de force libre étaiit mktapli y- 
siqiiement siiperieur a l'etat de force fatale, 
toute diminuliori de la libertc dans I'liomme est 
une diminutioii d'etre, iine dcgradation. 



L'autorité ayaiit pour raison d'etre la jus- 
tice, et la justice étant qiie le peuple possede 
tout le bonlieur qu'il peut posseder Iégitime- 
ment, iine aiitorite qiii ne s'efforce pas de don- 
iier au peuple tout le bonheur qu'il peut pos- 
seder legitiinement, n'est pas une autorité 
legitinie. Donc l':iu:orit6 qui iie donne pas au 
peuple toute la liberté dont il est capable, 
cesse d'etre une autorité Iégitime. 

Voici une autre dénionstration de la liberté: 
11 s'agit, dans le monde, dc la jiistice. Or, il est 
de I'esseiice de la justice d'etre la regle d'un 
a g n t  libre. La liberté, en langage métaphysi- 
que, est lamatiere de la jiistice; de sorte qii'on 
ne peut supprimer la liberté, sans rendre la 
justice impossible. Supposez deux Iiommes qui 
operent l'un ct l'autre la justice de la mSme 
facon; si le premier est juste par force, le 
second par clioix, c'est le second seul qiii est 
un Iiomme, e t  meme en réalité, lui seul est 
juste; car la loi fatalc qui gouverne le monde 
inintelligent e t  inconscient, ne  s'appelle pas la 
justice. Ainsi la liberté n'est pas le principe, 
mais elle est nécessaire au priiicipe : ellc est 
donc de  plein droit. 

&l. de Maistre et quelques autres ont soutenu 
que tout peuple était a jamais incapable de 
touteliberté. Cette proposition suppose: lol'exis- 
tence d'une révélation complete, c'est-a-dire 
comprenaut la regle eutikre de la societé; 20 
I'impossibilité de toute démonstration et  de  
toute découverte pliilosopbique; 3 O  le fatalisme. 
Sous avous dit pourquoi une telle doctrine ne  
peut Stre disciitée; mais si on n e  peut disciiter 
la these de  I'incapacité absoluc de  quelque 
peuple que cc soit, on peut discuter celle de 
l'incapacité absolue d'un peuplc, a un molnent 
donné de son histoire. Or, que l'incapacite ab- 
solue n e  puisse jamais esister , mCme a cette 
condition, et avec cette doiiblerestriction, deux 
raisons le dkmontrcnt. La prcmiere, c'est que 
pour supposer qu'un peuple puisse &re, a un 
moment donné de son histoire, absolurnent in- 
capable de libertb, il faut le supposer dépourvu 
dc  tous les caracteres les plus essentiels de 
l'humanité; la seconde, c'est qu'il y a des li- 
b e r t é ~  qui préparent la liberté et sans lesquelles 
le progres vers la liberté est impossible. Ces 
libertés ne .peuvent jamais &re supprimées; 
car s'il est quelquefois permis de supprimer la 
liberté, il ne peut etre permis de supprimer la 
possibiliti! de la liberté. 

Pour bien comprendre cette dernihre remar- 
que, il importe de se rappeler que la société 
liumaine peut etre considérée sous trois as- 
pects, selon qu'on envisage nos rapports avec 
nos proches, avec i'htat ou avec Dieu: société 
domestique, société politique, société religieuse. 
A chacuue de ces divisions correspondent dif- 
férents ordres de IibertSs: la liberté du foyer 
et la liberté de l'atelier correspondent a la so- 
cieté domestique; la société politique, ou l'E- 
tat, comprend la liberté civile et la liberté pu- 
blique; enfm la société religieuse est fondee 
sur  une doiible liberté, laliberté de conscience 
et la liberté de penser. On peut, parmi ces li- 
bertes, en distinguer de trois espetes: les unes, 

comme la liberté du foyer et  la liberté del'ate- 
lier, soiit des libertés de fait; les aiitres, comme 
les libertiis publiqiies, sont des garanties de la 
liberté; les autres enfiii, lelles que laliberté de 
penser, sout des organes de la liberté. 

11 est vrai qu'on peiit dire que tou!es les 
liberlés iiieritent d'etre possédées pour elles- 
mernes, qu'elles serveut toutes de garnntie les 
unes aux autres, et que cliaque liberlé con- 
quise doit etre considérée coiume un degré 
poiir monter i une liberté nouvelle. On ne  l e  
nie pas ici. On reconnait qii'il y a un véritable 
bonheur a infliier directement sur  les affaires 
de son pays; uri bonlieiir encore plus grand a 
se lancer librernent dans le cliamp de la spécu- 
lation a la recherclie de l'absolu. On ayoue bien 
que l'habitude de disposer avec indépendance 
de sa fortune et  de son activité dans l'ordre des 
affaires privées, prépare les citoyens a com- 
prendre, i souhaiter, a exercer la liberté poli- 
tique. l a i s  en revanclie, il faut admettre aussi 
que la liberté de la presse, la liberté d'asso- 
ciation, la libertk des Plections et  la liberté de  
la tribune, le jury et  l'indépendance absolue 
des magistrats sont les plus solides et les plus 
nécessaires garanties de toutes les libertes : et 
que la liberté de penser, qu'on pourrait appeler 
par excellence la liberte pliilosopliique, est l e  
propre instrument du progres, une liberté gé- 
nératrice de toutes les autres. 

Cela étant, il est clair que la liberté philo- 
sophique est la premiere de toutes les libertés , 
et qu'elle ne  peut jamais &re refusée en  aucun 
temps et chez aucun peuple. 11 y a une  raison 
de  plus pour cela: c'est qu'elle ri'est jamais 
réclamée oii exercée qu'au sein d'un peuple 
qui y a droit, c'est-a-dire qui en  est capable. 
Ainsi, par cette nnique raison, et sans meme 
considérer l e  droit absolu qu'ont les hommes 
de  tendre en tout temps de toutes leurs forces 
vers la vérité, toute persécution pliilosophique 
est condamnable et injuste. 

11 est etrange que la plupart des goiiverne- 
rnents suivent la pratique inverse, et que la 
liberté de penser soit proscrite chez des peuples 
qui ont la liberté civile, et meme la liberté po- 
litique. C'est qu'avec les autres libertés on fait, 
pour ainsi dire, la part du feu; tandis que 
celle-ci est, par essence, progressive, e t  con- 
séquemment indéflnie. 

On peut dire #une mani6re genérale qu'en 
France, depuis la naissance de  la liberté, c'est- 
a-dire depuis 1789, nous avons 6té exclusive- 
ment occupés des garanties de  In liberté, e t  
que nous avons négligé les libertés de fait e t  
les instruments de la liberté. 

A chaque gouvernement qui s e  formait, 
nous demandions une constitution, et  i chaqiie 
constitution des libertés politiques, telles que 
la liberte de la presse, la liberlé de l'élection, 
la liberté de la tribiine, la responsabilitk des 
miuistres. Nous songions beaucoup moins a 
ce qui n'a pas un caractere si general et s e  
rapproche davantage des intérets de la vie 
~ r i v é e .  comme Dar e x e m ~ l e  a la reforme judi- 
tiaire ét  adminisfrative, o l'organisation de la 
commune, a la liberté des associations, du 



travail et  du commerce. D'aiitre part, iioiis 
étions tres-indilférents aux libertes qui ont 
pour effet la creation de la liberté, c'est-a-dire 
a la liberte religieiise et philosophique. Certes, 
la liberté politiquc est bonne et désirable pour 
elle-meme; mais qu'est-ce qu'une liberté de  
garantie dont le sens n'est pas compris par 
tout le monde, et qui, étant seule ou a peu pres, 
n e  garantit rien? La grande majorité des ci- 
toyens, meme éclairés, n'a pas une idee tres- 
nette de la séparation et de la pondération des 
pouvoirs; elle laisse avcc une certaine indiffé- 
rence transporter les attributions du pouvoir 
législatif au pouvoir exécutif, et du pouvoir 
jiidiciaire au poiivoir administratif. Les systemes 
politiques la toiiclient peu, parce qü'on ne  lui 
en a pas fait pCnétrer la portée philosopliique, 
et  parce qu'elle n'en voit pas l'application aux 
affaires de cliaque jour. 11 semble paradoxal de 
dire que notre préoccupation exclusive de la 
politique est cause de notre indifférence poli- 
tique, et  cependant c'est la vérite cxacte. Kous 
sommes, en  politique, des parlis, non dcs 
Ccoles. Kous nous passionnons plutdt pour une  
cocarde que pour un principe. Nous sommes 
plus souvent poussés par des rancunes et  des 
esperances que par des convictions. De lavient 
que nous ne  savons user ni  de  la victoire, ni  
de la dCfaite. Vainqueurs, nous imitons ceux qui 
nous ont précedés; vaincus, nous ne songeons 
qu'a renverser nos maitres pourfaire ensuite ce 
qu'ils ont fait. Et il en sera toujours ainsi tant 
que noiis n'aurons ni la pratique quotidicnne, 
ui la tlieorie de la liberte, c'cst-i-dire tant que 
nous aurons la liberte d e  garantie, sans avoir 
la liberte de fait et I'organe de la liberté. La 
Constitution meme la mieux faite n'est jamais 
qu'iine lettre morte, s i  on n'a pas en mEme 
tcmps ce qui la fait aimer et ce qui la fait com- 
prendre. En tout temps et  en  tous lieux, les 
mceurs sont plus puissantes que la loi. 

Quand on dit qiie la France ne s e  soucie pas 
de la liberte, et qu'elle ne  la comprend pas, 
on a presque raison. Quand on dit qu'elle n'est 
pas capable de l'aimer et de la comprendrc, ou 
a tort. Son malheiir est de s'obstiner a la cher- 
cher ou cllc n'est pas, ou du moins ou elle 
n'est qu'imparfaitement. Elle est versatile ct 
maladroite en politique, parce qu'elle ne voit 
pas l'effet, et  qu'on iie lui montre pas la cause. 

Lorsque nos peres ont fait la révolution de 
2789, il n'y avait en France aucune IibertC. Le 
roi était absolu; tout le monde en convenait, 
meme I'opposition, quand il y en avait. On lui 
opposait la rsison, I'iiiler&t public, les usages, 
jamais le droit, parce qii'il n'y avait pas d'au- 
tre droit que le sien. Les parlements avaient 
en  apparence le droit d'enregistrement et  le 
droit de remontrance; mais le roi s e  riait du 
droit d:enregistrement et du droit de  remon- 
trance,, parce qu'il avait l e  droit de  faire 
enregistrer tout ce qu'il voulait, en tenant 
un lit de justice. 11 avait en outre, contre les 
conseillers turbulents, les lettres de cachet, 
et contre les parlements obstinés, l'eril. D'ou 
il suit qiie les parlements n'avaient auciin 
droit. En fait, ils pouvaient elre un obstaclc; 

inais B une condition, c'est qu'il y eiit de l'es- 
prit public: ils etaient tout au pliis la forme 
que prenait l'opinion poiir résister. La noblesse 
franqaise était une oppression , ellc n'ctait pas 
une institution. Elle avait des droits contre le 
peuple, elle ii'en avait aucun conlre le roi. Les 
pairs siégcaient au Parlement, oii ils avaient 
moins de puissance que les conseillcrs; les 
autres nobles n'avaieiit meme pas la per,miis 
sion de se  reiinir,,si ce n'est daris les Etats 
géncraux, ct les Etats généraiix dépendaient 
du bon plaisir du roi, piiisqu'ils étaicnt corivo- 
qiiks par lui. Les cominuiies ne  valaicnt pns 
davantage. Leiir a@ancliissemeiit les avait 
Otees aux seigneurs pour les donner au roi, 
simple cliangement de  maftre. Les Slections 
d'éclievins étaient simulCes; c'btait, en réalite, 
le ministre oii l'iutendant qui faisait les clioix. 
L'éclievin, une fois elu, n'exercait.aucune au- 
torité. S'il en avait une ombre, c'btait cornnie 
agent de I'inlciidant ou du subrlelégué,. La re- 
ligion catliolique étant la religion de I'Etat, on 
iie pouvait ni exercec un droit civique, ni 
obtcnir un eniploi, ni meme avoir un état civil, 
a moins d'etre catliolique. Les feinmes des pro- 
testants étaient censées des concubines, leurs 
enfauts ktaicnt bitards, leurs biens pouvaieiit 
&re réclamés a leur mort par leurs collatbraiis 
catholiques. Les niéliers appartenaicnt au roi, 
qui vendait la permission dc les exercei, et il 
btait defendu a unméticr d'cnipiéter sur I'aiitre, 
et a un maltre de modifier les procedes de fa- 
brication. Dans cette oppression, ct dnns cette 
privation absolue de la liberté, la France Ctait 
digne d'etre lihre; elle cn était capable, elle y 
avait droit, et ellc le mon tra doiiblement, par 
les admirables travaux de ses deputks, et par 
I'inviolable attachement qu'elle a gardé a leur 
oeiivre; car la France, qui n'aime plus assex la 
liberte, continue i aimer la rt.volulion. Coni- 
ment s e  hit-il qu'elle aimht alors la liberté , 
sans en avoir joiii, et qu'ellc y soit indiffkrente 
aujourd'liui apres I'avoir pratiqiiée? C'est que 
la révolution de 1789 a 6té l 'c~pressio~i et la 
cons6quence d'une philosopliie et  qu'elle a 
laissé des traccs profondes dans la vie de 
chaque jour. Bu lieii de s'occuper seulement 
dc  politiqiie et de s e  tenir dans la région inter- 
mediaire dcs coiistitulions, elle est rernontée 
jusqu'auxpi'incipes scientiíiques, et descendue 
jiisqu'aiix applications usuellcs. La France re- 
deviendrait libcrale aujourd'liui aux memes 
conditions. Son mallieur est de n'aller ni  assez 
Iiaut, ni assee bas. 

Les traces laissées dans la vie pratique par 
la révolution sont tellement nombreuses, qu'il 
est impossible de les énumérer toutes. On pcut 
presque les rksumcr par ce seul mot, I'égiilité: 
égalite des cultes, egalité des citoyens dcvant 
la loi, devant I'impOt, devant le travail; egalité 
des freres dans la famille. En eífet, I'egalitb, 
qui est la partie la plus importante des libertes 
de fait, a &té solidemcnt et déflnitivement fondee 
par la révolution. Le peiiple y tieiit aTrec tant 
de force qii'on n e  pourrait pas y touclier im- 
punement. On a essayé une fois, mais on sait 
a que1 prix, de rctablir le droit d'alnesse. Le 



prétendu rCtablissement de la noblesse n'a eté 
que le rétablissement des titres, que le peuple 
a jiigé, a bon droit, insigniliant. 11 n'aiirait 
supporté ni juridiction exceptionnelle pour les 
nobles, ni exeniptioii d'impdts, ni droit exclu- 
sif aux fonctions publiques. 11 a tenu Cgalement 
:ivec énergie a la liberté des cultes, qu'il in- 
terprete dans le seris de l'indifférence reli- 
gieuse. Le rCtablissement, meme incomplet, 
tle la religion d'titat, a étk une des mesures les 
pliis irnpopiilaires de la Rcstauration, et une 
tles causes de sa chute. C'est donc par la que 
le peuple tient a la r8volulion. On peut dire 
qu'il lui est attaclie par le fond de ses en- 
trailles. 11 a ete moins Tidele aux libcrths poli- 
tiques, ou libertes de garantie, qii'il n'aimait 
pas pour elles-meines, mais poiir ce qu'elles 
lui garantissaient. 11 s'est donne a tout gouver- 
nement qui consacrait la revolutioii, c'est-a-dire 
la partie pratiqiie e t  usuelle dc la revoliilion. 
se laissant enlever, presque sans r egc t ,  le 
droit de suffrage, la liberté de la presse, la 
tribune, et  l e  reste. 11 lui plalt assez d'armer 
la révolution contre la réaction, de protéger 
1'Cgalite en remettant la revoliition duns les 
inains d'iin pousoir fort. 

11 n'aurait pas cornmis cettc ei'reiir au coiii- 
mencement, en 1780, parce quc 1aPr:ince etait 
alors dans un etat pliilosopliic~ue , et qu'elle 
cotuprenait la coriuexion des clioscs. Prives en  
droit de toute liberté ~~liilosopliiqiie, nousjouis- 
sions en fait d'uiie liberté pliilosopliique pres- 
que ;ibsolue ; la pratique el  le droit s e  combat- 
taient. Si nous regardons le droil, voici ce  que 
nous voyons: en matiere de ciiltes , la religion 
d'htat; en matiere de pliilosopliie, la censure 
du garde des sceaux, celle du I'arlement, celle 
du lieutenant de police et  celle dc 1'Eglise. 
Quand aucune dkfense ne  vcriait d'aucuri de 
ces pouvoirs, il fallait encore solliciter un pri- 
vilége. Les imprinieurs etaieiit soumis a une 
responsabilite si dure, qu'il fallait obtenir leur 
permission,outre celle du garde des sceaiix, et 
c'était le point le plus diílicile. Lc livre imprime, 
la circiilatiori pouvait en etre interdite, sous 
des peines tres-séveres ct tres-arbitraires , et 
non-seulement la circulation , mais la posses- 
sion. L'auteiir, l'imprimeur et les vendeurs pou- 
vaient en tout temps etre recliercliés. S'il y 
avait eu une approbation, le pouvoir en était 
quitte poiir coniprendre l'iinprimeur dans les 
poursuites. Le Parlement ne  s e  contentait pas 
toujours de brliler les livrcs qu'il condamnait : 
sousLouis XVI, un fut sur le point de  condamner 
un anteur ad o~nniu cilra ~nortcm, c'est-Mire, 
au fouet, la marque et aux galeres perpetuel- 
les. Et on avait en outre les lettres de cachet: 
voiia, pour le droit. Quant au fait, il y avait 
Voltaire; ne citons pas d'autre exemple. Si \'ol- 
taire vivait aujourd'liui, et qu'il ~oul l l t  imprimer 
les mémes livres , il est certain qu'il ne trou- 
verait pas d'imprimeurs, ou, s'il en trouvait, 
il passerait sa vie en arison. 

Ajoutons que ~oltai're et les encyclopkdistes 
demandaient uuelaue chose de ~arfaitement 
délini et d'extfkmement importanGour le bon- 
lieur des masses populaires. On a dit qu'ils 

nlCtaient précis que dans leurs négations: cela 
n'est pas, car Voltaire dcmandait la liberté des 
cultes , et il I'a obtenue; plusieurs des pliiio- 
eophes ses contcmporains demandaient Pega- 
iité, et ils i'ont obtenue. Concluons: le peuple 
ne  se passionne pour la libertepolitique ou la li- 
berte de garantie, qii'a condition qu'on lui en 
fassc pénétrer le sens philosopliique, e t  cp'on 
lui en montre I1applicatir>n usuelle. En d'autres 
termes, le peuple ne  s'intéresse a la société 
politiqiie, que par sa connexion avec la societk 
domestique et  avec la societé religieuse. 

Je suppuse qu'on veuille obtenir la plus 
grande liberté politique possible, c'est-a-dire: 
la liberte de la presse, la liberte de  réunion, la 
liberte d'hlection, la liberte de la tribune , le 
droit cl'amendement et d'initiative pour les dé- 
pules,  leur intervention directe et necessaire 
dans les questions de paix et de guerre, I'ex- 
tension du jury de jugement et  l'ktablissement 
d'un jury d'accusation; on ne  parviendra pas a 
passionner le peuple pour de telles reformes ; 
mais on le passionnera pour toiit ce qui touchc 
ala société domestique et a la socikte religieuse, 
et une fois enflamm6 sur ces deux points, il 
acquerra aisement le sens de la politique, parce 
qu'il en verra le principe et la corisequence. 

11 est donc tres-jmportant pour le dévelop- 
pement et  l'affermissement de la liberte, de  
renverskr l'ordre le plus habituellement suivi 
dans ces questions; ct au lieii de mettre tous 
nos effurts sur  la liberte politique ou de garan- 
tie, de  les porter sur  I'instriiment de la liberté 
oii liberté pliilosophiqne, et sur les libertés de 
fait ou libertes usiielles, qui ont trait particu- 
liercment a la societe domestique. 

C'est ce qu'avaient compris les Bcoles socia- 
listes, qui ont tant agite le pays avant et apres 
la cliute dn gooverneinent de Juillet. Elles dé- 
daignaient les questions poliliques, ce qui btait 
u11 grand tort; et elles s'attachaient aux ques- 
tions religieuses et aux qiiestions domestiqiies : 
c'est de la qn'elles tiraient leur force. Leur 
mallieur etait de les résoudrepar i'organisation, 
tandis qu'elles n e  peuvent Ctre résolues que 
par la liberte: c'est ce qu'il nous reste ti faire 
voir, mais en abrkgeant, en  donnant des indi- 
cations e t  des exemples, plutdt qu'en allant au 
fond des questions. 

Commencons par la sociétCdomestique. Ueau- 
roup tremblent des qu'on y touche, et voici la 
cause de Ieur frayeur. La société domestique 
repose sur la famille et la proprikté, deux in- 
slitutions, l'une purernent naturelle, I'aulre na- 
turclle d a n ~  son priiicipe, humaine d a n ~  sa 
constitution, sacrées tontes deux, et qu'on ne  
peiit éliranler sans tout ébranler. De prktendus 
rkformateurs ont ni6 ou mutilé ces deiix gran- 
des bases de l'ordre: de la un  discrédit sur tou- 
tcsles reformes. A ce sujet, nous ne  dirons qu'un 
mot : c'est que plus on est ennemi de la liberte. 
pliis on est ennemi de la famille et de  la pro- 
priCté. Réciproqiiement,lafamille etla propriété 
n'ont pas de  plus ardents et de plus intelligents 
defenseurs que les amants de la liberté. Ce ne  
sont pas seulement les despotes rCvolution- 
naires qui sont les ennemis de la famille et de 



la propriktk. Louis XIV rompant les mariages 
des protestants, enlevant leiirs enfants en bas 
ige, déclarant que les propriétés de ses siijets 
étaient A lui avant d'etre a eiix. et qu'il leur 
donnait en réalité tout ce qu'il ne leur prenait 
pas, ne differe des tliéories de Babeuf que par 
la faon.  11 y a donc entre la famille et la pro- 
priété d'une part, et la liberté de l'autre, une 
alliance intime et nkcessaire. 11 semble que la 
famille étant d'institution naturelle, ou divine, 
et la propriété étant constituée par le travail 
des siecles sur des bases solides, il n'y a pas 
lieu d'y toucher. hlais autre chose est le prin- 
cipe, autre chose i'organisation du principe. 
Tout le monde reconnalt l'autorité paternelle; 
mais un Romain ne  l'entendait pas comme un 
Franqais , et deux Francais peuvent se diviser 
sur la faqon de l'entendre. Tous les esprits 
justes sont d'accord sur la lkgitimité de lareute 
et par conskquent dn loyer de l'argent; mais 
les uns le veulent limité et les autresle veulent 
libre. Ceux qui proposent d'émanciper la pro- 
prikté ne doivent pas etre accuses de la nier 
ou de I'ébranler. 

Quand on roudrait laisser la société domes- 
tique immobile , on ne le poiirrait pas. Chaque 
évoliition de i'humanité apporte une qnestion 
qu'il faut trancher : tantdt la question du ma- 
riage civil, tantdt la question du divorce. Au- 
joiird'hui le croissant envahissement des ma- 
chines apporte des questions nouvelles, redou- 
tables, urgentes: le travail des enfants et des 
femmes dans les fabriques, la creche , i'asile, 
l'école, I'hospice, la mutualité, le logement sé- 
paré ou en commun. 11 faut que le siecle prenne 
parti sur tous les polnts; et par exemple, il y 
a lieu au moins pour les libkraux de se deman- 
der si la liberté du pére va jusqu'au point de 
fermer A jamais pour son fjls l'accCs h la li- 
berté. en le condamnaiit a I'igiiorance. Les 
questions sont plus nombreuses, sinon plus 
graves, quand il s'agit de la propriété. Plettra-t- 
on des limites au droit de posséder, comme le 
veut la loi de 1810 sur les mines? ou au droit 
de tester, comme le veut I'article 913 du Code 
civil?ouaudroit dedonner, commelefait i'article 
9101 ou au droit de preter , comme le prescrit 
la loi de 18071 ou au droit d'associer les capi- 
taux, comme le font la plupart des lois qui re- 
glent la constitution des sociétés industrielles? 
Le travail et la propriktk ont la mEme consé- 
cration et le mbme droit; le salaire est au tra- 
vail ce que la rente est i la proprikté. Le travail 
sera-t-ii traité comme la propriété? Aura-t-il le 
meme droit de s'associer, de se capitaliser, de 
se coaliser? Deux forces, l'une morale, l'autre 
physique, grandissent chaque jour ces ques- 
tions : la démocratie et les machines. Plus elles 
les grandissent, plus il est urgent de les ré- 
soudre, et de les résoudre par la liberté. On a 
peur d'elle; on la traite , et on n'a pas tort , 
comme quelque chose de nouveau. 11 semblait, 
la veille du traité de commerce avec I'Angle- 
terre, que si on abolissait les interdictions et les 
tarifs protecteiirs , tout était perdu. Cependant 
la liberté commerciale est par elle-meme un 
bienfait, et ce bienfait en amenera d'autres. 

Cette liberte pratique feraaimer et comprendre 
la libertk, parce qu'elle la fait Loucher au doigt. 
C'est un tres-grand fait philosophique et mo- 
ral, comme l'abolition des maltrises. Voila c'.lja 
d'autres conquetes, qui viennent a la suite : la 
liberté de la boucherie, la liberte de la boulan- 
gerie. En Belgique, il n'y a plus d'octrois. Si la 
liberté pratique fait des progrés, nous n'atten- 
drons pas longtemps la liberte politique. 

On a dit que la liberté, pour le peuple, con- 
sistait a ne pas mourir de faim. C'est une er- 
reur monstrueuse, si oii identiiie la liberté avec 
la satisfaction des besoins matériels; mais c'est 
une vérité au contraire, si on a voulu seule- 
ment constater ce fait que I'usage et legoDt de 
la liberté ne sont pas possibles dans I'extreme 
misere. La premiere conditioii d'etre libre, 
c'est dc se posséder. Celui qiii dkpe.nd absolu- 
ment du capital d'autrui, est a peine libre. 11 
peut &re libre dans la sociétk politique; il ne 
I'est pas dans la sociktk domestique. IIais avec 
la liberté de I'association, personne ne dépend 
absolument du capital d'autrui; car le fait n'est 
rien: il n'y a que le droit qui compte. La ré- 
ponse aux utopistes qui voudraient partager la 
proprikté pour répandre la liberté, c'estle droit 
d'association et la mutualité. 

11 faut montrer maintenant que le peuple est 
capable de se passionner pour la liberté philo- 
sophique, que la liberte philosophique est l'in- 
strument de tout progres et de touteliberte, et 
que nous ii'avons possedé en France la liberté 
pliilósophique qu'a de tres-raresintervalles, et 
plntdt en fait qu'en droit. 

C'est une opinion génkralement reque dans 
toutes les classes de la société, que le peuple 
est indifférent a la pliilosopliie. Si on veut dire 
a la pliilosopliie scolaire, cela va de source; 
s'il s'agit des grandes questions sociales et re- 
ligieuses, c'est le contraire qui est vrai. L'hu- 
manité est toujours elle-m6me; il ne se peut 
pas qu'elle se  désintéresse de ses plus grands 
intérets, ni qu'elle cesse de regarder au dela 
de la mort. Quand elle oublie de penser a ce 
qui est gand,  c'est que ses maltres, liommes 
d'Etat ou pbilosophes, oublient de le lui pré- 
senter. De nos joiirs, toutes les écoles qui ont 
eu de l'éclat et de la force ont étk des écoles 
religieuses. Ceux qui l'ignorent n'ont jamais 
parlé aux foiiles. 

Non-seulement le peuple aime la philosophie, 
niais il la comprend. 11 y a eu, en assez grand 
nombre, des époques dans I'histoire , ou des 
questions tres-ardues et tres-minutieuses de 
philosophie ou de théologie, - ce qui au fond 
revient au meme, car la tlikologie fait partie de 
la pliilosophie,- ont produit des schismes, des 
révolutions, des guerres ci~~iles, des guerres de 
peuple a peuple. De ces qiiestions, immorta- 
lisees par de grandes catastrophes, les unes 
étaient capitales, les autres ont péri. Qiiand on 
les regarde a distance, ou trouve quelquefois 
qu'elles sonnent creux, et on se  met a plain- 
dre les chefs de parti et leurs sectateurs. 11 
faut plaindre surtout les chefs de parti; eux 
seuls se sont sacrifiés a des chiineres. Ibis 
puisque le peuple s'estlevé, puisqu'il s'est pas- 



sionné, c'estqu'il voyait toujours quelque chose 
au del4 et sans doiite quelque chose de grand. 
11 n'a pas la rkflexion de son intelligence; il 
n'en a pas le secret: mais il est intelligent. 

Qu'est-ce que pliilosophie? Ce n'est pas rc- 
censement, c'est dkcouverte. Pendant que les 
autres sciences constatent , la philosophie 
trouve, ou du moins elle cherche. Son cliamp 
est l'avenir. Lors meme qu'elle s'applique i 
l'histoire, c'est pour I'avenir qu'elle travaille, 
puisque la part qiii lui est propre, dans I'his- 
toire, c'cst la decouverte des lois generales. 
Or, il y a trois manieres de gouverner la So- 
ciéte: la rarnener en arriere, la contenir dans 
I'immobilité, la pousser en avant. Pour que la 
'Société marche en avant dans des routes nou- 
velles, il faut que la pliilosopliie l'y ait precé- 
dée, les lui ait ouvertes, et l'y dirige. Les 
tliéologiens di1 moyen ige  disaient que la plii- 
losopliie est la mere des hérésies. Nous n e  
changerons presque pas la formule, en disant 
qu'elle est la mere des nouveautés. Cela est 
vrai; et  c'est pour cela que la pliilosophie, la 
1iberté.et le progres ne font qii'un. 

Nous ne disons pas, tant s'en faut, que la 
Socikté ne doit janiais rcculer, jamais s'arretei; 
encore moins qu'elle doit se jetcr a I'avt-ntiire 
dans l'inconnu. 11 fnut qiielquefois reculer, 
quoique rarement; il faut quelqiiefois s'arr&ter, 
quoiqu'a regret. lIais ce sorit des malheurs et 
des exceptions; (les faiites a rkparer,des hles- 
sures i guérir. L'immobilith n'est pas dans la 
donnée de I'hurnnnite. On peut dire beaucoup 
de choses sur lcs mbtliodes éprouvi.es, sur les 
bonnes et solides traditions; ces lieiis com- 
muns de la politique rbtrograde n'auront quel- 
qiie valeur que qiiand on aura prouvé ces trois 
propositions: l o  le monde etait autrefois plus 
Iieiireux qu'aujourd'liui; 20 lc monde etait au- 
trefois la nieme matiere a gouverner qii'aii- 
joui'd'hui; 3 O  il peut y avoir, dnns le monrle 
politique, une nutoritk infaillihle oii un systemc 
parfait. Si ces trois propositions sont autant 
de billevesOes. il faut sc jeter dans les bras de 
la pliilosopliie. 

Aujourd'hiii surtout que la science se préci- 
pite, l'immobilite politique est deux fois irn- 
possible. Le monde pliysiqne est completement 
transformé par I'introduction de la vapeur, qiii 
a changé toiites les proportions da temps et de 
I'espace, et rapproclie en toiit sens I'effet rlc la 
cause. La vopeur iie fern pas moins de clian- 
gements dans I'ordrc moral. Elle cliange jiis- 
qu'a i'hommc merne; car elle auamente I'im- 
portance dc la tete et dirniiiue celle des bras. 
Elle change les' rappoits des sexes, car elle 
oblige les femmes ii pceiidre les Iiabitudes des 
homrnes. Elle fait des révolutions sociales, en 
créant, ici des acciimulalions, la des déserts, 
en substituant la vie cn commun a la vie pri- 
vée, I'autoritk du contre-maftre a celle du mari 
et du pece, et le reglement a la liberte. C'est 
elle, a n'en pas doilter, qui a fait le traité de 
commerce avec 1'Angleterre. Et elle en est a 
son commencement. Gouveriier ce nouveau 
monde avec les anciennes traditions, serait 
une entreprise aussi raisonnable que celle de 

Don Qiiichotte , qui voulait rkformer l'art de la 
glierre en supprimant la poudre. 

11 faut bien se garder d'ailleurs de confondre 
la philosophie avec l'utopie. Les utopistes sont 
les éclaireiirs, et un peu les enfants per- 
dus de la philosophie. Ils lui sont utiles, a con- 
dition de comprendre qu'ils ne  font pas partie 
de la science a proprement parler. Ils n'ont 
chez elle que voix consultative. La philo- 
sophie est la mCre des nouveautes; mais elle 
s'appuie sur des principes éternels, qu'elle ne  
peut abandouner sans s e  nier et s e  détruire 
elle-meme. Entre s e  donner a la science ou s e  
livrer au hasard. il y a un abime. Les reformes 
étourdies, la liberte deréglée sont autant les 
ennemis de la philosophie que I'immobilité et 
la routine.Poiir la Societé commepour l'homme, 
la vraie liberté est la liberté éclairée. 

IYous avons l'illusion de posséder la liberté 
pliilosophiqne; elle n'est ni dans nos mceurs, 
ni dans nos lois. Nous n e  comprenons meme 
pas la liberte des cultes, qui n'en est qu'iice 
partie. Elle n'est pour noiis que la liberté de  
clioisir son culte, ou m&me de n'en avoir pas : 
liberté toute négative. 11 nous siiffit qu'on ne  
puisse pas etre contraint rl'aller a la messe, et  
qu'un protestant ou un juif puisse aspirer a 
tous les emplois. On ne  demande meme pas 
s'il y a égalité entre tous les cultes, s i  l'un des 
cultes jouit de droits politiques et d'immilnités 
refuses aux aiitres, s i  les budgets et subven- 
tions de toutes sortes sont répartis proportion- 
nellement au nombre des fideles de  chaque 
communiou, s i  les Pglises sont libres de s e  
gouverner elles-memes en se conformant a la 
loi, ou si l'État, qui professe l'indiffkrence des 
religions, intervient dans la direction de pres- 
que toutcs les affaires temporelles ou spiri- 
tiiellcs. 11 nous paralt a tous parfaitement iiidif- 
fbrent qii'un culte nouveau ne  puisse s'établir 
sans obtenir l'cxscquatur du gouvernement, et  
qn'un ciilte ancien ne  puisse s e  propager et 
s'etendre sans la permission municipale. Des 
croyants zelés qni, a ce titre, devraient récla- 
mer la liberte de discussion pour eux et pour 
leurs adversaires, font appel a des lois de ré- 
pression, et s e  c ro i~n t  mieux protégés par les 
tribunaux que par la vkrité: tant nous con- 
naissons mal la doiiceur et la force de lalibei-té. 
Tandis qiie la liberte des ciiltes est interprktee 
partout dans le sens de l'indifférence,la liberté 
philosophique n'est ni pratiquke ni revendi- 
quee. Les gouvernements et les eglises en ont 
peur, les lettrés la diidaignent, la rnasse, qui 
serait prete a écouter, 6 comprendre, a s e  
passionner, n'est pas meme avertie. 11 en rk- 
sulte qii'il y ahien un parli du progres, comme 
il y a iin parti de la liberté, parce que I'iin iie 
va pas sans I'autre ; mais il n'y a pas de science 
de la liberte : inconskquence flagrante. Cornme 
si le hasard rtait plus rassurant que la science! 
Ceux qui veulent reculer oii arreter sont seuls 
excusables d'entraver la philosophie. A qui veut 
rester au port, point de boussole. 0u  est-il ce  
port, ou on \,oudrait retenir lemonde? Ses bas- 
sins n e  sufisent plus a contenir les vaisseanx, 
ses magasins d'approvisionnement sont epui- 



sés,  la mer a emporté ses digues. Qiiand la né- 
cessité nous entraine vers d'autres rivages, 
nous jetterons-noiis a I'aventure a travers les 
flots immenses? 

C'est un fait incontestable que d'un bout a 
I'autre de  la France les ouvriers demandent 
des ecoles; c'est le cri de tous les ateliers. 11s 
ne  reclament que l e  commencement, c'est-a- 
dire des écoles primaires: A l'autre extrémité 
du  monde intellectuel, réclamons des écoles 
philosopliiques, c'est-a-dire la liberté de la pa- 
role et du livre. N'attendons que de la science 
l e  progres et la liberté. Semons la liberté avcc 
les lumieres: a cette condition, le parti de la 
liberté est l e  vrai et le seul parti de I'ordre. La 
Société aura conquis son ktat normal, quand 
tout le monde comprendra que c'est la liberte 
qui est rassurante. 

En un mot, la liberté politique noiis échap- 
pera tant que nous la cliercherons seule. Roiis 
n'en aurons ni le sens ni  I'usage. Créons la li- 
berte politiqiie par la liberté philosophique, et 
consacrons-la par la liberté domestique. 

Une question grave, qui n'appartieut pas 
précisement a la thkorie de  la liberté, mais qui 
a une grande importance pratique, c'est dc sa- 
voir si on doit reclamer immediatement la tota- 
lit8 des libertes, ou accepter les libertés par- 
tielles a mesure qu'elles s'offrent. On dit qiiel- 
quefois qu'il faut accepter les libertéspartielles 
et  les souhaiter, précisement parce qu'elles 
sont incompletes, et qu'un peuple n e  peut sup- 
porter toutes les libertés données tout a coup. 
Cette proposition est évidemment vraie en thCse 
generale, puisque nous avons précédemmen t 
établi qu'un peuple a droit seulement a la 
somme de  liberte dont il est capable. 1Zais elle 
cesse d'etre vraie, si on mesure la capaciti: d'ac- 
quérir de  nouvelles libertes sur la quantité de 
liberté dkja acqiiise. On peut Ctre tres-capable 
de liberté et n'en avoir que tres-peu. Quand un 
peuple a pliis de  liberte qu'il n'est capable d'en 
slipporter, il s e  produit toujours une réaction. 
Une reaction enleve toujours a un peiiple, 
outrelaliberté dontil cst incapable, une portion 
plus ou moins grande de  la liberté doni il est 
capable. En outre, les goulTernernents iiiquiets 
sur leur duree se  décident malaisément i rendre  
une  partie des libertés qu'ils détiennent, de 
telle sorte que quand un peuple fait des pro- 
gres rapides en civilisation, il est bien rare 
qu'il ne  possede pas plus de capacité a la li- 
berte, que de liberté. Lepeuple de 1788, qui ne 
posskdait aucune liberte , etait aussi capable 
d'en posséder, que l e  peuple de  1789, qui les 
avait toutes. 

En admettant donc qu'une civilisation incom- 
plete ne  donne droit qu'a iine liberté incom- 
plete, nous posons en principe qu'iine civilisa- 
tion complete donne droit ii une liberté 
complete; et qu'un peiiple arrivé a iine civili- 
sation complete, est capable de supporter la 
liberté compl&te quand meme elle lui serait 
donnee tout a coup et sans transition. 

11 y a plus, c'cst I'absence de  liberté qui est 
nuisible 6 un peuple arrivé a la civilisation 
complete; c'est l'absence de  liberte qui intro- 

duit dans un te1 peuple des causes de  déca- 
dence. Toiite libertk dont il est privé est a son 
egard une injiistice et un  danger, non-seule- 
ment parce qu'il est prive de celte liberté, mais 
parce que l'absence de celle-la nuit a I'exercice 
de toutes les autres. En principe, aucune li- 
berté n'est vraiment complete que quand e!le 
est accompagnée de toutes les aiitres. 

La liberté partielle peut Ctre dans deux con- 
ditions : ou accordée aux uns et refusée aux 
autres, ou accordee uniformément a tous les 
citoyens. Dans le premier cas, elle porle im- 
proprcment le nom de liberté; elle est privi- 
ltsge pour ceus qui en joiiissent, et aggravatioil 
dc  servitude pour celix qui en sont privés. 
Exemple : si iin gouvernenicnt accordait la li- 
berté absolue a 1111 journal, et maiiiteuait un 
systCme de censure a l'égard des autres. Dans 
l e  second cas, les inconvknients, sans Ctreaussi 
évidents, sont a peine nioins graves. Suppo- 
sons. par exemple, la liberlk de voter saris la 
liberté de discuter, ou encore une liberté ab- 
solue pour la fabrication, et  des lois prohibi- 
tives pour le commerce. 11 est bien clair qne si 
iine assemblée qui vote et ne discute pas, use 
mal de son vote, il n'en resulte pas le moins 
di1 monde que la meme assemblée voterait mal, 
si elle ~ o t a i t  aprEs avoir disciité. 

Néanmoiiis, c~iioique la liberte totale soit 
meilleure pour un peuple entierement civilisé 
que la liberlé parlielle, il y a lieu d'accueillir 
favorablen~ent toute liberté parlielle, parce 
qu'elle devient, par la pratique qii'elle donue, 
et par les incoiivénients qii'elle revCle, un 
moyen d'acquéiir d'autres libertes. 

Une liberté partielle est surtoiit désirable e t  
souliaitable qiiand il s'agit d'un instrument de 
liberte, par exemple (le la liberté d'enseigne- 
ment et de la libertk de la presse. Si nous vou- 
lons &tre libres, fondons l'école de la liberté. 
Coniprcnous bien le peu que vaut une loi de 
garantie qui n'a rien a garantir et iiue poli- 
tique qui n'est pas la conclusion d'une philo- 
sophie. JULES SIJION. 

L I B E R T ~  INDIVIDUELLE. Dans un sens 
tres-largc, on eutend par liberté indiuiduelle, 
le libre exercice des droits inliérerits a la per- 
sonne clu citoyen; ainsi poiir les legistes an- 
glais, le droit d'acquCrir des biens par son 
inclustrie ou de coiiserver les biens acquis, la 
securité personnclle, la faculte de locomotion, 
en u11 mot le développcment non entravé des 
divers modes d'activité soiit des formes de la 
liberté individiielle (personal liberty). Notre 
di'oit public donne, en genéral, a cette expres- 
sion un sens moins etendu et l'emploie pour 
désigner la faculté de disposer de sa persoune 
et (I'obtenir protection oii reparation contre les 
arrestations illegales et arbitraires. C'est ainsi 
que l'entendait le rapporteur au Corps législatif 
loisqu'il disait en expliqiiant les articles 114 ii 
1 2  du Code pénal: « La jouissance de la liberte 
individuelle est, pour I'liomme vivant en SO- 
ciéte, le premier de tous les biens, celui dont 
la conservation importe le plus essentiellement 
a son bonheur. Le gouvernement e t  la loi doi- 



vent donc la protéger et  la préserver, avec 
une religieuse attention, de toiit acte arbitraire, 
de la part des ministres ou de  leurs agcnts.11 
Telle était la théorie en 1810; on verra dans 
quelques instants quelle Ctait la pratique; mais 
il faut remonter un peu plus haut. 

Les atteintes a la liberté individuelle peuvent 
résulter de mesures administratives ou judi- 
ciaires. Sous l'ancien regime, les lettres de 
cachet, les arrestations et condamnations par 
des commissions ou tribunaux extraordinaires 
participaient de I'irresponsabilité qui couvrait 
l'exercice absolu du pouvoir executif. Au con- 
traire, les juges qui décrktaient légerement 
de prise de corps et  faisaient emprisonner mal 
a propos poiivaient etre pris partie et Ctaient 
tenus de dommages-interets envers celui qui 
avait &te mis en prison injiisfement. 

La Constitution du 14 septembre 1791 ga- 
rantit, comme droits naturels et civils, la liberté 
a tout hoinme daller, de restcr, de partir, 
sans pouvoir etre arrSté ni  détenu que selon 
les formes légales. Le Code des délits et des 
peines du 3 bri~maire an IV contint également 
des dispositions ayant pour objet d'assurer la 
liberte des citoyens contre les detentions illé- 
gales et arbitraires et qui furent en rigueur 
jusqu'a la rédaction du Code penal; mais, dés 
l'an VIII, le goiivernement consolaire s'était 
attribut?, par I'arlicle 46 de la Constitiition du 
22 frirnaire , un droit d'arrestation par mesure 
de police. S'il etait informé qu'il s e  trarnit 
qiielque complot contre I'htat, il pouvait dé- 
cerner des mandats d'amener et d'arrkt qui 
avaient un effet legal peudant dix jours, et ce  
droit fut organise par l'article 60 du senatus- 
consulte du 28 florea1 an XII, qui institua 
une commissiou senatoriale dite de  la liherte 
individuelle. Sous la surveillance complaisante 
dc cette commission, on en revint au regime 
des lettrcs de cachet et des prisons d'Etat ; le 
decret du 3 mars 1810 trouva le systeme en 
pleine aclisité et n'eut plus qu'a le régler sous 
pretexte de concilier la liberté individuelle avec 
la siiretc publique. 

Les ordres d'exil n'btaient pas meme assu- 
jettis a cette ombre de contrble. Savary poii- 
vait écrire ii Mme de Stael : « Votre eail est une 
consbquence naturelle de la marche que vous 
suivez constammerit depuis plusieurs aiinées. 
II m'a paru que l'air de ce pays-ci 7 ~ e  vozis 
convenail point. 1) (Lettre du 5 octobre 1810.) 
Et il n'existait aucun moyen de faire réformer 
cette appréciation administrativc. 

Apres la Charte, les lois des 29 octobre 
1815 et 26 mars 1820 confbrerent encore au 
gouvernement le droit d'arrbter et de detenir, 
sans les reiivoyer devant les tribunaux, les 
individus prevenus de certains délits politiques. 
La monarcbie de 1830 a donc seiile merité 
qu'on dise d'elle qu'elle ne s'est ~ o i n t  réfugiee 
daus l'arbitraire; i ' ~ m ~ i r e  fonde Cn 1852 i e rd  
ses clroits a cette louange en maintenant la loi 
de  sureté généraledans une pkriode d'existence 
paisible et incontestee. 

Pourtoutes les personnes comprises dans les 
catégories créecspar la loi di1 27 fkvrier 1858, 

la liberte individuelle n'existe pas; car on n e  
peut dire que la liberte existe quand il depend 
de I'admiiiistration de  faire cesser i'etat qu'on 
appellerait de ce nom; or, aux termes de  
l'article 7 ,  c'est ii elle qu'il appartient excliieive- 
ment de juger de  la gravite des fails qvi I'au- 
torisent a regarder tels ou tels individus comme 
dangereux pour la sureté publique e t ,  par 
suite, a lesinterner dails un  des départements 
de l'empire, ou en Algérie, oii a les expulser 
du territoire. 1 

Une telle disposition n'est pas a nos yeux 
moins regrettable pour s'appliquer a des hom- 
mes dkja frappes, dans les circonstances les 
plus diverses, par des mesures administra- 
tives; une premiere infraction aux principes ne  
dispense pas de les obscrver a I'égard de ceux 
qui ont étb victimes de cette infraction; d'ail- 
leurs , la tranqiiillité du goiivernement et  la 
sécuritb du pays n'ont rien a gagner a l'em- 
ploi dc pareils moyens; la justice rbguliere 
siiiiit; ses décisions designent des coupables a 
l'opinioii publique: celle-ci ne verra jamais 
que des opprimks dans ceux qui seront frap- 
pés sans jugement, sans publicite, sans con- 
tr6le. 

Cette confiance de  I'opinion dans l'autorité 
judiciaire provient de ce quc toute atteinte, 
toute restrictiou apportee par elle a la liberte 
n'a lieu que suivant des formes prescrites et  
avec le concours des agents expressérnent de- 
s igné~.  Des que ces formes sont violées, d8s 
qu'un agerit excede les limites de son pouvoir, 
la garantie Iégale apparaft et  l'acte arbitraire, 
surtout s'il rérhle le do1 ou une intention op- 
pressive, prend le caractere d'un attentat doni 
I'auleur est passible de la degradation civique 
et  de  dommages-intérets envers la partie lesée. 
(Code pénal , art. 114.) 

La premiere regle en cette mati8re , c'est 
qiie le droit d'arrestation n e  peut etre exercé 
qu'en vertu de la loi. Pour qii'il appartienne a 
te1 ou te1 agent del'autorité, il faut qu'un texte 
legislatif le liii accorde d'une maiiiere précise. 

Le juge d'instruction, a la fois magistrat et 
officikr de police judiciaire, exerce le droit 
d'ordonner une arrestation dans tous les cas 
ou la loi autorise cette atteinte j. la liberté 
individuelle. (Code d'instriiction criminelle . 
art. 6 1, 9 1,  94, 97.) 11 délivre les mandats d'a- 
mener et les mandats d'arret. En cas de  fla- 
grant délit et  lorsqiie l e  fait est de  nature 
entrafner peine amictive ou infamante, le pro- 
cureur impérial fait saisirles prevenus presents 
ou delivre contre eux un mandat d'amcner. 
(Code d'instrnction criminelle, art. 40.) 11 agit 
de meme, toutes les fois que,  s'agissant d'un 
crime ou delit, commis dans l'interieur d'unc 
maison, le chef de  cettc maison le requiert de  
l e  constater. (Ibid., art. 46.) Les memes regles 

1. Art. 7. Peut &re internb dans nn des d8parie- 
meuts de l'empire oo  en -4lgbrie, ou expuls8 du terri- 
toire, tout individu qui a 8tb soit condamn8, soit 
intern8, expulsb ou transport6, par mesure de sfiret6 
g&nbrale, a I'occasion des Qvbnements de mai et juin 
1848. de juin 1849 ou de dbcembre 1851. et que des 
faits graves sigualeraient de nouveau comme dance- 
reux pour la suret8 publique. * 



s'appliquent aux juges de pair , officiers de 
gendarmerie et commissaires de police , a titre 
d'auxiliaires du procureur impérial. Eníin , les 
préfets des départements , et le préfet de po- 
lice a Paris ont compétence pour ordonner oii 
requerir une arrestation, dans le but de livrer 
les auleurs d'un crime ou d'un délit a l'auto- 
rité judiciaire. (Zbid., art. 10.) Un maudat de jus- 
tice n'est pas nécessaire , en cas deflagrant 
dékit, pour autoriser les gendarmes, les gar- 
des champetres et forestiers, les officiers de 
paix et agents de police , les simples particu- 
liers eux-memes a qectuer une arrestation. 
Yais, a la dflerence des magistrats et officiers 
de police judiciaire , ces agents de I'autorité, 
non plus que les simples citoyens, ne peuvent 
formuler aucune réquisition Iégale. 

En principe. l'exécution des mandats ayant 
pour objet de priver un citoyen de sa liberté 
ne peut avoir lieu que par le ministere des 
huissiers , des gendarmes, des gardes cham- 
pktres ou forestiers. Ce sont la les agents 
proprement dits de la force publique. (Codo 
d'instruction criminelle , art. 97.) Aucuiie loi 
n'autorise les agents depolice, ni memeles ofi- 
ciers de paix a mettre un mandat A execution. 
(Voy. MI. Chauveau et Hélie, t. 11. p. 238.) 

Cependant, il est notoire qiie tous les jours, 
surtout dansles grandes villes, des arrestations 
sont opérées par les agents de police; les in- 
dividus qui en sont i'objet sont consignés au 

' 

poste de police ou au corps de garde le plus 
voisin et, aprks un séjour plus oii moins pro- 
longé , sont conduits devant le commissaire de 
police du quartier qui maintient I'arrestation 
ou ordonnc la mise en liberté. Ce procédé, di- 
sons-le nettement , est extra-legal ; aucun texte 
n'autorise a arreter, meme encas deflagrant dé- 
lit, l'auteur d'une simple contravention oii d'un 
délit qui n'emporte pas la peine d'emprison- 
nement. On soutieut, il est vrai, que le main- 
tien de l'ordre dans les lieux publics ou il se 
produit de grands rassemblements ri'est pos- 
sible qu'a ce prix ; mais si cette opinion qui est 
la ndtre, est fondee, il est clair qu'il faut se 
hater de déRnir et de préciser le droit des 
agents de police; il faut surtout faire en sorte 
que tout individu arreté soit sur-le-champ, et 
sans subir aucune détention, conduit devant 
un magistrat. 

En constatant cette lacune dans la loi, nous 
sommes amen6 a nous demander quand et 
comment lcs citoyens sont autorisks a résister 
a une atteinte illégalement portée aleur liberté 
individuelle, question grave qui exigerait de 
longs développements dont la place n'est pas 
ici. 

En principe, obéissance est due aux ordres 
des pouvoirs publics; la prksomption de 18- 
galité est en faveur des agents de I'autorité. 
Lors donc que l'agent opere dans I'exercice de 
ses fonctions et qu'il est porteur d'un titre 
exécutoire , une irrégiilarité soit dans la pro- 
cedure, soit dans le titre lui-mSme, n'autorise 
pas la rksistance; elle oiivre seulement les 
voies de recours. Nais la présomption de léga- 
lité cesse quand l'agent sort du cercle de ses 

fonctions pour proceder A un acte qui n'est 
pas de sa compétence ou pour réaliser un acte 
de sa compétence dans des conditions oii des 
circonstances aiitres que celles prévues par la 
loi. L'agent dc la force publique qui effectiie 
une arrestation hors le cas de flagrant délit et 
sans mandat ; I'oficier public qiii pénetre la 
nuit dans le domicile d'un citoyen, sans réqui- 
sition de la part du chef de la maison et hors 
des cas prévus, ne sont pas couverts par la 
présomption de Iégalité. La résistance, en pa- 
reil cas, est legitime ; celui dont la liberlé in- 
dividuclle est mcnacée a le droit naturel de la 
sauvegarder meme par la force, si l'emploi de 
la force devient nécessaire. 

C'cst la, on le comprend, une triste res- 
source pour la liberté individuelle; dans les 
pays libres, la vraie sauvegarde est daiis les 
mczurs publiques et dans la responsabilité des 
agents du pouvoir a tous les degres. 

En Angleterre, par eremple, a ne voir que 
les prescriptions Iégales , la liberte individuelle 
a bien moins de garanties qu'en France; mais 
il n'existe pas , dans ce pays , de dispositions 
analogiies a l'article 75 de la Constitution de 
l'an VI11 ; celui qui est victime d'un ahus de 
pouvoirs n'a pas a solliciter l'autorisation d'en 
poursuivre l'auteur et n'est pas réduit , en pré- 
sence d'iin refus presque ccrtain, s'adresser 
au Parlement par voie de pktition; les tribu- 
naux lui sont ouverts et lui offrent uueprotec- 
tion d'autant plus assurée que i'agent inferieur 
n'est pas admis a se dégager de toute respon- 
sabilite en invoquant i'ordre illegal de son su- 
périeur hiérarchique. Au moyen de cette légis- 
lation et du writ d'habeas corpus (voy. ce mot), 
le droit d'arrestation peut ktre sans péril grave 
pour la libertb individuelle, beaucoup moins 
limitée qu'en France. 

Siiivant Blackstone (chap. XXI), on peut etre 
arreté: l o  sur i'ordre dii magistrat; Z0 par un 
oficier de justice, sans ordre du magistriit ; 
So par une personne privée, également sans 
ordre ; 40 par la clameur publique. Aucune loi 
ne regle les cas ou le magistrat peut émettre 
un ordre d'arrestation; Ic jiig-e de pair, le 
shériR, le coroner, le commissaire du quar- 
tier, les gens du guet peuvciit, dans certains 
cas, aireter sans ordre, notamment surle seul 
souppon de félonie. Tout particulier , témoin 
d'une félonie, est obligé par la loi d'arreter le 
félou , sous peine d'amende et d'emprisonne- 
ment. Les simples agents de police procedent 
sans difficultc5 aiix arrestations sur la voie pii- 
blique; le nombre de ces arrestations est, 
toiile propottion gardée, trois fois plus considé- 
rable A Londres qu'a Paris. 

Dans plusieurs autres pays de YEurope, une 
législation conforme aux principes de la mo- 
narchieabsolue donnenéanmoins des garanties 
I la libertéindividiielle.EnPnisse,I'article 1073 
du Code général interdit notamment qu'il y soit 
porté aucune atteinte a moins d'autorisation 
espresse; mais, par une confusion regrettable, 
la juridiction de police cumule le droit d'arres- 
tation avec celui d'infoimation pr6alahle qui 
devrait toujours appartenir i la mgistrature 
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proprement dite. Le code de i'empereur Char- 
les V, appelé vulgairement la Carolino, ne 
contient , pour les Etats aiitrichiens, aiicune 
disposition protectrice de la liberté individwlle, 
i moins qu'on ne regarde comme telle I'ar- 
tiele 12 qui , pour prévenir I'abus des dénon- 
ciations , autorise la détention du denonciateur 
comme celle de I'accusé. 

Nous ne poussons pas plus loin cette revue; 
I'expérience, dans ces pays et  dans d'autres , 
ü prouvb que les lois sur la liberté individuelle 
sont d'une mediocre utilité quand elles ne font 
point partie d'un ensemble d'institutions qui 
se  soutiennent lesunes par les autres; les meil- 
leurs soutiens de cette liberte sont la liberte 
de la presse et celle de la tribune, I'institiition 
du jury et la publicité des débats jiidiciaires, 
enfin la faculté pour les citoyens de porter, 
sans autorisation préalable , leurs plaintes de- 
rant les tribunaun. C A S ~ I R  FOURNIER. 

LIBRAIRIE. Si les lettres et les sciences 
ont troiivé dans l'imprimerie une mine inépui- 
sable de fécondite et de puissance, il est juste 
de reconnaltre que c'est a la librairie qu'elles 
en sont redevables. La lumiere est dans le livre; 
qui la répand dans le  monde? Le libraire. 

Aussi, parmi tous les genres de commerce, 
celui de la librairie apparait-il comme le plus 
relevé a cause de son aniiiité intime avec les 
intérets moi'aux et intellectuels desnations. Et 
comme les choses influent naturellement sur 
les personnes, il est arrivé que la profession de 
libraire a Cté géneralement exercée par des 
hommes instruits, quelquefois meme d'une in- 
telligence supérieure. ObligCs d'initier aux be- 
soins de leur époque et de contribuer a donner 
satisfaction a ses plus Iiautes ct i ses plus 110- 
bles aspirations, ils devaient, des l'origine, se  
distinguer du commun des esprits. C'est ce qui 
afait dire avec verité: a Enprenant le comiiierce 
de la librairiei sa source véritable, c'esl-a-dire 
les premiers livres imprimes, on trouve que les 
premiers imprimeurs furent aussi les premiers 
libraires. C'étaient soiivent des homrnes plus 
préoccupés de donuer leur nom a des ceuvres 
d'une belle erécution que de faire un com- 
merce productib Leurs essais furent d'ailleurs 
tres-onérerix; les perfectionnenients qui mar- 
qubrent les premiers pas de la grande decou- 
verte et qui semblent sortir de travaux encore 
mystCrieiix sur plusieiirs points, ne furent pas 
les seules causes des sacrifices qu'ils eurent a 
faire. 11s durent acheter i des prix tres-eleves 
des manuscrits dont le tevte était reconnu 
comme offrant le plus d'euactitude. Quels ne  
furent pas les soins infiiiis que durent prendre 
ces hommes distingues lorsque, pour la pre- 
micire fois, ils jeterent au monde ces fenilles 
qui allaient rendre pour jarnais impérissa- 
bles les tresors de l'esprit humain? Faust et  
Schceffer vendaient en France et surtout a 
Francfort les livres qu'ils avaient imprimés eux- 
memes. Plus tard sous I'iiifluence dii principe 
économique de la division du travail, les deux 
indiistries sc  séparerent. L'imprimerie eut sa 
mission , la lihrairie eut aussi la sienne; i'une 

crée le livre, I'autre le répand. Tout le monde 
connalt la puissance qii'a acquise la corporation 
des libraires allemands; I'importance que ce 
genre de commerce a contribué a donner aux 
foires de Leipzig les a fait appeler u le marché 
de la pensee humaines. 

Le premier catalogue de librairie a étk publié 
a Francfort, il comprenait iine période de deus 
siecles (1564 a 1749). En meme temps que 
Leipzig devenait la métropole de la librairie en 
Allemagne, Paris devenait la métropole' de la 
librairie en France. et Londres et Edimboiirg les 
métropoles de la librairie dans le Royaume-Uni. 

Constater l'accroissement di1 commerce de la 
librairie, c'est constater l'accroissement du dé- 
veloppement de i'esprit humain. Or , si  l'on 
compare les catalogues des foires de Leipzig 
de 1664 a 1846, on trouve dans le  premier 256 
nouveaux livres et dans le second 11,086, dif- 
férence qui donne une idée de l'intensité intel- 
lectuelle de notre époque coniparée au dix- 
septieme sicicle. 

Un libraire n'est pas seulement un kdi- 
teur de livres, il est aussi, a certains egards, 
un créateur. On le voit sonvent aider un auteur 
pauvre ii triompher des obstacles et  des dini- 
cultés des temps. Un éditeur quijoint la fortune 
i l'amour de la science et des lettres dcvient 
véritablement une puissance. 11 tend uiie main 
protectrice aux jeunes talents qui tremblent 
d'entrer dans la carriere et auxquels les res- 
sources materielles manquent. 11 les place sous 
son egide, les abrite sous son nom puissant et 
respecte et leur inspire ainsi la force et  le cou- 
rage uécessaires pour tenter degenéreux efforts 
et produire de grandes oriivres. Du reste, il y 
a ici, conime dans tous les états, I'idéal i cOté 
du réel; combien n'est-il pas de libraires, chez 
lesquels i'intéret domine et qui, méconnaissaut 
leur mission élevée, ne voieiit que le profit 
commercial I 

L'industrie de la librairie, par les immenses 
services qu'elle rend , mérite toute la faveur 
des gouvernements. Comment les gouverne- 
ments l'ont-ils traitee? C'est ce que nous allons 
rechcrcher en passant rapidement en revue la 

' législation qu'ils ont faite pour elle. Koiis au- 
rons le regret de constater ici, commenous I'a- 
vons fait pourl'imprimerie, que la liberté lui a 
été rnesurée avec une main alvare. Cependant 
sans la liberté,la librairie ne peut prospérer. La 
parole, l'imprimerie, la librairie,,le discours , la 
presse, le livre, forment un ensemble insépa- 
rable, le principe de la liberté les vivifie et  les 
feconde. Les gouvernements despotiqiies ont 
eu de tout temps une horreur particuliere et  
profonde pour l'imprimerie et  la librairie. Aussi 
ont-ils entravé l'une et i'autre de prohibitions, 
de pbnalités, et  les mesures preventives, aussi 
bien que les mesures répressives, concourent 
a mettre obstacle a l'expansion de la pensée. 

Aujourd'hui encore en France, le commerce 
de la Iibrairie est principalement regi, comine 
celui de l'imprimerie, par le  décret du 5 février 
1810 et par la loi du 21 octobre 1814. Aiiisi, 
tout libraire est soumis au brevet, c'est-a-dire, 
ne peut exercer son iiidustrie, que sous le bon 



plaisir du gouvernement. Aussi doit-il, avant de 
s e  livrer aux actes de son commerce, preter 
serment de ne  vendre ni distribuer aucun ou- 
vrage contraire aux devoirs envers le souverain 
ou envers l'ktat. (Décret du 5 février 1810, art. 
30.) La liberté industrielle ii'existe pas plus 
pour lui que pour l'imprimeur. 

Les proliibitions consistent a n e  pas mettre 
en veiite de livres sans nom et demeure de 
l'imprimeur, I'auteur fut-il connu, ce quimet a 
la charge des libraires l'obligation de veiller a 
i'execution de la loi relative aux imprimeurs; a 
n e  pas mettre en vente un livre publié a I'étran- 
ger, lorsque son introduction n'a pas été auto- 
iisCe par le directeur général de la librairie; a 
ne pas mettre en vente deliyres, par la voiedu 
coluortage . s'ils ne  sont uréalablement estam- 
pil¡es, Sous des peines-tres-séveres. (Loi du 
'77 jiiillet 1849.) 

Oiie disposition commune aiix libraircs et  
aux imprimeurs s e  troiive ecrite dans le de- 
cret du 7 eerminal an XlII (29 mars 18051. et 
elle dispoSc que ~ ' i n i ~ r i m c i i ~ ~  ne peiit imphmcr 
ct le librairc ric oeiil vendre des livres d'éclise. 
lieures et pri@r&, que d'aprbs la permi';sioÚ 
des eveques diocésains, laqiiellepermissio~i doit 
&re tevtuellement rapportée et imprimce en 
tete de cliaqne exemplaire. La violation de  
celte défense est considérée comme contre- 
facon et poursuivie conformkment a la loi du 
19 juillet 1793. C'est la évideinment la création 
d'un monopole contraire a la liberte de i'indus- 
trie. 

En vertu di] décret organique sur la presse 
du 17 février 1852, les journaux et autres im- 
primés périodiques ou non périodiques traitant 
de  matieres politiques ou d'économie sociale, 
qui sont piibliés a Yktranger et importés en 
France par la voie de la poste, sont passibles, 
sauf conventions diplomatiques contraires, des 
droits et timbres fixes par ce décret. Ces droits 
sont perclis par addition aux droits de  postes. 
A cet ellet, les journaux et écrits sont tim- 
bres et taxés a l'encre rouge dans les bu- 
reaux d'écbange par lesquels ils entrent en 
France. 

Ib is  que doit-on entendre par matieres poli- 
tfques ct d'e'coaomie sociale ? C'est la une ques- 
tion ardue qui ernbarrasse souvent la marche 
du commerce de la librairie. Car seloii que l'é- 
crit publié a tcl ou te1 caractere, sa rente est 
soumise a telles ou telles conditions, condition 
de  dépdt au parquet d'aprks I'article 7 dc laloi 
du 27 jiiillet 1849, condition de timbre d'apres 
le decret du 17 fevrier 1852,  condition d'uii 
minimum de dix feuilles d'impression, dans le 
cas ou l'éerit cst politique ou s'occupe d'éco- 
nomie sociale; dispciise de ces conditions dans 
l e  cas coutraire. Qui pourra ici éclairer l e  li- 
braire? Le dkcret de 1852, pas plus que la loi 
du 27 juillet 2849, ne donne aucune esplica- 
tion. « JI n e  faut pas s'en étonner, dit avec rai- 
son M. Dalloz; souvent le législatenr évite les 
déiinitions ; la rapldité avec laquelle les lois 
politiques sont preparées, peut-etrc aussi l'ex- 
perience juridique peu avancee des prépara- 
teiirs, rendeiit ce parti necessaire. Puis vient 

le vieil adage: Orn~zis dqtnilio in jure periczc- 
losa, qui tend a nous laisser toujours sous un 
déplorable arbitraire. Mais ce qiii est moins na- 
turel peut-&re, c'est que la circulaire ministé- 
riellc qui a eu pour biit d'interpréter le decret, 
ne  soit entrée, sous ce  rapport, dans aucun 
d6veloppement. Sansdoiite, iln'estpas une pcr- 
sonne un peu éclairée qui ne  sache que l'éco- 
nomie sociale ou politique embrasse l'ogani- 
satioii dessociktés Maisl'industrie, lecommerce, 
toutes les institutions de crédit, l'agriculture, 
etc., etc., soiit certaineinent du domaice de I'é- 
conomie politique. Ne pourra-t-on traiter de 
ces matieres dans un écritpériodique sans &tre 
soumis a I'application des dispositions qui con- 
ccrnent les écrits poliliques? Dans le silence 
du décret et de la circulaire precites, noiis ne  
voyons aucuri moyen de restreindre l'applica- 
tion de ces dispositions a telle ou telle autre 
branclie de l'économie sociale. 11 faut doiic 
prendre ces niots dans leur acccption la plus 
Btendue, puisqu'on a jugé a propos de les in- 
troduire dans le décreti. D C'cst aiissi ce qiie 
nous conseillerons aux libraires, tout cn ge- 
niissant des lacunes de la loi, surtout d'une loi 
pénale, dont la regle doit &re d'avertir claire- 
ment avant que de frapper. 

Les productioiis de la librairie étrangere ne 
sont pas soumises a ces entraves politiques et 
fiscales; c'est sans doiite I i  ce qiii explique 
comment ellcs dépassent relatisenicnt les pro- 
portions de la lil~raiiie francaise. 

Ainsi en Angleterre, le nonibre des livres 
publiés est peut-&re plus graud que celui des 
livres publiés en France, bien que les prix 
soient généralement plus eleves et le nombre 
des personnes sachant lire moindre. En Bel- 
giqiie, en Allemagne, en Suisse , la superiorite 
sur la France est incontestable. RIais la librai- 
rie américaine, surtout, est arrivée a un etat de 
prospérité rai8e, grace au régime de la liberté 
et de la vulgarisation de I'enseigncment. 

La librairie a fait des progres considérables, 
niais il lui en reste un a faire et le plus capital 
de tous, c'est de coiiquérir la liberté de la 
veiite des livres. Le jour ou elle sera délivrée 
de ses entraves, on peut arrirmer, selon l'ex- 
pression d'uri éditeiir eminent2, que, ir quelles 
que soien t la fccoiidité des aiiteiirs et la prodiic- 
tion de nos presses, elles ne poiirront jamais 
repondre aux besoins de l'esprit Iiiimain. 11 

EUGPNE PA~GKOR. 
La France est peut-etrc actuellement le seul 

pays ou la librairie soit régleinentke; presque 
partout ailleurs , en Riissie comme en Angle- 
terre, cetteindustrieest simplement soumise au 
droit comrniin. Nulle partlc librairen'estastreint 
i se procurer un brevet , nulle part le nombre 
des librairies n'est limite. En considérant la sé- 
vérité de la législation frangaise su r  la presse, 
la loi sur le colportage et tant d'autres, il est 
vraiment surprenant qu'on ait conserve jiisqu'ti 
ce jour une réglementation s i  contraire a la li- 
berte de l'industrie, inscrite dans nos Codes. 

M. B. 
1. RLpertofre,~. P R E s s E ,  n.237. 
2. M. Haahette. 
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LIBRE ÉCHANGE. Cette formule est nou- 
velle dans notre langue'. Elle est le synonyrne 
récent de Libertd du commerce, du fameux 
Laissez passer2 des 6conomistes du dix-liui- 
tikme siecle, tant calomnié et  s i  peu compris, 
le synonyme d e  Liberle' des dchanges et de 
Liberto des transactions' qui sont aussi des 
formules contemporaines. 

Elle signiEe l'échange, la transaction entre 
acheteurs et vendeurs entikrement libre, c'est- 
a-dire sans entraves administratives ou fiscales 
d'aucune espece , qu'il s'agisse d'inclividus 
isolés, de localités, de provinces ou de nations. 
llais ou I'eutend plus ~arliculierement de la 
liberte du corniiierce international par oppo- 
sition aux pioliibitions 3 la frontiere, aux tarifs 
et autres Cntraves constituant le régirne doua- 
nier. On lui a fait signiíier quelque chose de 
plus absolu, de  plus radical, de plus compro- 
mettant qiie Liberté du commerce auquel la 
langue usuelle attribue, soit le scns de liberte 
de profession, soit celui d'iine liberté commer- 
ciale relative ou modérée, de sorte qu'il n'esl 
pas rare d'entendre des gens sc proclamer 
partisans de la liberté du commerce, mais ad- 
versaires du libre ecliangel 

Le priiicipe de la liberté du commerce, de 
la liberté des éclianges, du libre kchange est 
un des principes fondarneritaux de la science 
economique qui I'a dérnontré aussi victorieu- 
sement par les déductions tliéoriques que par 
l'étude des faits accomplis. 

Ce principe est un corollaire de celui de 
propriélé et  de librc concurrence, basé comme 
ces principes, sur la justice et  I'utilitk, gene- 
rateiir de i'ordre social, stimiilant du progres. 
La proprietb et la liberté du producteiir et du 
consommateur sont violees toiites les fois que le 
prender n e  peut point éclianger son produit ct 
son travail a s a  convenance; s'il n'est pas libre 
dc recliercher l'aclieteur qui peut lui convciiir, 
pour obtenir le plus haut prix possible; si, d'au- 
trc part, le consommateur ne  peut obtenir en  
ecliange de son avoir ce dout il a besoin, aux 
meilleures condilious possibles. La liberté de 
l'ecliange ressort de la nature de l'échange 
dont elle est I'lme. Sans elle, l'écliange est 
incomplet, l'infliience de l'offre et de la demande 
contrariee, la valeur et le prix altérés et in- 
justes; carla valeur n'est légilime, le prix n'est 
naturel et exact que lorsqu'ils soiit le resultat 
du libre concours entre les aclieteurs et les 
vendeurs, dcs concessions mutuelles qu'ils s e  
font librement par suite des circonstances de 

1. Elle ne  date que de 1846, e t  nous avons peut- 
&re 6tB le premier A l'employer. Elle est la traduc- 
tion de free lrade mis en honneur en Angleterre par 
la e6lebre ~ i ~ u e ' d c  Manchester, créée pour com- 
battre les lois diles loin- c6rbales emp&chaut l'entrhe 
des blBs Btraugers et conduite A réclamer la liberté 
entibre du comrneice. Elle a Bté vulgarisée par L'as- 
sociation pour la liberte des échauges forinbe e n  
France a cette Bpoque et qui a publié un journal 
hebdomadaire sous ce n i m  le Libre Échanp, jusqu'au 
milieu de 1848. J. G .  

2. Laissez circuler d'uu pays B. l'autre. Ils disaient 
aussi : Laiseer faire Dour laissez travailler. laissez 
produire, sana ~rivil&es,  en dehors descorp6rations, 
sans r8glements. J. G. 

la production et du marclié, ainsi que de leurs 
besoins et de leurs devoirs reciproques. 

En thkorie, et pour ceux qui raisonnent 
d'apres la natlire des choses, le libre Bchange 
est un principe évident, de simple bon sens. 
L'expérience, de son cdté, apartout et toujours 
montré la prosperité marchant parallClement 
avcc la liberté des transactious, s'accroissant a 
mesure que les entraves dimiuuaient ou dispa- 
raissaient, diminuant a mesure que les obsta- 
cles s e  produisaient ou s e  multipliaient. 

ScientiGquement il n'y a plus d e  qiiestion. 
La plus entikre libert6 du commerce est le co- 
rollaire de toute etude, de toute aualyse éco- 
nomique, c'est-a-dire qu'il est dkmontré jus- 
qu'a I'évidence: que I'absence de toute entrave 
en  general, de  loute entrave douanikre en 
particulier, est la meilleiire condition d'une 
industrie, d'une localité, d'un peiiple, de ious 
les peuples de l'humanitkcntiere, pour l'accrois- 
sement de la ricliesse, le maintien de la paix, 
le progres de la civilisation. 1.e jour n'est pas 
loin oti les Traités d'economie poliiiqiie n e  
s'arretcront plus pour dérnontrer la Iégitimite 
de ce principe passé a l'etat d'asiome, ni pour 
refuter les objections ou plutdt les sopliismes 
kmanant de tliéories erronées, d'intérbts inin- 
telligents ou pretendant aii monopole. 

Pratiquement, c'est - a-  dire dans l'opinion 
publique ou dans l'esprit des administrations 
e t  des gouveriiements, I'iitilité et la nécessité 
de  la reglementation et de l'eritrave ont en- 
core la majorité, qu'il s'agissc du commerce 
individuel ou du commerce interprovincial ou 
du commerce international. Pour Ics dcux pre- 
miers points, toutefois, on invoqiie des motifs 
tirés de I'intéret du consommateur et a propos 
de substances alimentaires; tandis que pour le 
troisieme on invoque I'intkret (111 producteur 
qu'ou veut proteger, c'est-a-dire l'intkr8t du 
producteunnational qu'on veut prbserver contre 
la concurreiice des producteurs étrarigers, en 
donnant, entre autres mauvaises raisons, celle- 
ci, que cette répulsion des produits etrangers, 
par voie de prohibitions ou de  tarifs, est ega- 
lement favorable aux consommateurs, tandis 
qu'en realité, ce  mode de protection, loin 
d'etrc favorable aux producteurs et  aux con- 
somrnatcurs, nuit a la masse des uns et des 
autres et  n e  conslitue un avantage rkel que 
pour un  petit nombre de detenteurs des mo- 
nopoles naturels: terres, mines ou exploitations 
exceptionnelles par leur nature et leur situa- 
tion. C'est ce qu'il nous serait facile de d& 
montrer, si nousavions aparler ici du systCme 
protecteur par la douane, que par mktaphore 
on a appelé la protection. 

Le principe du libre écharige a donc eu et 
a encore contre lui les al-guments tisés du 
systkme protecteur, qui s'est appuyb sur les 
arguments tirés du vieux systeme mercantile 
ou de la balance dii commerce basé su r  une  
faussc notion de la richesse, de la monnaie 
et du commerce; -plus, sur les arguments tirés 
du non moins vieuxct non moins erroné systeme 
de la réglementation et  du privilége, lesquels 
ont groupé une serie de sopbismes contraires 



;IUX saines notions de propriété, de trai-ail, de 
production, d'bchange, de valeur, de monnaie, 
de sécurité, de justice, de nationalité et de  
patriotisme, Signaler ces sophismes, les classer, 
les réfuter; établir pour cela les principes ou 
véritables notions, a l'aide desquelles on peut 
les combattre; faire les observations, les ana- 
lyses, les décoiivertes, a l'aide dcsquelles on 
peut établir ces principes; se  reconnaltre dans 
toutes ces discussions, daus toiites ces luttes, 
dans toutes ces explications au milieu des dif- 
ficultbs soulevkes par les avocats des intérkts, 
les partisans des systemes, les défenseurs des 
tlieories ; modifier pour s'entendre les sens 
d'une série des mots les plus usités de la 
langue usuelle, telle aura été la taclie des 
fondateurs de la science economique, a la fin 
du dernier sikcle et dans la premiere moitie 
de celui-ci. 

De tous ces efforts, de toutes ces veilles, de 
toutes ces disciissious, comme aussi de toutes 
les espérarices des gouvernements et  des pcu- 
ples, par prohibitions, tarifs, entraves, traités 
plus ou moins violes, possessions lointaincs, 
esclavage, de toutes ces guerres e t  représail- 
les, de ces myriades de richessrs et de labeurs 
perdus, de ces fleuves de sang et de larmes, 
étudiés, analysés, appréciés, sont resultées ces 
vérités fondamentales : 

Qiie le travail libre est le plus productif et le 
plus fécond; - que le travail est d'autant plus 
libre que la propriéte du travailleur est plus 
garantie; - que le travail est d'autant plus 
libre, et  la propriété est d'autant mieux garan- 
tie, que l'écliange est plus libre. 

En d'autres termes, le libre échange est la 
condition par excellence pour tirer le meilleur 
parti du lravail et du capital, des avantages du 
sol, des aptitudes des Iiabitants, pourarriver au 
maximum de production et au plus grand dé- 
veloppemenl agricole, industriel, commercial, 
intellectuel des peuples; a la circulation la plus 
active des richesses naturelles et immatériel- 
les; a la répartition la plus équitable eritre les 
producteiirs; e t  a l'emploi le plus rationnel 
dans l'intéret des individus et des sociétés. 

Ici ,  wmme en beaucoup de sujets, parler 
du point de vue économique, c'est parler aussi 
dii point de vue politique. La politique se  pro- 
pose pour but les résultats que donne le libre 
écliange; donc le libre échange est l'idbal vers 
lequel doivent tendre les gouvernements e t  les 
législateiirs de tous les peuples, en  réformant, 
dans l'arsenal des lois, des reglements et  traités 
internationaux du passe, ce qui est contraire a 
la liberté des transactions entreindividus dans 
la meme localitB, dans des localités differeutes, 
dans les diverses provinces, dans les diverses 
nations. C'est pour cliacun d'eux iine forte t i -  
che, tant pour s'éclairer eiix-memes que pour 
persuader I'opinion, vaincre les résistances, 
formuler les reformes et s'entendre les uns 
avec les autres; ticlie qui semble devoir et pou- 
voir etre remplie dans ce sikcle: et  ce sera 
dans les siecles futurs l'honneur de 1'Ccono- 
mie politique d'avoir préparé cette heureuse 

et féconcle transfoimatioii des esprits et des 
clioses, par des efforts coinmencés vers le  mi- 
lieu du dix-liuitieme sikcle et  combines avec 
une persevkrance et un désintéressement qu'il 
est bon de constater, au milieu des recriinina- 
tions qui retentissent encore a nos oreilles. 

La plupart des complications internationales 
du p a s é  sont provenues des fausses idées des 
peuples et  des gouverncments sirr les interets 
commerciaux et réciproqoes des nations, faus- 
ses idées qui ont produit les trois quarts des 
guerres et des spoliations que nous raconte 
l'histoire, les infamies de la diplomatie, les 
haines nationales aiissi stupides qiie barbares, 
l'appauvrissement, la d¿.moralisation, I'asser- 
vissement des peuples. Car qui pourrait dire a 
que1 degré le niveau économique et moral des 
1)eiiples les plus civilisés serait aujourd'liui, 
si  Cliarles-Quint et ses imitateurs eussent été 
inspires par l'idée librc échangiste au lieu de 
I'avoir été par I'idée inverse? O* ne l'ignore 
pas, lesintbrets de religion, ceux des dynastics, 
les pretendiis intérets d'honneur des peiiples, 
les questions de dignité, d'influence, de sbcu- 
rité, n'orit B t B ,  a beaucoup d'egards, que des 
intéréts matériels des castes influentes, que 
desintérets commerciaux mal entendus au point 
de vue des peuples et des nationalit6s. 

nonc toutc mesure, toute réforme, touteten- 
tative des gouvernemerits qui a pour effet, 
& un degré quelcoriquc, de rapprocher les rap- 
ports internationaux vers la liberte commer- 
ciale, ou simplement méme la diminutiori des 
erreurs économiques dans l'esprit des masses et 
de leursreprésentants, est un notable progres. 
C'est meme 6 ce critérium qu'on pourra appré- 
cier désormais le d e q e  d'intelligence et de 
moraliti? des gouvernements. 

De tont temps le commerce a étk consideré 
comme le lien des nations, comme un instru- 
ment de civilisation, en opérant le rapproclie- 
ment des hommes e t  des choses, des hommes 
par les clioses, des idées par les hommes. 
Le moyen de provoquer les dheloppcments 
du commerce qu'oii a tant clierché dans les 
moyens 6 rebours qui consistent en combinai- 
sons d'entraves et  de tarifs, de proliibitions et 
de primes, en trait6s et en finesses diploma- 
tiques, ce moyen est le laissez-passer a la fron- 
tihre, la liberte des transactions, la suppres- 
sion de toute entrave, de tout obstacle, de tout 
tarif, de tout encoiiragement ou dhcourage- 
ment; c'est le laissez-faire i l'acheteur et au 
vendeur, au producteur et au consommateur, 
a ceux qui ont besoin de amdre  et  & ceux qui 
ont besoin d'aclieter, procéde simple e t  ef- 
ficace comme ceux que la I'rovidence a mis a 
la disposition des hommes qui ont été en  tout 
et  partout chercher bien loin ce qu'jls avaient 
sous la main. 

La levée des obstacles matériels, le pont qui 
franchit le fleuve ou le torrent, le viadiic qui 
franchit la vallée, le tunnel qui traverse la 
montagne, la route, le railway, la diligence, 
la locomotive, le fleuve, le canal, la mer, la 
vapeur qui rapprochent les distantes, tous ces 
perfectionnements développent les bchanges 





pondérance et  des gros armements, ils n'ob- 
tiennent plus la rnajorité qu'accidentellement, 
car ils ont en  face d'enx des hommes de  free 
trade, de non-intervenlion, de travail et de li- 
berté qui ont I'oreille des classes mogennes 
sympatliiques a toutemesure favorable a la pair  
iiiternationale. 

Notons que ces rPsultats ont eté obtcnus par 
une reforme relativement mémorable e t  relati- 
vement considerable, mais qui est encore bien 
loin d'etre le libre échange; car s i  on a af- 
franclii les substances alimentaires, les rnatik- 
res premieres e l  tous les articles de moindre 
importance au point de vue du fisc, oii a con- 
servé sur  u n  grand nombre de produits des 
droits de 5, 10 et 15 p. 100, selon leurs qua- 
lites et selon leur vaieur, droits produisant plus 
de  cinq cents millions, de sorte que l'Angleterre 
est encore bien loiii du libre échange absolu. 

On a de  meme parlé du libre ecliange a pro- 
pos du traite de 1860 enlre la E'rance et  1'An- 
gleterre, qui doit étre suivi d'autres traites ana- 
logues entre la France et d'autres pays, - et 
par suite duque1 les prohibiiions ont été sup- 
primees en France et remplacCes par des droits 
élevés, divers droits ont étB abaissés et  quel- 
ques articles complétement affrancliis. Sans 
doute, c'est la une réforme tres-iniportante, vu 
l'état des esprits et I'influence des intérets pro- 
tectionnistes dans ce pays. vu les nouvelles fa- 
c i l i té~  accordees aux prodnits francais a leur 
cntrée en Angleterre, notamment aux vins et a 
divers articles de l'industrie francaise en g h é -  
ral et  a l'industrie parisicnne e n  particulier; vil 
les facilites accordées au commerce des autres 
pays (Italic, Belpique) avec lesquels on a passé 
des traités, ou aveclesquels on en passera, les- 
quels pays ont accorde ou accorderont des faci- 
lités analogues. C'est encore un acte tres-im- 
portant en ce qu'il est le point de  depart d'une 
poliiique nouvelle, d'iine politiqiie de paix, de 
proprés et  de liberté. Mais cependant ce n'est 
qu'un commencement de réforme qui ne  peut 
avoir que des rksnltats relativement restreinls, 
lesquels nepeuvent a deuxans de distance etre 
ce  qu'ils seront apres une plus longue période 
de temps. Kous ~iouvoiis dire cependant que les 
ruines annonc6es par les partisans desprohibi- 
tions ne  se  sont point réalisées, que les indus- 
tries protégées par laproliibition se  sont mises 
dans de meilleiires conditions et sont dans une 
situation plus prospere, enfin que les tableaux 
de la douane accusent le fait d'iin dévelop- 
pement des bchanges de la France non-seule- 
ment avec I'hogleterre, mais avec le monde 
entier; et ce ,  malgré la giierre civile des 
Etals-Unis qui a privé de matikre premiere les 
manufactures de coton et  fermé un grand dé- 
boiiclie a I'exportation francaise, malgré l'in- 
securité des affaires politiques en Europe. 

iiiais dans tout ce qui précede, nous n'avons 
fait nullement mention d'iin pcrsonnage im- 
portant qui a une forte voix aii chapitre, Non- 
seigneur le Fisc.Ajoutons iin mot ason adresse. 
Le fisc, rapace par iiatiire et par fonction, a 
6tB jusqu'a ces derniers temps peu intelligent, 

e: il faisait chorus avec la protection pour éta- 
lilir des droits hlevés. On a Uni par lui faire 
comprendre, non sans peine, qiie les proliibi- 
tions ne  lui donnaient rien, que les droits &le- 
vés ou proliibitifs ne lui donnaient gukre plus; 
mais queles tarifs bas, sur iin petit nombre d'ar- 
ticles a grand commerce, feraient bien mieux 
son affaire. Alors il est deveiiu réformateur; 
et bien lui en a pris en Angleterre, par eaem- 
ple, ou la douane est bien plus productive qu'a- 
vant la réiornie. Nais s'il veut bien qn'on re- 
duise jusqu'au taux minimum qui produit la 
recette maximum, il s e  lamente, si on prétend 
aller aii dela, et il argumente victorieusement 
de ses besoins. 

Sur quoi on a trois manikres de lui fermer la 
bouclie : 10 en snppriniant ces besoins, c'est- 
a-dire les dépenses pour une somme corres- 
pondante; c'est u n  remede Iieroiqiie peu usité; 
2 O  en trouvant un meilleur impdt plus facile a 
asseoir, cliose rare; 30 en lui démontrant qiie 
la suppresaion de tous les tarifs, faisant pros- 
perer toutes les branches de travail , rendra les 
autres iinp0ts plus productifs en proportion; 
4 O  en employant ces quatre moyens concurreni- 
inent. De sorte que le libre kcliange absolu, 
pour exister, doit non-seulement faire dispa- 
raltre les obstacles suscités par la tliéorie mer- 
cantile, par I'esprit de privilkge et de regle- 
meiitation , ainsi que par la protection, mais 
encore désinteresser le Gsc; chose dificile , 
mais pas impossible. 

En attendant cet ideal di1 libre écliange ab- 
sol~i,  il est parfaitement pratique de songer a 
l'établissernent du libre échange relatif avec ta- 
rifs purement Gscaux, en dehors de tonte idée 
de protection. 

11 y aura Iiientut cent ans que Adam Smith 
disait, apres apres avoir démontrk les avanta- 
ges de la liberté et  signalé les inconvenienls 
de la restriction: 11 A la vérité, s'attendre que 
la liberte di1 comrnerce puisse jamais 6tre 
rendue a la Grande-Bretagne, ce serait une 
aussi grande folie que de s'attendre a y voir 
jamais s e  réaliser la répiiblique d'Utopie et celle 
d'océana. » Tant lui paraissait épaisse la cou- 
clie des préjugés de I'opinion et  clesgouverne- 
ments. A laniemc époque, et meme il y a trente 
ans a peine, il y auruit cu folie avouloir percer 
le moiit Cenis, et  pourtant on le percel 

JOSEPH GARNIER. 

LICENCE. Eil France, le mot liccnce dbsigne 
un imp6t auquel, h I'exception des marchands 
dc rnatieres d'or et d'argent, sont assujettis 
tous les contribiiables qui, ponr l'erercice 
d'un commerce oii d'une industrie. relevciit 
spécialement de la régie des contributions in- 
directes. Ces commercants et industriels n'en 
restent pas moiiis, c o m e  tous les autres, 
soumis a I'impbt des patentes. Supprime dans 
les premiers temps de la Révolution. l'impdt 
de licence s'est reiiitroduit daiis notre systeme 
fiscal, lorsque le premier Empirc ressuscita, 
sous le nom de droits rt!unis, une grande 
partie des taxes eonnues dans l'ancien regime 
soiis le nom d'aides et gabelles. On ne s'oc- 
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cupa.it point de savoir a que1 point le droit de 
licence restaurb pouvait se  concilier avec I'im- 
pbt de patente qui, dans le nouveau régiine 
fiscal, etciit venu le remplacer. Lorsque le gou- 
vernement et les cliambres de la Restauration 
firent leurs premieres lois de firiances, la né- 
cessité de conserver la plus grande somme de 
ressources ~oss ibie  était troo Dressante Dour 
qu'on se prébccupat outre n i e ske  de l'liarmbnie 
et de I'équité du renime d'imndt: on conscrvale 
droit de iicence avic tout 1; systeme d'impbts 
indirects du régime impérial. Depuis, malgré 
les modiílcations faites a ces impbts, soit pour 
les augmenter, soit pour les diminuer, les 
tarifs des droits de licence sont, a deux modi- 
fications pres, restes tels que les avait établis 
la loi du 28 avril 1816. 

Pour les cabaretiers , liquoristes et autres 
débitants de vins, cidres, poirés, hydromels, 
bieres; pour les traiteurs, restauratcurs, au- 
bergistes, ce droit varie, selon la population 
des lieux ou ces contribuables exercent leur 
industrie, de 6 a 20 fr. Les marchands de 
vins en gros, liquoristes en gros, fabricants 
de cartes, payent un droit de 50 fr., quelle 
que soit l'importance du lieu oii ils exercent 
leur iiidustrie. Les brasseurs payent 30 fr. ou 
20 fr., selon qu'ils exercent dans te1 ou te1 
departement. Les bouilleurs et distillateurs, 
autres que ceux qui brhlent et  distillent des 
produits provenant exclusivement de leur ré- 
colte, payent iin droit de 10 fr., et les entre- 
preneurs de voitures publiques, iin droit de 
2 fr., pour chaque voiture qu'ils orit en cir- 
culation. Les fabricants de salpetre sont &ale- 
ment assujcttis a un droit de 20 fr. Les droits 
de liccnce de üliaque üategorie, comme tous 
les autres droits percus par l'adniinistration 
des contributions indirectes, s'augmentent du 
double décime de guerre. 

En Angleterre, les droits de licence font 
partie des taxes peques par l'exc2se et Bgurent 
en moyenne pour un dixieme dans le montant 
de cette partie du revenii public. Plus d'un 
dixieme de ces droits sorit acquittés dans le 
district métropolitain. Leur assiette est loin 
d'eitre aussi uniforme qu'en France; elle varie 
de profession a profession; le seul point com- 
mun que cesdroits aient entre eux, c'est qu'ils 
pesent sur toutes les indiistries soumises a 
I'excise. Pour quelqucs-unes, ce sont les quau- 
tites fabriquées ou debitées qui déterminent 
la quotite du droit; pour d'autres, c'est leloyer; 
un certain nombre sont assujcttis a un droit 
Bxe. La tariiication des droits de licence varie 
frequeniuient. Depuis vingt-cinq ans, il ne se  
passe guere de session sans qu'on y touche 
un peu d'une maniere on de l'autre. En sup- 
pressions, créations, augmen tations, diminu- 
tions de ces sortes de droits, le chaucelier de 
l'gcbiquier actuel, M. Gladslone, s'est permis 
assurément plus de ces changements qn'aucun 
autre de ses prédéccsseurs. 

Aux Etats-Unis, avant les événements qui 
ont amcné la rupturc de l'union, le mot droit 
de licence était presque inconnu, meme de 
nom. Dans quelques États du sud, un certain 

nombre d'industries y etaient bien assujetties, 
mais comme taxe générale e t  nationale rien de 
pareiln'existait. Depuis le Ierseptembre 1862, 
les États restés fideles a l'Union ont fait con- 
naissance avec Ic mot et la chose. Le nouvel 
impbt vote par le congres sur la proposition du 
secrétaire du Trésor, de M. Chase, ressemble 
plutbt, dans quelques-unes de ses parties, au 
droit de licence anglais et a notre contribution 
de patente, qu'a notre droit de licence. A la 
seule exception des colporteurs de jouriiaux e t  
traités religieux, toutes les industries et  pro- 
fessions ont a le payer, sans meme excepter les 
professions libbrales. La tarification varie de 
200 a 5 dollars. J. E. HORN. 

LICENCE ET LIBERTB. La licence et la li- 
berte sont deux soeurs, quinese ressemblentque 
de loin. Vues de prCs, on reconnalt qu'ellespro- 
viennent de lits diffkrents, ou, comme diraient 
les Allemands, qu'elles sont des demi-sceurs. 

En effet, elles ont pour origine commune, la 
volonté; mais la liberté procede enmemetemps 
de la raisoii ct la licence de la passion. 

Par conséquent, la liberté est naturellement 
reglée, mesurée, modéree, sans que l'interven- 
tion d'aucuneloi restrictive soit nécessaire. Une 
liberté légalement illimitée sait se maintenir 
spontanément et presque sans effort dans les 
bornes que lui assignent l'intkret gbnéral, la 
morale, le respect de soi-meme. Elle est une 
émanation du sentiment de notre dignité et en 
est a la fois la sauvegarde la plus puissante. 

La licence ne  connalt ni regle, ni modéra- 
tion; la loi n'existe pas pour elle; ni la morale, 
ni le  respect humain ne l'arretent. Elle est in- 
spirke par le caprice, n e  chercliant que des 
satisfactions momentanées et  nc faisant aucun 
sacrifice au profit de l'avenir. Elle prkfkre UN 
tiens a YILLE tu ¿'auras. 

Est-il toujours possible de distinguer la li- 
cence de la liberté? Kous le croyons, e t  les 
signcs caractéristiques que noiis avons énumé- 
res suffiront pour reconnaitre I'uiic et  l'autre, 
chaque fois qu'on consultera les faits avec im- 
partialilé. Malheureusement cette impartialitk 
n'existe pas toujours et  les ennemis de la li- 
berté ne se  font pas fautc de lui attribuer les 
défauts de la licence. 

Par consequent nous devons réagir contre 
cclle-ci autaut que contre le despotisme, bien 
qii'avec des moyens dilfércnts. Contre le des- 
potisme nous employons la fermeté, le respect 
de soi-meme, l'amour de la légalité; contre la 
licence nous n'avons d'autres ressources que 
de repandre l'instruction politique et  d'éclaircr 
les populations sur leurs vrais intérets. (Voy. 
Liberté, Libéralisme.) MAURICE BLOCK. 

LIECHTENSTEIN. La plus petite des petites 
principautés allemandes. (Voy. Confedération 
germanique.) Elle est située dans le midi de 
I'Allema,one, entre le Tyrol, le Vorarlberg et la 
Suisse. Sa superficie est de 2.90 milles carrés 
géographiques et  sa population de 7,150 habi- 
tants. La constitotion de 1818 avait créé une 
assemblke des états, transformke en Chambre 
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en 1848 et ramenée a l'ancienne forme reprc- 
sentative en 1852. Le revenu de ce petit pays, 
dont le souverain est presque toujours au ser- 
vice de Iautriche, est de 55,000 fl. 

LIGUES. Associations politiques. Elles dif- 
ferent des confédérations orinci~alement en ce 
qu'elles se contractent e n h e  d'un iutéret spk- 
cial et présent, et qu'elles cessent avec leur 
objet. Les plus célebressont: la ligue étolienne, 
la ligue achknne, la ligue hanséatique, les 
deux ligues lombardes, les trois ligues des Gri- 
sons, admises depuis dans la confédération hel- 
vétique; la ligue de Cambray , la sainte ligue 
d'ltalie et d'Allemagne, la ligue de Smulkulde, 
la ligue duRhin, etc. Ce furent des associations 
de princes et d'ttats souverains. 

On a donné le nom de ligues, en France , i 
des coalitions de particuliers. Deux surtout ont 
marqué dans notre histoire, la ligue du bien 
public et la sainte ligue. 

La premiere, que Commines appelle , sans 
exagération, la ligue du mal public, fut une 
réaction féodale contre Louis XI , déji redou- 
table. Le roi se trouva seulcontre tous, Bretons, 
Berrichons, Bourguigiions, Allemands, Suisses, 
Lorrains, Calabrais , Provencaux et Italiens. 11 
fut tres-réellement défait a Montlhéry, perdit 
Rouen, vit Paris chancelant, et traita. 11 fit des 
concessions a chacun separement, livra tout, 
s'entoura d'ennemis, puis tout a conp fut sauvk 
par la diversion des Liégeois, trop mal récom- 
pensés, et i force d'astuce, regagna toyt. 11 fut 
alors maitre d'opprirner avec unité ce bon peu- 
ple de France que les grands vassaux voulaient 
opprimer en détail. 11 fut cependant assez bon 
prince, bien que nullement bon Iiomme. 

La sainte ligue ou sainte union fut , sous 
Henri 111, l'ceuvre du dergé, qui, menacé de 
perdre ses biens, fit des prodiges. L'histoire a 
raconté les guerres civiles qui sortirent de Id. 
La politique doit y trouver des enseignements. 

L'esprit de la Ligue est souvent représenté 
comme reaublicain. C'est. semble-t-il d'abord. 

publiques de Grece et d'Italie, et qu'on revit 
a Paris. dans les derniers mois de la Terreur. 

Le vaste esprit de la Renaissauce, qui voulut 
embrasser le monde, avait dispersé ses forces; 
le grand esprit de la reforme s'était brise par 
le martyre, par l'obéissance a lalettre des hcri- 
tures. Les deiix grands mouvements du sei- 
zieme siecle n'agitaient plus rien. 11 fallut se 
refugier a I'ombre de la royauté. Les citoyens 
tranquilles, les catlioliques et les protestants 
tolérants, les philosophes et la masse des mé- 
tiers qui vivent de la paix se donnerent a 
Henri IV, avec les débris de nos guerres civi- 
les. Les politiques, qui continuérent a travers 
trois rQnes 13 tradition de la íidélitb monar- 
chique ou plut6t de I'indifférence politique, 
rallierent a ce roi ce qui restait alors de la 
France. Et ce fut la honte du regne de HenriIV 
d'avoir tolére, six ans encore apres.sa victoire, 
les brigands de la Ligue, les Mercceur, les Pon- 
tenelle, dont les crimes dépassent ce que la 
Grece raconte des brigands antéhomériques. 
(Voy. Bonnemere, Histoire des paysans.) 

La Ligue, vaincue, ne fut pas terminée, perdit 
la France, regagna l'Europe, jeta entre les na- 
tions une vraie guerre civile, la guerre de 
Trente ans. Puis, quand la paix de Westphalie 
eut mis « l'équilibre entre les morts a ,  la Ligue 
déchire de noiiveau la France, et s'appelle la 
Fronde. 

La premiere revolte de Paris contre Mazarin 
et Anne d'hutriche sortit peut-&re de l'indigna- 
tion de quelques parlementaires honnetes et 
d'une véritable pitié pour les lcalheurs de la 
Prance. Le cardinal de Retz y mela les tradi- 
tions de la Ligue; la féodalité tenta ensuite sa 
derniere réaction armee. De grands seigneurs 
et de grandes dames, agréables liseurs de m- 
mans, mirent la Lorraine, la France, I'Espagne 
a fcu et a sang. Le duc de Lorraine avait laissé, 
dansses dévastations, quatre habitants par lieue 
carrée de sa province; le grand Condé, son 
&leve, fut aussi tres-héroique, et digne en tout 
du erand ArtamBne. L'adresse de Wazarin mit 

u~erévolt~contrelanoblesse~rotestante, contre fin e ces cavalcades asiatiques i travers le sang 
laros7auté. L'histoirearépondu uuelearotestan- des nations. La féodalité francaise . apres tant 
tisme francais naquit dais le peuple; chez les 
ouvriers. Des milliers de martyrs, avant et pen- 
dant la Ligue, donnerent a laréformeleur sang 
plebéien, sang cruellement, inutilemeut re- 
pandu, comme celui de tous les martyrs. Cette 
révolte wntre la royauté consistait a refuser 
un roi francais pour prendre un roi espagnol. 
Villeroy (celui-ci peu flatteur) le dit a Mayenne : 
a La Ligue doit rapporter i I'Espagne la gloire 
et la reconnaissance de son etre. » (Michelet, 
Eistoire de France, la Ligue.) 

Les Giiises, et surtout Mayenne , qui prirent 
leur puissance au skrieux, furent des instru- 
ments du clergé. 11s vouliirent elre rois de 
France et rencontrerent un mur d'airain, la ré- 
sistance de leur propre parti. 

Le peuple client des églises, alors encore plus 
pombreux qu'aujourd'hui, recut des moines 
un gouvernement, la démagogie clericale, ma- 
chine d'inquisition et d'opprcssion de tous con- 
tre chacuu, qu'on avait vue dans quelques ré- 

d'appels a i'étranger, apres iant de iraliisons 
dans les guerres de la reforme, flnit aux pieds 
de Louis XIV. JACQUES DE BOISJOSLIN. 

LIGUE ANSEATIQUE (Hansa). Dans la so- 
ciété comme dans la nature, les memes causes 
produisent les memes effets. Seulement si, 
dans la nature, l'effet se presente toujours 
dans la meme forme, parce que les forces qui 
le produisent agissent aveugl6ment , les effets 
sociaux sont influencés par le libre arbitre de 
l'homme. La ligue anshtique (ou hanséatique) 
en est un exemple. La meme anarchie , la meme 
absence de séciirite qui a fait naltre les corpo- 
rations d'arts et métiers , le tribunal velimique, 
la loi de Lynch, a donne naissance a la Hanse, 
confédération de villes allemandes , formée 
dans l'intéret de leur légitiine défense. Lors- 
qu'il n'existe aucune autorité reconnue en état 
de dispenser la justice, il ne reste qu'a se 
faire j ustice soi-meme. 
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La ligue anskatique a pour origine un traité rent au soleil la place qui convenait a ces 
entre les villes de Lubeck et de Hambourg grands pays, et les villes allemandes durent 
conclu en 1241 dans le but de se défendre passer au second plan. La Hanse n'en est pas 
contre le roi de Danemark. Peu a peu d'autres moins un grand fait digne des meditations de 
villes se joignircnt a elles, et lors de sa plus l'historien. L. SCHWFRTZ. 
grande extension, la confédération compta jus- 
qu'a 85 villesl. Lubeck en fut le chef-lieii. et a LIPPE. Principautk faisant partie de la Con- 
son iiifluence, ainsi qu'a celle des autres villes fedtation gemanique. (Voy. ce mot.) Elle 
maritimes , .la ligue dut ses succes a la mer et est située dans le nord-ouest de 1'Allemagne 
dans le commerce extérieur. A cette époque entre la Prusse, province de Westphalie, la 
existait une division assez tranchke du travail Hesse électorale, le Hanovre. Sa superficie est 
entre les villes et les campagnes: celles-ci de 20.ü milles carrés gkographiques (de 15 au 
Ctaient condamndes (ce mot n'est pas trop fort) degré), sa population de 108,513 habitants. La 
ti I'agriculture, celles-la s'étaient réservé I'in- constitution de 1836 a étk rétablie en 1853; 
dustrie et le commerce. Pendant que les cam- d'apres ses dispositions, 10 les propriétaires de 
pagnes, peuplees de serfs, croupissaient dans biens equestres, 20 les villes et 30 les proprik- 
la pauvreté et se trouvaient a la merci de tout taires des campagnes élisent 7 représentants, 
chef de brigands qui avait un manoir fortifié en tout ? l ,  divisés en deux chambres, la pre- 
pour abriter le produit de ses rapines, les villes mifire comprenant les 7 propriétaires de biens 
jouissaient d'une skcuriterelativederriere leurs nobles. L'administration communale est assez 
murs crénelés. Leur union les mit a meme libérale. Les revenus de laprincipautk de Lippe 
d'étendre leur commerce A tous les pays de s'é1Z.vent a plus de 250,000 thalers et sa dette 
l'Europe, a faire la guerre avec succes, d'ac- était , en 1860, de 332,755 thalers. 
quérir des privilkges en Angleterre , en !juZ.de, 
en Norwége, en Riissie et de devenir une véri- LIS. Voy. Flenrs de lis. 
table puissance maritime et commerciale. Si la 
ligue a souvent abuse de sa puissance, elle a LISTE CIVILE. Cette dénomination, sous 
rendu de véritables services en détruisant la laquelle on désigne la sornme allouée pour les 
piraterie et en fondant le droit maritime. Nous dépenses annuelles de la couronne, est d'ori- 
n'avons pas a raconter ici l'histoire de la céle- gine anglaise et remonte au regne de Charles 11, 
hre confédération'. Ilsuflit de direqu'elle cessa lorsque le Parlement lui assigna un revenu de 
a'exister en 1630, et que sa dissolutiou fut pro- 1,200,000 livres sterling. La liste civile n'existe 
noncée dans une assemblee de délégiies tenue que dans les Etats constitutionnels, ou les 
a Lubeck; cette ville resta néanmoins unie finances sont soumises au vote et au contr6le 
encore longtemps avec Hambourg et Breme. des représentants du peuple. Le souverain ab- 

La ligue dut cesser avec les causes qui Ya- solu n'a pas de liste civile et n'en a pas be- 
vaient fait naltrc. Desque la sécurité s'est éta- soin, puisqu'il dispose a son gré de tous les 
büe a l'intkrieur de Iallemagne, les villes revenus publics. La liste civile est générale- 
continentales s'en sont détachées; elles n'a- ment ñxée pour toute la durée du rZ.gne, et 
vaierit plus d'intérbt a contribuer aux arme- si elle est votée toiis les ans, c'est une simple 
ments maritimes de Lubeck et de Hambourg. forrnalité qu'on remplit; il ne saurait y avoir 
La plupart des villes maritimes ont été forcées de discussion. 
de se mettre dans une dependance plus etroite Le chiffre de la liste civile, ou le traitement 
de leur suzerain, et les autres virent leur du souverain, est natu~ellement en proportion 
splendeur elfacéc par l'éclat de la dkcouverte avec l'importance de I'Etat. Cependant les rap- 
de l'Amérique et du chemin de I'lnde. Le centre ports ne sont pas partout les memes, d'une 
du commerce se déplapa, I'Espagne unifike , part parce qu'on tient plus ou moins compte 
l'hngleterre enrichie, la France pacifiée, pri- des revenus des domaines nationaux ou de la 

couronne qui sont a la disposition du souverain, 
1. Ein vaici les noms par ordre alphabdtique : An- et de l'autre, parce que toutes les contrkes ne 

clam , Andernach ( Rhin ) , Aschersleben , Bergen 
(Norwdge), Berliu, Bielefeld, Bolsward, Brande- 'Ont pas 'galement riches' 
bonrg, Brsunsberg, Brunawick. Brame, Buxtehude, D'apr6~ des C ~ ~ C U ~ S  faits pOUr dix-neuf ÉtatS, 
Campen, Cologne Cracovic, Danzig, Demmin (Po- la proportion entre le montant de la liste civile 
m&ranie), ~ e r e n t l r ,  Dorpat, Dorlmund, Duisburg 
Eimbeck, Elbing, Elburg, Emmerich, ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ t '  et le produit net budget des varie 
sil?-l9Oder, Golnow , Goslar , Gmttingue , Greifs- de 0.86 a 18; M. Rau en a publié le tableau dé- 
wald, Grmningue, Hslberstadt, Halle,  Hambourg, taillkdans ses Principes de la scim,ce$nanciire, 
aameln i Hamm (West~halie),  Hanovre, Hardewyck, 4~ &dition, 1859. Pour les gran& Etats, tels que Helmstedt, Herforden , Hildesheim, Kiel , Kmsfeld 
Rolharg, Kmuigsberg (Prusse), Kulm, Lemgo, ~ i x !  l'hgleterre, l'Autriche, la France et la PruSse. 
heim (~orraine) ,  Lubeck, Lunebourg, JIagdebourg, en y comprenant les Pays-Bas et la Belgique, 
Mdaden, Ytinster, NimBguc , Nordheim , Osnahrtiok , 
Osterburg, Paderborn, Qnedlinbiirg, Reval, Riga, la proportion n'atteint pas p. 100' 
Roslbek, Rugenwalde, Rmrmonde, Yalzwedel, s e e -  C'est de Louis XVI que date en Fiance la 
h3u¡Ieril smst , Stade, Stargard ~ t a v e r n  , Stendal, premiere iiste civile, íixée, des 1790, a 25 mil- 
Stettiu, Stolpe, Stralsund ~ h i r n ,  Ulzen, Unna, 
Venloo, Warberg(Su6de) ' ~ e r b e n ,  Wesel, Wisby lions de francs et par le du 
( CtothlanB ), Wismsr, ~ u t i h e n  , ZWOII. 26 mai de l'année suivante. Sous Louis XIV. 

2. VOY. I'oiivrage de Sartorius : U~kundliche Ge- les dépenses de la tour avaient &te de 45 mil- 
dchichte des Ureprungi, der deutschen Hanaa. 3 vol., 
m t t i l i g u e ,  1802.1808, avec la continuation de M. de lions, chigre de 1685- Néanmoins Versailles. 
Lappenberg. Hambouig, 1930,~ vol. avec Trianon et Marly, construits pour les plai. 



sirs du roi, avaient codté 157 millions de 1674 
a 1690. L'article 10 de la Constitution du 3 sep- 
tembre 1791 (titre 111, chap. 11, section lm), pui 
consacre le principe d'une liste cinle k e ,  est 
ainsi concu: «La nation pourvoit a la splen- 
deur du trdne par uneliste civile dont le Corps 
Iégislatif déterminera la  somme a chaque chan- 
gement de regne, pour toute la dur8e du 
r4gne.n Napoléon, consu1 a vie, n'avait que 
500,000 francs par an, pour frais de représen- 
tation; empereur, il revint aux 25 millions de 
Louis XVI, plus 3 millions pour l'apanage de 
sa  famille. .Dans ces sommes ne  sont pas 
compris les chiteaux de plaisance et  autres 
domaines dela couronne. (Voy. Dotation de la  
couronne et  Domaine privé.) A la liste civile, 
maintenue a 25 miuions sous la Restauration, 
vinrents'ajoiiter 8millionspourla famille royale. 
La loi du 2 mars 1832 alloua 12 millions seu- 
lement a Louis-Pbilippe. Le duc d'orleans, hé- 
ritier présomptif, obtiut une dotation annuelle 
d'un million, portée au double depuis son ma- 
riage. La loi stipulait en outre qu'en cas d'in- 
suffisance du domaine privé, les dotatious des 
fils et  des filles du coi seront réglées par des 
lois spéciales : c'est ainsi qu'un million de dot 
fut donué a la reine des Belges. La liste civile 
de l'empereur Napoléon 111 a Cté portée a l'an- 
cien chiffre de 25 millions, par un sCnatus- 
consulte du 11 décembre 1852. (Voy. Dotation.) 
Comme sous le premier Empire, certaines de- 
penses incombant a la liste civile peuvent 
s'imputer sur des fonds spéciaux. En 1856, la 
liste civile de l'Empereur était grevbe d'une 
dette déclarée a 50 millions. 

Sur les 1,200,000 livres sterling de la pre- 
mi4re liste civile de I'Angleterre, en  1660, le  
souverain eut a supporter les dépenses de l'ar- 
mée de terre et de mer, de sorte qu'il ne  lui 
restait que 462,115 livres, somme connue pour 
1676. Le meme systeme fut suivi, avoc plus 
ou moins de modifications, sous les regnes 
suivants. Depuis 183 1, la liste civile n'a plus 
a sa charge, outre les dépenses de la couronne, 
que les pensions e t  secours; pour l'exercice 
1855- 1856, elle s'est élevée a 396,457 livres, 
plus les revenus patrimoniaux de Lancaster et  
de  CornouaiUes, évalués a 50,000 livres. La 
dotation du feu prince Albert, époux de la 
reine, Ctait de 30,000 limes. 

Dans les États allemands, ou le  systeme féo- 
da1 s'btait le plus enraciné, ce furent princi- 
palement les revenus des biens allodiaux qui 
servirent a couvrir les dépenses des souve- 
rains et  de leurs familles; elles s'élevent, en- 
core aujourd'hui, dans certains États a des 
sommes considkrables. En Autriche, une riche 
noblesse, entourant le souverain, lui forme 
une brillante cour sans de trop grands frais. 
Aussi la liste est-elle seiilement (1862) de 
6,127,200 florins (avant 1856 de 6,420,623 O.),  
dont un million et demi pour dotation de la 
famille impériale, et  pres d'un demi-million 
pour dCpenses imprévues. (Le florin autrichien 
= 2 fr. 50 c.) 

En Prusse, de meme que dans la BaviBre, 
le  Wurtemberg et le  Hanovre, la liste civile s e  

préleve presque entierement sur les revenus 
des biens domaiiiaux. Dans le premier de ces 
royaumes elle est flxée a perpétuitb la somme 
de 2,573,099 thalers (3 fr. 75 c.); les imnieubles 
que le  roi peut éventuellement acquCrir, re- 
tournent a la couronne comme en France. Fré- 
déric 11 avait flxe lui-m@me sa liste civile ii 
220,000 thalers, non-seiilement pour ses dé- 
penses privées, mais encore pour les présents 
qu'il aurait a faire. 

Pour la Bavierc, une loi du l e =  jiiillet 1834 a 
tiré la liste civile d'une maniere permanente 
a 2,350,580 fl. (2 fr. 10 c.); mais il y a des apa- 
nages, des dotations, des douaires, rcigles par le 
statut de famille du 5 aoiit 1819. La liste civile 
figure pour 2,962,272 U. au budget de 1'Etat des 
exercices 1855 a 1861. La liste civile du roi 
de Hauovre est de 600,000 tlialers, exercices 
1856 a 1858, sans les apanages et  le capital 
anglais de 600,000 livres sterling. Dans le  Wur- 
temberg, la liste civile s'eleve a 1,114,980 flo- 
rins par an, période triennale de 1858 a 186 1. 
Dans le royaume de Saxe, le domaine de la 
couronne forme un fi$Ciconimis, que le sou- 
verain abandonne a l'Etat contre une liste ci- 
vile, s'élevant, pour l'exercice 1862 a 864,000 
thalers, ou 23 p. 100 de plus qu'en 1831; 
570,000 thalers forment la liste civile propre- 
ment dite, e t  le surplus s e  compose de 30.000 
thalers pour la cassette de la reine, 235,000 
en apanages de la famille royale, et 29,000 en 
frais d'entretien des collections publiques. 

Dans le grand-duché de Saxe-Weimar, le do- 
maine assigne a la couronne et directement es- 
ploite par eile prociire au souverain une liste 
civile de 250,000 thalers, a peu prBs la moitié 
du budget de l'Etat. Les duchés de Saxe-Gotha 
e t  de Saxe-Altenboug out respectivement une 
liste civile de 115,892 et de 100,700 thalers. - 
Comme dans le grand-duch8 de Saxe-Weimar, 
ce sont les domaines de la couronne qui pour- 
voient a la liste civile du grand-diic d'0lden- 
bourg et  a celle du duc de Brunswick. 

Dans le budget de 1857 du grand-diiche de 
Bade, la liste civile est portée a 985,419 florins, 
et  a 1,085,226 dans celui de I'erercice suivant. 
- Le grand-duc de Hesse a, comme L'électeur 
de Hesse, une liste civile d'environ 700,000 tlia- 
lers. y compris, pour ce dernier , la inoitié des 
capitaux possedés en commun par 1'Etat et la 
couronne; la liste civile seule ne comporte que 
300,000 tlialers, et 56,900 c a p a n v e s ,  période 
de 1861 a 1863. - En ce qui concerne Ics deiix 
?Iecklembourg, comme il n'y a pas, dans ces 
Etats, de budget, il ne  saurait y avoir de liste 
civile. 

11 n'existe point de regle pour la liste civile 
dans le duché de Nassau, le duc régnarit ayant 
declaré en 1854 vouloir rester a cet égard iii- 
dépendant de la Chambre des états. 

La liste civile du roi de Sardaigne citait de 
quatre millions de lires (francs), chiffre de 
1856, non compris les apanages et  les habita- 
tions royales. Apres l'établissement du royaiime 
d'ltalie, une loi du 24 juin 1860 a porté la do- 
tation de la couronne a 10,500,000 lires, aug- 
mentées de5,754,000lires par la Loi du 10 aoht 
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1862 comme conskquence de l'incorporation 
du royaiime dcs Deux-Siciles. La spéciflcation 
des hiens de la couronne comprend , entre au- 
tres, une vingtaine de palais royaux dont l'Ita- 
lic est parsemée, a Pilan, Monza, Crémone, Mo- 
dene, Reggio, Parme, Colorno, Florence, Pise, 
Arezzo, Livourne, Sienne, Lucqnes, Naples, Ca- 
serte, Palerrne, Messine. 

La liste civile de l'Espagne figure pour 
47,350,000 rCaux (27 c.)  au budget de 1853, 
et celle du Portugal pour 590,000 milreis (5 fr. 
60 c.), exercice 1854-1855. 

En Russie, le revenu annuel de la couronne 
est fondP sur de vastes domaines et des pro- 
prietés patrimoniales. Conformément a un statut 
de famille de Pan1 15 de l'annee 1797, toujours 
en vigueiir, un impOt, qui pese sur les paysans 
de la couronne, sert a apanager les veuves, les 
princes et les princesses dela famille impkriale, 
en deliors du Trksor public. 

En Turquie, le sultan recoit iine liste civile 
d'environ 18 millions de fraiics, oiitre son tré- 
sor particulier, cornposk des somrnes amasskes 
et des objets precieux laissés par ses prédé- 
cesseurs. 11 pourvoit seul a toutes les charges 
et dépenses de sa cour, dont le personncl a 
ktk beaucoup diminu6 sous les deux regnes 
précédents. 

La liste civile du prkckdent roi de Grhce 
(Othon) a ktk fixke, conformcment a i'article 35 
de la constitution, a un million de draclimes 
par aii (90 c.), sans les apanages et  pour un 
terme de dix ans. Celle du noiireau roi (George) 
doit &re votée par la représentation nationale 
d'accord aveclui. llrecevra en oiitre: 1 0  10,000 1. 
st. par an, a payer par les Iles Ioniennes aprhs 
leur reunion a la Grece; 20 12,000 liv. st. par 
an, somme garaiitie par la France, I'Angleterre, 
ct la Russie, a prClever sur les intéréts de l'em- 
piuutgrecduaces troispuissances protectrices, 
le toiit en conformité du protocole no 3 de la 
conférence tenue a Londres le 5 juin 1863. 

Les deux listes civiles du roi de Subde et de 
Norwége s'elevent aux sommes suivantes, vo- 
técs en 1860 : 630,000 rixdalers pour la Suede 
et 69,000 pour la Norwkge, plus les apanages 
des meinbres de la famille royale (respeciive- 
ment 400,000 et 33,000), l'entretien des chl-  
teaux (203,400 d'iine part, et  9,000 de I'autre), 
et les kcuries royales (45,000 rixd. en Silede); 
eiiseiiihle 694,000 rixdalers de listc civile, 
433,000 d'apaiiages, ct 257,400 pour clievaux 
et clidleaux. Le total géiieral, de 1,384,400 rix- 
dalers,presenteune augmentation de 83,000rix- 
dalers sur celui de l'exercice 1857. 

Dans le Danemark, la liste civile est de 
800,000 thalers spéciks (environ 2,400,000 fr.) 
paran, ainsifixkc pour la durée du regne actuel. 
Le Danemark et le Sclileswig en fournissent au 
dela des trois quarts; le reste esta la chargedu 
Holstein, proportionnellement a sa population. 
Le roi dispose en outre, pour son usage, de 
tous les chiteaux et liabitations royales appar- 
tenant ti I'État. L'apanage des princes et prin- 
cesses dc la famille royale cst ri.gl.li: par des 
lois, ct payd sur le Tresor de 1'Etat. 

La liste titile du roi régnant dcs Pays-Bas, 

fixke parlaloi du 10 aodt 1849, est de 600,000 flo- 
rins (2 fr. 10 c.), plus 50,000fl. pour frais d'en- 
tretien des palais d'hiver et  d'Cté. La dotation 
du prince héréditaire s'kleve ti 100,000 fl. et  A 
200,000 fl. quand il s e  marie. La reine douai- 
riere r e p i t  150,000 fl. par an. 

La liste civile du roi des Belges et les dota- 
tions desprinces, ses fils, ont deja kté indiqukes 
ailleurs. (Voy. Belgique, t. 1, p. 229.) Lors du ma- 
riage de la princesse, ulle du roi, avec un prince 
de la famille irnperiale d'Autriche, lalégialature 
lui a votk une dot de 258,000 fr. 

bu Brésil, seul de tous les États indkpen- 
dants de l'hmkrique quiait garde la monarchie', 
la dotation de l'empereur est (loi du 28 aoDt 
1840) de 800 contos de reis (2,400,000 fr.); 
avec les dotations de la famille impériale , la 
liste civile s'éleve au total de 1,083 contos de 
reis (3,249,000 fr.). 

Dans les Etats r8publicains, la liste civile, 
si l'on peut nommer ainsi les traitements des 
magistrats supremes du pays, est insignifiante, 
wmparativem,ent aux listes civiles des monar- 
cliies. Aux Etats-Unis, le  président reqoit 
25,000 dollars (5 fr. 40 c.) par an,  plus les 
gages de quelques domestiques, les frais d'a- 
nieiiblement, d'kclairage, de reparalion de la 
Maison blanclie (palais presidentiel), qui sont 
votes aniiiiellement. En Suisse, le traitement du 
president federal represente a peine le revenu 
d'un bourgeois aisk, 8,700 fr., chiffre de 1858. 
11 en est ti peu pres de m&me dans les quatre 
villes libres, Hambourg, Breme, Lubcck et  
Francfort-sur-le-blein. XAVIER HEUSCHLING. 

LIT DE JUSTICE. C'ktait d'abord le  siége 
sur lequel les rois de France s'asseyaient ponr 
rendre la justic'e. 11 était surmonté d'un dais, 
et en forme de lit, selon la mode du moyen 
Bge. 

Depuis la fondation du Parlement, les rois ne  
s'asseyaient sur le lit de justice, que dans des 
occasions solennelles, telles que leur majorité, 
la proclamation d'un grand édit , le  jugement 
des grands vassaux. 

Quand le  Parlement devint puissant, les rois 
tinrent des lits de justice pour le forcer a en- 
registrer les édits malgré ses remontrances. 11s 
brisaient i'autoriti? judiciaire du Parlement eii 
evoquant les affaires au conseil prive; ils bri- 
saient son autorite politique par les edits spk- 
ciaux, lettres de jussion, lits de  justice, lettres 
de cachet et  ordonnances d'exil. Si le  Parle- 
ment n'obéissait pas aux lettres de jussioii , le 
roi s e  rendait au Parlement avec les princes du 
sang, pairs et maréchaux, le grand chambellan, 
le grand écuyer, le prévdt de Paris, tout l'ap- 
pareil de la force. On lisait l'Cdit , souvent on 
n'en lisait aue le titre. et  on exiaeait I'enre- 
gistrement.'~e~arlernent délibkrait-avoix basse, 
a moins d'autorisation . et on enregistrait l'or- 
donnance a la majorité des voix. ~ G a n d  la ma- 
jorité se  trouvait coutre, ce qui n'arrivait pres- 
que jamais, on enregistrait tout de mEine. Le 

1. La question du Yexique n'est pas encore reso- 
lue au moment o& uous Bcrivons. 
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plus souvent on faisait le simulacre de délibé- 
rer et de recueillir les voix, et on enregistrait 
d'apres cette formule: Le roi ordonne qu'il sera 
procédé a l'enregistrement des lettres don¿ il 
a été délibéré. 

On justiflait cette violation de la conscience 
des magistrats par leprincipe: Advenienteprin- 
cipe, cessat magistralus, qui aurait besoin 
lui-m&me d'etre jusfifie. Les plaisants disaient 
qu'on appelait ces solennités lits de justice, 
parce que la justice y dormait. 

Le premier lit de justice qui ait eu pour ob- 
jet un enregistrement forck est celui que tint 
Charles VI, pour obliger le Parlement a exécu- 
ter sa volonté sur la régence de ses tuteurs. 
Un autre non moins célebre est celui ou Cathe- 
rine de Médicis et L'Hdpital firent déclarer 
Charles IX majeiir a treize ans. Le roi y flt enre- 
gistrer de force l'édit qui confirmait la décla- 
ration d'Amboise et répondit auxremontrances 
de De Thou: u Les rois, mes prédécesseurs, ne 
vous ont mis au lieu ou vous etes pour &tre les 
tuteurs, ni les protecteurs du royaume, ni les 
conservateurs de la ville de Paris. Je vous re- 
comande de ne vous m&ler que de la justice. 
Vous vous &tes fait accroire que vous &tes mes 
tuteurs; je vous ferai connaitre que vous ne 
l'etes point, mais mes serviteurs et sujets.a 

Sully, ayant besoin d'argent, mit A exécutioii 
son fameux systeme, qui était la création des 
nouvelles charges. Le Parlement refusa d'en- 
registrer l'édit. Harlay dit a Henri 1V : (1 Sire, 
nous sommes obligés d'écouter la justice; Dieu 
nous Ya baillke en main. - C'est a moi, qu'il 
l'a baiilee, et non a vous, i, dit Henri IV. Puis il 
exiia Séguier et la Riviere , tint son lit de jus- 
tice et dit aux jeunes conseillers d'imiter la 
prudence des vieux, qui n'osaient remuer. 

Mentionnons le lit de justice ou l'avocat gé- 
néral Servin mourut aux pieds de Louis XIII, 
en lui faisant des remontrances, celui du 12 
mai 1631 ou le Parlement vint au Louvrc et 
se mit a genoux pour avoir eu l'audace de dé- 
libérer s'il fallait punir les domestiques tres- 
innocents qui avaient suivi le duc d'0déans 
assez coupable, et celui que tint Louis XIV a 
sept ans, pour faire enregistrer des edits bur- 
saux. Séguier dit en cette occasion: que la 
conscience en affaire dXtat était d'une autre 
nature que la conscience ordinaire. 

Louis XIV tint en 1667 un autre lit de jus- 
tice. 11 s'agissait de la préséance des pairs sur 
le Parlement. Le roi enjoignit a ce corps de ne 
faire de remontrances que dans la huitaine, 
aprds avoir enregistre l'édit avec obéissance. 
Quatre aris auparavant avait eu lieu la sceue de 
Louis XIV en bottes, avec un fouet de chasse, 
dkclarant au Parlement qu'il entendait régner 
par lui-meme. 

Le 26 aoht 1718, Louis XV, igk de huit ms, 
tint un lit de justice pour faire enregistrer 1'6- 
dit sur le marc d'argent. 11 défendit au Parle- 
ment de se meler d'aucune affaire d'Etat , ni 
des monnaies, ni du payement des rentes, ni 
d'aucun objet de finances, (i ni de I'opéran. Le 
premier prksident demanda la permission de 
cleliberer. D'Argenson lui repondit que le roi 

voulait &tre obéi, obéi dans le moment. Le 
7 septembre 1770, le meme roi en tint un 
autre a Versailles et ddfendit au parlement 
de Paris d'appeler les autres parlements, les 
classes (c'etait faire un corps de tous les 
parlements de la nation); de leur envoyer 
des mémoires politiques; de cesser le ser- 
vice; de donner leur démission en corps; 
de rendre des arrets contre des enregistre- 
ments; le tout sous peine d'etre cassés. 11 y 
eut résistance, lettres dejussion,d~sobéissance. 
Des mousquetaires vinrent la nuit arrCter les 
parlementaires, et leur présenter un papier a 
signer: Oui ou non. Quarante signerent oui. 
Les oui vinrent au Parlement, demandbrent 
pardon aux non, signerent non; et ils furent 
tous exilés. (Voy. Voltaire, iiistoire du Parle- 
nzent.) 

On sait comment le Parlement fut dissous, 
remplacé par un autre moins populaire, puis 
rétabli. Le 12 lnars 1776, Tiirgot fit tenir a 
Louis XVI un lit de justice pour l'abolition des 
corvees, la suppression des jurandes et des 
maltrises. Le 7 aoht 1787, dans un autre lit de 
justice, au milieu de la discussion sur 1'édit du 
timbre et de la subvention tcrritoriale, fut lan- 
cée la proposition d'assembler les Etats géné- 
raux. La révoliition en sortit. 

On peut se dernander pourquoi les rois s'ob- 
stinaient a faire enregistrer les édits. C'est que 
l'enregistrement était une publication néces- 
saire dans un pays ou les communications 
étaient difficiles; qu'il y avait dans cet enre- 
gistrement une sorte d'autoritk morale; qu'on 
btait ,alors tres-formaliste, et que tousles corps 
de YEtat, A part les moments de colére, seres- 
pectaient avec superstition et se haissaient 
avec fanatisme; et qu'en general, ceux qui gOu- 
vernent aiment mieux forcer l'assentment que 
de s'en passer. JACQUES DE BOISJOSLIN. 

LITTÉRATURE. 11 est extrbmement aisk de 
comprendre que la littérature a d6 crvoir une 
action puissante sur la marche des évene- 
ments historiques, mais il est en revanche 
fort dificile d'expliquer en quelques pages 
quelles ont été la nature et lamesure de cette 
action. Une telle qucstion, présentke sous la 
forme la plus générale, renferme en elle-meme 
sa réyonse. Chacun y répondra añirmativement 
par la seule force de cet instiuct naturel qui 
va de lui-meme et comme d'un seul bond vers 
les vérités evidentes, et qui n'est impuissant 
que devant les véritCs douteuses ou les subti- 
lités de l'esprit de systeme. 11 n'est pas besoin 
de raisonner pour comprendre i premiere vue 
que les ceuvres du génie humain out dh exer- 
cer une influence sur les actes du génie hu- 
main. Comment expliquer cependant et retracer 
sommairement l'histoire de cette influence? Ce 
n'est pas un articlc, c'est un traite complet 
que rkclamerait un pareil sujet, car les formes 
de cette influence ont varié a l'infini selon les 
peuples, les civilisations et les siécles. En outre, 
ce mot littérature est iin mot synthétique, gé- 
nkrique, qui represente, non un seul prodiiit 
de i'iiitelligence humaine, mais unc foulc de 



prodiiits trEs-divers et tres-opposés. L'influence 
qui appartient a un genre littéraire . n'est pas 
du tout la mEme qiie celle qui appartient a 
un autre, et pour nous borner a la division la 
plus large qui puisse exister des ceuvres litte- 
rairer, il est clair que l'action de la prose est 
aussi diamétralement le contraire de celle de 
la poksie, que la con~er~ation est le contraire 
de la révolution, et que le passé est le contraire 
du prksent. 11 y a des peuples, chez lesquels 
cette action de la littkrature apparatt des le 
commencemeut de leur liistoire et va toujoiirs 
en gandissant; il y en a d'autres chez lesquels 
elle n'apparalt que tres-tard et lorsque la plus 
grande partie de leur histoire s'est PcoulCe 
déji; il y en a d'autres encore, chez lesquels 
elle ne fait que passer a la maniere d'une 
trombe et d'un orage. Enfln derniPre dificultP, 
les hommes illustres en qui se personniíle cette 
action de la littérature. ne sont autres que ces 
coureurs, dont parle LucrBce , quise passent de 
main en main le flambeau de la vie. En con- 
séquence lorsque , pour sixnpliíler la question. 
on veut s'arreter a un point donné du temps, 
on s'aperqoit bien vite que chacun de ces 
Iiommes illustres a des anct'tres, et que I'in- 
tluence de la littératiire dans te1 ou te1 siecle ne 
peut s'expliquer sans le secours des siecles pré- 
cédents. On se troiive airisi en face d'une sé- 
rie de rapports de siiccession, qui d'effets en 
effets vous raniene jusqu'a une cause premiCre 
de date et de nom inconnus et qui est tout sim- 
plement le premier homme qui a pense. Force 
nous est donc de nous borner A quelques gé- 
neralités importantes. 

Cetle influence de la littérature a toujours 
existe, mais ce n'est qu'a uue epoque encore 
trés-rapprochée de nous qu'elle est devenue 
toute-puissante. La Iittératiire n'a commencé 
a &re reellement un agent distincl des autrcs 
grands agents moraux de I'humanité qu'8 par- 
tir de la découverte de I'imprimerie, et le sei- 
zieme siecle, dont la date est si pres de nous, 
est 1'5ge liérolque de l'histoire de cet agent 
nouveau. Jiisque-la, sauf quelques exceptions 
eclatantes, la littérature avait loujours conservé 
le cachet de son origine. Dans les antiques ci- 
vilisations sacerdotales et g~ierribres, la litté- 
rature avait Cté tout, on peut le dire; mais en 
btant tout, elle n'était rien. Elle était I'hymne 
que les prbtres apprenaient a la foule, le 
chant de guerre ou de triomphc qui célébrait 
la gloire des combats, le cantique prophetique. 
qui donnait a I'homme le secret de ses desti- 
nées et des destinées de sa race; mais l'enthou- 
~iasme, la ferveur et le courage qii'elle inspi- 
rait ne lui appartenaient pas. Ce n'était pas clle 
qui parlait, mais la religion , I'esprit de caste, 
l'ardeur guerriere, tous les grands agents mo- 
raux, en un mot, qui ont serri deguides a I'hu- 
manité et avec lesquels elle se confondait. Elle 
etait lavoix, le verbe de puissances divines, 
mais ce verbe ktaitintimement uni a ces puis- 
sances, et ne s'etait pas incarnP dans une per- 
sonnalité distincte, en sorte qu'on peut dire 
de la litteratrire, comme du mystere du Verbe 
clirétien, qu'elle étdt des le commeucement 

des choses, mais qu'elle ne s'est révBlCe aux 
Iiommes qu'i une heure donnée du temps. 

Dans I'antiquité classique, c'est-a-dire en 
Grece et a Rome, Ic mystere s'est accompli, le  
verbe est devenu chair et a pris unepersonna- 
lite bien distincte. La litterature séparée de son 
berceau divin commence une vie profane en 
dehors du sanctuaire; le sage est distinct du 
pretre, le poete est distinct du propliete, l'his- 
torien est distinct de I'homme de guerreet d'ac- 
tion. Plus les siecles s'écoulent et pliis cette 
individiialité devient netteet tranchée. En Grece 
la littérature de la grande époque se rattache 
tout en tiere a l'inspiration bCrol'que des poemes 
d'Homere et conserve encore dans sa liberté 
quelque chose de sacerdotal et de sacre; mais a 
Rome ce caractere a disparu enti8remeiit ou ne 
se laisse apercevoir que dans le souvenir des 
ceuvres perdues d'époques a demi fabuleuses. 
La le poete, l'historien, le sage sont aussi skpa- 
rés déja de toute influence sacerdotale qu'ils le 
sont dans notre moderne civilisation. Ce sont 
de simples individus qui ne relevent que d'eux- 
memes, de leur propre inspiration , de leur 
propre conscience, et qiii s'attribuent le droit, 
en vertu de cette inspiration et de cette con- 
science, de juger les actions des hommes deleur 
temps, et de peser autant qu'ils penvent sur 
leurs décisions. L'homme de lettres moderne 
est deja trouvé, et la littérature a revetu la 
forme qu'elle ne quittera plus. C'est a Rome 
et non en Grbce qiie la littérature a pris son 
caractere dénnitif, celui sous lequel nous la 
connaissons, celui sous lequel la connaltront 
dksormais les hommes de tous les temps jus- 
qii'a laconsommation des siecles. C'est la seule- 
ment qu'elle a endosse son costume profane, 
Zaique, c'est 18 que de sa propre autoritk elle 
s'est instituée souveraine et juge, c'est la 
qu'elle s'est attribué le droit de parler en son 
nom seul. 

Sous cette deuxieme forme, la littérature a 
rendu i l'hiirnanité les plus grands services, et 
encore aujoiird'hui, nous, les derniers nés du 
temps, nous vivons en partie de ses bienfaits. 
Cependant, quoiqu'elle ait accompli un fait des 
plus considérables , - la transfonnation des 
mceurs et par suite de la constitution romaine 
sous I'action de la philosophie grecque, - son 
influence fut beaucoup plutOt intellectuelle que 
politique. Elle eut pouvoir sur les individus 
plut6t que sur l'ordre gkneral des choses; les 
caracteres et les intelligences lui durent beau- 
coup, les faits lui durent peu. Mais en re- 
vanche cette action ainsi bornée eut sur I'in- 
dividu un empire qu'elle n'a jamais retrouvé 
au meme degré. Plus tard la littérature a bien 
pu pénétrer les masses, mais elle n'a pu exercer 
la meme influence sur chacun des individus 
qui les composent. L'opinion qu'elle donnait B 
I'homme, s'iniposait a lui et s'emparait de lui 
tout entier, taudis que, de nos jours, nos opi- 
nions peuvent tres-aisément btre séparées de 
nos personnes. Dans l'antiquité tout stol'cien 
¿.hit stol'cien, tout Bpicurien etait Ppicurien, 
tout pcripateticicn était pkripatéticien depuis 
l'intelligence jusqu'aur ruceurs, depuis l'áme 



jusqu'au cceur , depuis la maniBre de manger 
et de saluer jusqu'a la maniBre de comprendre 
et de supporter la vie, de jouir de ses biens 
et de lutter contre ses maux. 

Une force morale nouvelle, la plus considé- 
rable que le monde ait jamais connue, le chris- 
tianisme, se chargea d'exercer sur les masses 
cette action bienfaisante que la littérature an- 
tique avait Ct.5 impuissaute leur faire sentir. 
Alors commenca la période du moyen 5ge pen- 
dant laquelle la littérature recommenqa toute 
son histoire, ou pour mieux dire, la continua 
en la recommenqant, car pendant toute cette 
période, il n'y eut pas, quoi qu'on ait dit, 
de'solution de continuité dans la marche de 
I'esprit humain. La littérature revécut cette 
époque les deux existences de son histoire 
passée, non successivement, mais simultané- 
mcnt. Elle fiit sacerdotale ct giierriere et en 
meme temps larque et profane. Elle sc confon- 
dit avec la religion et l'esprit de caste, tout en 
gardant son individualité. L'ktrangeté du moyen 
ige, ce qui Bit pour nous aujourd'hui son ori- 
ginalité, ce qui lui donne son caractere po6- 
tique, c'est précisément cette juxtaposition 
presque toujours inconcevable et qnelquefois 
contre nature de toutes les formes du passé, 
depuis celles des chilisations les plus nasves, 
jiisqu'b celles des sociétés les plus rafinées. 
Ce qui est nouveau dans le moyen @e, ce ne 
sont pas les Cléments dont il est composé, 
c'est I'alliance de ces Bléments. La littérature 
eut donc pendant le moyen ige les deux carac- 
t6res qu'elle avait eus successivement dans 
l'antiquitd. Tout le passé fut conservé, et pour 
ainsi dire ressuscité, afin que de ce passk 
ainsi rendu i la vie i'avenir pQt Cclore. Cct 
avenir écldt enfin apres de longs siBcles d'in- 
cubation, et il porte le nom glorieux de Re- 
naissance. 

Au quinzieme siBcle, la littkrature avait enfin 
retrouve sa forme véritable et elle pouvait re- 
commencer l'histoire glorieuse qu'elle avait 
eue d.5ji en Grece et dans I'antique Italie. Mais 
quelque piiissant que fiit ce mouvement de la 
Renaissance, il est doutenx qu'il eht sufi pour 
donner A la littérature I'action décisive qu'elle a 
conquise dans les temps modernes, si le hasard 
d'une décoiiverte imprkvue n'était pas venii en 
aide a I'esprit humain. 11 est plus que probable 
en effet que si I'imprimerie n'etit pas Cté décou- 
verte, le mouvement de la Renaissance n'au- 
rait abouti qu'h une répétilion de l'histoire lit- 
téraire de la Gr6ce et de Rome. L'influence de 
la littérature se serait comme autrefois fait sen- 
tir aux individus seulement; elle aurait marché 
avec la meme lenteiir que pendant les siecles 
passés. Mais I'imprimerie lui preta des ailes. 
Par elle la Renaissance se communiqua des 
peuples héritiers naturels de la Grece et de 
Rome aux peuples encore A demi barbares du 
reste de I'Europe, par elle la Réforme fut pos- 
sible, par elle le regne de la parole parlée, 
de la tradition 'orale fut détruit. En placant 
sous les yeux des populations les documents 
de leur histoire religieuse, elle inaugura le 
regne de la religion individueile, et fit chaque 

Iionmie juge et critique de la foi. Jusqu'alors 
I'homme avait Cté instruit directement par 
l'homme, la parole avait &té souveraine; I'im- 
primerie rend inutile cette Communication di- 
recte matérielle de la chair avec la chair, et 
détruit la puissance nécessairement bornée de 
la pensée parlée. Des signes muets qu'on peut 
multiplier autant qu'on le veut, font désormais 
de la pensée de cliaque individu la propriété 
de tous les hornrnes. Alors tout change de face. 
L'instruction n'est pliis a la merci de l'occasion 
ou de la faveur, quiconque la désire peut I'ob- 
tenir. On n'a plus besoin d'entreprendre de 
lointains voyages pour entendre la parole d'un 
maltre renommé; cette parole, dépouillke de 
son vetement materiel, vient vous trouver A do- 
micile. L'homme n'avait qu'un maltre jusqu'a- 
lors, ct il était par conséquent obligé decroire 
aveiiglément en lui; désormais il eri aura vingt, 
qu'il pourra mettre en opposition les uns avec 
les autres et entre lesquels il sera libre de 
choisir. En m&me temps qu'elle donne a la pen- 
sée la rapidité de l'éclair, I'imprimerie cree 
dans le royaume de I'esprit l'égalité et I'ému- 
lation. Elle fait du disciple I'égal du maitre par 
cette faculté qu'elle donne ti I'homme de clioi- 
sir et de jiiger a p r i o ~ i  celui dont il adoptera 
I'opinion; elle crée l'émulation entre les sages 
et les lettrks, en les forcant a briguer la faveur 
du public pour se faiie écouter de lui. Le re- 
gime parlementaire s'inaugure ainsi dans le 
domaine de la pensée, les idées sont accep- 
tCes ou repoussées par une sorte de suffrage 
universel, et le royaume des lettres, qui jus- 
qu'alors avait ktC une vkritable monarchie, 
pourra justement porter le nom de république. 

République dans tous les sens, car a partir 
de la Renaissance, la lilterature n'a plus re- 
levé que d'elle -meme et s'est debarrassée de 
toutes les iníiuences qui avaient pesé sur elle. 
Cette personnalité que nous lui avons vu si 
laborieusement et si glorieusement cliercher 
en Grece et a Rome, elle l'a enfin conquise. 
L'homme de génie n'a plus besoin de s'a- 
briter derriere une autre autorite que celle de 
sa conscience, il n'a plus besoin de se dire en- 
voy6 de Dieu, de justilier son inspiration en allé- 
guant une inspiration celeste, il afirme comme 
IIU droit naturel qu'il a un pouvoir sur ses sem- 
blables que nul ne peut I'emphcher d'exercer. 
Toiit homme qui a quelque cliose a dire n'a 
pas besoin d'investiture pourparler, il n'a d'au- 
.tres conseillers a consulter que sa conscience 
et son cocur. L'opiniou du monde devient une * 

rnaniere de trdne perpétuellement propose a 
l'usurpation du gknie hurnain. Voiia trois si&- 
cles que ce grand mouvement a comrnencé 
et dans ce court laps de temps il a deja 
tout renouvelé, mceurs, lois , gouvernement, 
sciences, intérets. 11 a mis I'homme en posses- 
sion de lui-meme en lui révélant la notion de 
I'liumanité, il a réduit le gouvernement i n'h- 
tre que la premiere des fonctioiis sociales, il a 
transformé les lois d'ordres iniposés par iine 
autorite mystique en obligations volontaire- 
ment consenties. 

L'apogée dc cc grand mouvement fut, comrne 



on le sait, le dix-huitieme siecle. Alors on vit 
pour la premiere fois dans tous les Etats de 
I'Europe de simples particuliers s'ériger en 
censeurs des institutions e t  des lois établies 
et sc présenter devant les populations coinme 
les véritcibles représentants de I'autorité mo- 
rale, de la justice et de la raison. Chose mer- 
veilleuse et qiii fait mesurer l e  progrks ac- 
compli depuis la Renaissance , ces prétentions 
ne clioqueut et n'ktonnent personne. On trouve 
tout naturel que Voltaire , Montesquieu ou 
Rousseau aient raison contre Jes représentants 
ofliciels de l'hg~ise et de  I'État. Les princes 
Ccoutent avec docilité les avis des philosoplies, 
et pour donner satisfaction a leurs vceux por- 
tent eux-mémes la main su r  les vieilles insti- 
tiitions de leurs Etats. En Espagne, en Por- 
tugal, en Toscane , a Naples, en France, en 
Autriche, les liommes d'htat et les princes 
gouvernent selon les principes nouvellement 
mis en faveur auprks de l'opinion par les phi- 
Iosophes, et de maniere a mériter les applau- 
dissements et les félicitations de ces rois d'un 
noiiveau genre dont ils ne  sont , pendant plus 
de cinquante ans, que les ministres et les 
agents. On sait comment se termina ce grand 
mouvement littéralre et pl~ilosopliique; l'évé- 
nement qui en fut la conséquencc dernikre 
porte un nom memorable et terrible; il s'ap- 
pcllc la Revolution fran~aise. 

En rksumé, on peut clirc que la civilisation 
moderne tout entiere est la fille dela litteraturc, 
car la lilterature est le principal agcnt dcs trois 
grands evenenients qui ont renouvele les so- 
cietés europkennes : la Renaissance, la Réformc 
ct la RBvolution franpaisc. De ces trois événc- 
ments dcux sont les enfants legitimes et directs 
de la litt6rature, la nenaissance et  la Révolution. 
Le troisikme, la Réforme, eut une autre parerité 
et ne  fiit que son erifant d'adoption, mais on 
peut dire que, sans cette adoption, cet eiifant 
n'aurait pu vivre. En deliors de ces trois graiids 
faits, je n'cn vojs qu'un autre, trks-coiisidera- 
ble il est vrai, et qui remplit toute l'histoire 
politiqiie dcs trois derniers siecles : la substi- 
tution du gouvcrnement monarcliique au gou- 
vernement feodal. Cc grand fait dont les ori- 
gines sont de  beaucoup antérieurcs au seizieme 
siecle, ne doit pas, il est vrai, sa naissance a 
la Iitterature, mais celle-ci l'aida cependant de 
lout sou pouvoir et fut son allibe la plus fidele. 
Les partisans les plus zeles de l'ordre monar- 
cliique, les conseillers les pliis sages dc la 
rogaute doivent gitre clierclies parmi les liommes 
qui apparliennent au parti de la Renaissance. 
Ainsi les faits memes qui ne soiit pas issus 
directement de  l'influence de la littkrature, 
doivent cependant en partie ti cctte influence 
lenrs destinées et leur fortune, et l'oii peut 
dire par consequent que l'histoire politique des 
temps modernes n'est pas autre ctiose que leur 
Iiistoire litleraire transformte et agraiidie. 

EMILR ~ I O N T ~ G U T .  

LIVRE D'OR. Registre sur lequel Btaient 
insciits les noms dc toutes les familles nobles 
de Benisc. 11 a 6t6 oiivert par lc doge Gradc- 

nigo , en 1297, pour assurer aux familles no- 
bles l e  droit exclusif d'élection e t  d'digibilitk 

toutes les magistratures. 

LIVRE NOIR. Registre etabli en Allemagne, 
avant 1848 par un ageiit de  police de  Dresde et  
sur lequel s e  trouvaient inscrites les personnes 
soupcon~iées d'appartenir aux opinions avan- 
cées ou d'&tre 11 dangereuses u. On y lisait les 
noms de bien des hommes eminents dans la 
science, et ceux de beaucoup de  personnes 
restees complétement étrangdres a la politique. 

LIVRE ROUGE.,Registres secrets des dé- 
penses de Louis XV et de  Louis XVl.* 11s s e  
composent de trois volumes reliks en maroquin 
rouge. Le premier commeiice en 1750, le se- 
cond en 1760 et le troisieme en 1773. Lapartie 
qui a appartenu a Louis XVI, a étSpubliCe vers 
la fin du siecle dernier. 

LOGE. Voy. Franc-Magonnerie. 

LOI. 

La nature et l'esprit humains sont soumis i 
certaines regles et  a certaines nécessitks qui 
determinent leur manibre d'étre et d'agii', a 
un point te1 que lcurs manii'cstations si varices 
peuvcnt toutes etre ramen6esauxmPnies prin- 
cipes et conservent leur unité liarmoiiique. Ces 
regles e t  ces nkcessités s'appellent lois. 

La nature est soumise a des lois mathkmati- 
qucs, pliysiqi~cs, cliirniques; le travail intcl- 
lectiiel est réglé par les lois de la penshe ; les 
lois de la morale determinent nos devoirs ; les 
lois de la grammaire penetrent poiir ainsi dire 
jusqu'aux enti'ailles des langues et en diiaigent 
l'application. 11 ne  faut pas confondre l e  fait 
avec la loi. IJar exemple, la chute de la pierrc 
n e  constitue pas la loi de la pesanteur, mais 
cette loi se manifeste dans la pierrc qiii tombe. 
Une loi est  donc une force invisible, mais elle 
est aiissi iine force permanente, inalterable 
bien que scs effets puissent apparaftre sous 
des formes multiples et accidentellcs. Les lois 
de la logique, par exemple, nous forcent a 
distingiier la cause de l'effet et a expliquer 
i'cffet par la cause, voila tout; mais en fait, 
combien sont variés les cas auxquels nous 
appliqiions ces lois I 

De plus, cliaq~ie loi particuliere appartient a 
un ensemble de lois, a un systeme , et ce rap- 
port avec d'aulres lois donne a cliacune son 
domaine détermine et s a  limite. On n e  saurait 
separer ni une loi chimique de l'enscnible des 
forces naturelles, ni une loi morale de l'en- 
semble du systkme, pour la faire agir isolé- 
meut , saiis qu'elle s'anéantisse , se  fausse , oit 
devienne subversive. 

Enflu, la loi exerce aussi un certain pouroir, 

1. Voici la dkfinition de Montesquieu : a Les lois,  
danslasignifieation Iaplus étendue , sont les rapporta 
nécessaires qui dérivent de la nature des choses. i 
L a  loi est-elle toujours ou uniquement un rapport? 
Nous pensons, comme I'auteur de eet article, quo 
cetie dkfinition est trop Btroite. N. B. 



une certaine autoritk qu'on doit reconnaftre , 
qui s'impose i nous, et contre lesquels on ne 
s'insurge pas impunkment. Qu'on nomme divin 
ou naturel le pouvoir qui repose dans les lois 
pliysiques, on ne saurait nier que toute ten- 
tative de I'homme de se soustraire a leur in- 
flue~ce, ne saurait aboutir qu'a constater sa 
faiblesse. La loi physique nous impose I'obCis- 
sance d'une maniere irrksistible. De meme 
lorsqu'on dédaigne de se soumettre aux lois 
de la pensee , ou qu'on méprise les lois de la 
inorale, on tombe nkcessairement dansl'erreur, 
dans la folie ou daus le vice , et i'harmonie 
meconnue de I'ordre intellectuel et moral se  
venge certainement sur celui qui l'a violee. 

De ces diverses catkgories de lois, nous de- 
vons cependant distinguer les lois proprement 
dites, les lois civiles et poliliques, bien qu'elles 
aient une grande analogie avec celles-la. Les 
lois civiles et politiques ont kgalement une 
force morale; elles émanent de I'esprit et sont 
- sinon d'une manikre absolue, du moins 
d'une manikre relative -permanentes dt inal- 
terables , car I'expression de la volonte mo- 
mentanée de 1'Etat ne constitue pas une loi, 
mais un ordre. Elles forment kgalement des 
parties d'un tout organique, le droit ou la le'- 
gislation, et elles se completent e! se limitent 
mutuellement. Enfin, les lois de I'Etat ont kga- 
lement un pouvoir et une autorité qui nous 

' impose des egards et punit ou empeche la 
. désobkissance. 

La natiire particuliere des lois (civiles et po- 
litiques) ressort des points qui suivent : 

i0 Elles sont d'ordre humain. Les lois natu- 
relles existeraient , lors m&me qu'il n'y aurait 
pas d'hommes pour les découvrir et les erpli- 
qiier; mais les lois civiles et politiques ont 
leur cause dans la nature humaine, et leurs 
effets se manifestent dans les rapports des 
hommes. Elles ont donc, comme tout ce qui 
est liumain, seulement un sens et une valeur 
relatifs , elles ne sont jamais absolues. 

20 L'autorité dont elles sont revetues n'est 
pas celle de Dieu, ni celle de la nature, mais 
celle de la communautk humaine, ou de 1'État; 
et le pouvoir qui en protege I'action, qui em- 
peche de la méconnaitre, qui lui sert desano 
tion , c'est le pouvoir de I'Etat. 

3 O  Toutes les autres lois sont, ou tout i fait 
indkpendaiites de la volonté de I'homme , 
comme les lois physiques et intellectuelles, ou 
ne sont soumises que dans une faible mesure 
a son influence, comme les iois de la gram- 
maire et de I'esthétique. L'homme ne les sau- 
rait doiic pas creer, il ne peut que les constater 
et formuler. Dans le domaine du droit ou de 
I'Élat, au contraire, la communautk, le peuple, 
i'htat agit avec la liberte qiii leur est propre, 
et dans une certaine mesure aussi avec un 
pouvoir crkateur. Nkanmoins, c'est a tort qu'on 
considérerait le droit comme un produit de 
I'arbilraire colleclif. Un grand nombre de prin- 
cipes et de regles du droit public , et surtout 
di1 droit prive, sont donnés par la nature hu- 
mnine et découlent nécessairement des rap- 
porta qui existent entre les hommes. Par con- 

sbqiieiit cette catégorie de lois civiles, comme 
celles de la nature, est dkcouverte et non 
kdictee par nous. Mais si la nature des choses 
exerce kgalement sur le droit son irrésistible 
influence, elle ne produit que les principes 
fondamentaux, et notR libre arbitre reprend 
son empire sur la manikre de les formuler, de 
les developper et de les protbger, ou de leur 
procurer une sanction. Le droit public et prive, 
en majeure partie, ne se compose pas seule- 
ment de droit naturel , mais encore de droit 
legal, et dans les societes i civilisation avancee, 
I'Etat a la tendance de comprendre dans la loi 
kcrite chaqiie notion de droit naturel qu'on 
parvient i constater dans les coutumes, et en 
les formulant, de les revetir de son autoritk. 
Prise dans son acception la plus Btendue, la loi 
embrasse ainsi les regles traditionnelles du 
droit coutumier et celles qui sont fondees sur 
la nature des clioees ; mais dans un sens plus 
étroit, on n'entend par loi que la prescription 
ou disposition obligatoire émanke de I'autorité 
supkrieure de l'Etat, et plus spkcialemerit du 
pouvoir legislatif. 

C'est en Europe, et notamment en Grece, 
puis a Rome, que la notion de lois politiques 
s'est d'abord prksentée i I'liomme d'une ina- 
niere claire et prkcise. Elle btait restée obscure 
et vague dans I'antique Orient. On n'y avait 
jamais songé íi isoler par la pensee et en fait 
le pouvoir Iégislatif de I'ensemble des attribu- 
tions de I'État. Ce qu'on nornme les lois & 
MoiSe, ce n'est pas I'expression de la volontk 
nationale des Hkbreux, ce sont des comman- 
dements de Dieu rkvklks aux chefs du peuple. 
Les Iois de I'Inde qu'on attribue a Manu son€ 
presentees comme les notes d'un savant divin, 
dans I'esprit duque1 se reflkte l'btre supreme. 
Confucius est plut6t un philosophe qui pro- 
clame des védtés morales, qu'un lkgislateur 
qui organise I'Etat. Meme dans le Coran et dans 
les lois de Mahomet, on rencontre bien plus frk- 
quemrqenti'inspiration que des aclespolitiques. 

C'est seulement depuis que le droit est de- 
venii d'ordre humain, qii'ou a considkrb I'Etat 
comme une kmanation de la volonte nationale, 
comme i'organisation de la qommunauté poli- 
tique, et qu'il existe dans l'Etat un organe re- 
counu de cette communauté etace titrecharge 
de donner des lois, qu'on a distingue nette- 
ment celles-ci des commandements religieux, 
des prescriptions de la morale et des simples 
vkrités pliilosophiques. Ce sont les juristes ro- 
mains qui les ont skparkes de la menikre la 
plus tranchke, en dkfinissant la loi : Yexpres- 
sion generale de la volonté du peuple, provo- 
quee par une proposition de l'autorité (les est 
generale jussum populi autplebis, rogante ma- 
gistratu. ATEJUS CAPITO). Le magistrat proposait 
laloi, et les comices. en l'adoptant, la rendaieut 
obligatoire; on la promulguait ensuite cornme 
l'expression de la volontk du peuple romain 
(voluntas populi romani). Plus tard les con- 
stitutions des empereurs eurent force de loi , 
parce que - d'apres le droit public romain - 
le peuple romain avait transfkré totis ses pou- 
voirs a i'empereur. 
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Bu moyen ige, la notion de la loi s'obscurcit 
de nouveau. On ne se refidait pas clairement 
cornpte de la nature de I'Etat, qui, d'ailleurs, 
etait menace de tomber sous la dépendance de 
1'Eglise. Deja les dCcrétales des papes- jouis- 
saient d'une autorite legale, de sorte que la 
souverainete politique se trouvait limitke en 
plus d'un point par le droit canonique. 

Dans 1'Elat moderne, enfin, qui a la con- 
science d'etre I'autoritk legale supreme, la loi 
a retrouvé son caractere et son application 
comme l'expression (relativem,ent) permanente 
de la volo?zté nationale, creant ou sanction- 
nant des regles ou des principes de droit. La 
brce obligatoire des lois, dans toute l'étendue 
du terriloire et pour tous ceuxqui s'y trouvent, 
est redevenue un axiome fondamental. 

C'est seulernent de cette catégorie de lois 
qu'il sera question dans cet article. 

11. OBJET DES LOIS. 

Les lois contiennent toujours une prescrip- 
tion Iégale, qui n'est pas necessairement en 
meme temps un principe absolu de droit, bien 
que beaucoup de lois soient a la fois I'une et 
I'autre, puisque l'ohjet de la loi est souvent de 
creer une institution, une organisation pratique, 
reposant sur des principes genéraux. Les con- 
stitutions, les lois organiques etablissent plus 
d'institutions qu'elles n'kdictent de prescrip- 
tions, et le droit prive lui-meme organise pres- 
que autant qu'il prescrit. 

Mais n'est-il pas des lois qui reglent encore 
autre chose que le droit 7 L'observatcur super- 
flciel sera porte a le croire, car dans tous les 
Etats modernes nous trouvons des lois qui s'ap- 
pliquent I desmatieres economiques, par exem- 
ple, a un cliemin de fer ou 6 une route, qui en 
determinent le tracé ou en arretent le devis. 
11 est aussi des lois qui satisfont a des intérets 
du culte, qui fonde~it , par exemple, des ecoles, 
ou qui firent des jours fkries. Sans doute, les 
routes ou les 6coles ne sont pas a proprement 
parler des prescriptions ou des principes de 
droit. mais ces objets ne sont réglés par la 
I&islation que parce qu'ils ont aussi un cdté 
Iégal, dans lequel la souverainete et le pou- 
voir de l '~ ta t  se manifestent et imposent i'o- 
bbissance qui leur est due. Chacun doit ad- 
mettre le cbemin de fer Iégalement autorisé; 
la route résolue par 1'État sera Btablie malgré 
les ohjections individuelles, on derra rester 
dans les limites des crédits votes au budget ; 
les ecoles devront etm fréquentkes dans des 
cas donnés, la violation des, fetes Iégales aura 
une sanction. L'action de YEtat, par rapport a 
Ces objets , ira aussi loin qu'il le croira nCces- 
saire pour régler les droits qui s'y rattachent, 
Ou pour leur conférer la protection qu'il leur 
croit due; pour le reste, il les ahandonnera 
aux innuences économiques et religieuses. 

Toutes les lois renferment un elémeut obli- 
gatoire, coercitif. Parfois, sans doute, cet 616- 
meiit ressort avec energie en imposant une 
obéissance forcée et en punissant la transgres- 
sion ; dans d'autres cas le caractkre de nkces- 
site dont toutes les lois sont empreiutes est 

moins bvident, ou plus ou moins effacé. A cette 
catbgorie appartiennent les lois qu'en opposi- 
tion avec les lois coercitives, Savigny a nom- 
mées lois de transaction ou dc mediation (ver- 
miltelnde) et qu'il voudrait mieux designer par 
lois interpretati~~es. Cette classe de lois est 
tres-frequente dans le droit prive. Comme les 
particuliers sont en général libres d'arranger 
leurs affaires selon leurs besoins et leurs vucs 
personnelles , 1'Etat intervient ici rarement par 
des prescriptious directes. 11 se borne liabi- 
tuellenient ii reconnaitre la validité des con- 
ventions privees, sans se preoccuper de leur 
contenu. Il a cependant jugé nécessaire de 
prendre toute une serie de dispositions légales 
relativement aux contrats ou actes civils les 
pliis imporlants, dispositions qui n'empechent 
pas, il est vrai, les particuliers de se lier, d'un 
commun accord. dans des conditions non pré- 
vues par la loi, mais qui determinent le sens 
des contrats dans tous les cas ou les parties 
n'ont pas exprimé leur volonté. Ces dispositions 
légales, ces lois, ne sont au fond que l'opinior¿ 
normale des particuliers, en d'autres termes, 
l'interprdtation légale de leur volonte, qui fait 
cesser les doutes, comble les lacunes des con- 
trats conclus, et indirliie au juge comment il 
doit entendre et proteger les conventions. Lors- 
que je loue un appartement ou achete une 
maison, je sais que les dispositions Iégales sur 
le contrat de louage ou de vente d'immeubles 
trouvcront leur application sur tous les points 
sur lesquels je n'aurai pas dérogé par des con- 
ventions spéciales. 

D'aprks leur ohjet, les lois se distinguent en 
lois qui reglent le droit public et en lois qui 
reglent le droit privé. Les premieres ont plus 
ou moins un caractere constitntionnel. 011 doit 
comprendre dans cette Catégorie, d'abord les 
constitutions qui Bxent les bases memes de 
l'organisation politique d'un pays, puis les lois 
dites organiques qui ne se distinguent des con- 
stitutions que parce que l'organisation qu'elles 
Ctablissent sont considerées a un moindre de- 
gré comme des institutions fondamentales; c'est 
pourquoi aussi ces lois soiit decrétées dans la 
forme ordinaire de la lkgislation et sans la so- 
lennite exceptionnelle jugée nkcessaire pour 
les constitutions. Enfin, on doit encore compter 
parmi les lois de droit public, celles qui sont 
relatives i I'administration, au culte, aux Unan- 
ces et autres semhlahles. 

Dans toutes ces lois constitutionnelles, c'est 
YÉtat qui se conslitue lui-meme, qiii regle ses 
propres affaires. Sous ce rapport, le legislateur 
pourra donc agir avec la plus grande liberté. 
Toutefois, ici aussi, il subira i'influence des 
circonstances, des faits et des idees quiregnent 
dans la nation ; il ne disposera pas, pour ainsi 
dire, d'une feuille blanche sur laquellc il 
pourra insciire a volonté et comme autant de 
lois, les reves de son imagination et les ca- 
prices de son esprit. Mais alors m@me qu'il 
doit grandement tenir compte des forces exis- 
tantes, du caractere du peuple, des besoins 
de l'epoque et de tant d'aiiti'cs circonstances 
extérieures, il n'en reste pas moins libre de 
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prendre toutes les dispositions legales qu'il 
croit utiles, sans subir les entraves d'aucune 
loi établie, coutumikre oii écrite. Personne n'est 
investi d'un droit public sans que l'Etat ne 
le lui ait confére, et ce droit n'existe que par 
I'htat et pour l'Etat; il s'ensuit que personne 
ne saurait, pour s'opposer a la modification lé- 
gale du droit constitutionnel, arguer de son 
privilége acquis d'exercer I'un des pouvoirs 
publics. Lorsque I'Etat supprime les juridic- 
tions seigneuriales , lorsqu'il transforme les 
provinces et comtbs en arrondissements et 
districts, lorsqu'il remplace les dtats surannés 
par des chambres établies selon les principes 
actuels, lorsqu'il dissout les colléges électo- 
raux et determine d'apres de nouvelies bases 
les conditions de i'électorat ou de I'éligibilité, 
lorsqu'il change le mode de suc~ession au 
trbne ou qu'il prend d'autres dispositions po- 
litiques scmblables, il peut etre imprudent, 
rnanquer de modération, faire des fautcs, mais 
i l  exerce son droit ,  et les personnes dout Ics 
interets sont lésés, dont la puissance politique 
est diminuée par ces mesures, n'ont aucun 
droit de se plaindre d'une spoliation. Les droits 
de juger, de faire partie d'une chambre IiérC- 
ditaire, de voter ou d'etre élu dans te1 ou te1 
collége electoral, d'occuper le trdne, ne sont 
pas des droits qu'on possede a titre (le pro- 
priété , mais des droits publics appartenaut a 
la communauté politique, créés dans son in- 
téret et que, par conskquent, l'Etat peut trans- 
former dans I'utilité de tous. 

Le droit pénad fait également partie du droit 
public, mais pas dans la meme étendue que le 
droit constitutionnel, car la penalitC qu'il h e ,  
s'applique a l'individu, touche a sa liberté et 
i sa fortuue, et entre ainsi dans le droit privé. 
Sur ce domaine la liberté du législateur se 
trouve donc déja un peu restreinte; et avec 
raison, car les particiiliers ne doirent pas leur 
existence a l'Etat, ils peuvent vivre en dehors 
de lui, ils ont des droits naturels que 1'État a 
Le devoir de proteger, mais dont il ne saurait 
disposer arbitrairement. ~ 'Etat  peut donc. s'il 
le juge a propos, modifier son systeme penal. 
11 lui est aussi loisible d'adoucir les peines 
d'une maniere rétroactive, puisqii'il ne lkse 
ainsi aucun droit prive; mais il ne saurait ap- 
pliquer a des crimes antérieurs les penalités 
plus dures édictées par une nouvelle loi. Dans 
ce dernier cas, la rétroactivité léserait le droit 
privé, le citoyen devant se soumettre a la pu- 
nition prévue, mais ne pouvant etre rendu res- 
ponsable d'actes permis (ou menacés d'une pé- 
nalité plus faible) au moment ou il les a commis. 

Le droit das gens est du droit public , néan- 
moins il ne saurait etre que trks-imparfaite- 
inent fixé par l'Etat, car le droit des gens c'est 
le droit ou I'ordre universel dont l'action dé- 
passe les limites de chaque Etat et regle les 
rapports des nations entre elles. Si I'liuma- 
nité formait un tout organique, s'il existait des 
institutions générales, communes a tous les 
peuples, alors il pourrait y avoir une organi- 
sation susceptible de dégager la notion ahsoliie 
du droit et de formuler la volonté de l'liuiua- 

nité en une loi universelle. Dans cette Iiypo- 
these, le droit des gens recevrait sans doute 
une expression precise et une force obliga- 
toire. Mais nous ne sommes pas encore arrivés 
a ce point , bien que, selon moi, nous soyons 
sur la voie qui y conduit. Dans l'ktat incertain 
et confus actuel du droit des gens, le droit iu- 
ternational n'est pas exprimé dans la forme 
unitalre de la loi, mais dans la forme composée 
des traités. Cependant, a I'intérieur des Etats 
qui ont signé ces traités, ces lois composées 
prennent souvent la forme unitaire si elles 
sont destinées i y .exercer une action. (En 
France elles sont promulguées par un dfcret.) 

On a déja pii voir giie le domine du droit 
privd (ou droit civil) est celui ou l'arbitraire 
(voy. ce mot) du législateur se trouve resserre 
dans les limites les plus étroites. Le droit prive 
ne regle pas les affaires de l'Elat, mais celles 
3es particirliers, le législateur doit dono né- 
cessairement s'efforcer de satisfaire les besoins 
légaux qu'il constate. La recherche, la con- 
statation de ces besoins Iégaux constitue peut- 
&re une tache plus importante, parce qu'elle 
cst plus difiicile, que celie de formulerles lois. 
Cependant, meme sur ce domaine spécial, le 
fond toiit cntier n'est pas donné, il reste encore 
une large latitude a la volontb du lkgislateur. 
On aiira remarqué la différence caractéristiqiie 
qui distingue le droit privé du moyen áge du 
droit privé moderiie : au moyen ige on se cou- 
tentait de noter le droit traditionnel ou coutu- 
mier, et ce mode de procéder a produit les 
Zegcs barbarorum aussi bien que les coulumes, 
les Weistlziimer (allemands), et certains livres 
auxquels on ne conféra qu'apres coup une 
autorité légale; de nos jours, au contraire, on 
travaille avec une pleine conscience de ses 
intentions au progres et au perfectionnemcnt 
du droit privk. La conception moderue est évi- 
demment pliis parfaite que celle du moyen 
áge, car c'est le propre d'une pulture plus 
avancée que d'avoir conscience des efforts 
faits par la société pour améliorer son organi- 
sation, au lieu de suivre les vagues inspira- 
tions de l'instinct et de se soumettre a la tra- 
dition. 

Riais, malgré la liberté d'esprit avec laquelle 
le législateur moderne peut choisir entre les 
direrses formules, institutions et prescriptions 
applicables, il n'oublie jamais qu'il est tenu 
de respecter le droit privé acquis, qu'il peut, 
par exemple, rfglcr les formes des transactions 
relatives a la propriété, mais qu'il ne saurait 
priver un particiilier de son bien Iégitime; 
enün, lorsque les circonstaiiccs rendcnt né- 
cessaire de détruire, dans l'interet commun, 
certains droits privés réels (matériels), tels qiie 
des reiites foncieres ou dlmes, ou autres, la loi 
moderne sait qu'elle doit une juste indemnité 
au propriétaire dkpossédé. 

111. FORME DES LOIS. 

L'autorité d'une loi dépend de sa forme. La 
loi étant l'expression de la volonté genérale, 
elle se revet de l'autorité de 1'Etat et reclame 
l'obéissance qui lui est due. 



C'est i la constitiition de chaque Etat A de- 
terminer qui a qualité pour representer et ex- 
primer la volonté genérale, c'est-a-dire, qu'elle 
doit creer les organes du pouvoir legislatif. Les 
institutions établies dans les divers pays civi- 
lises different grandement entre eiles. Toute- 
fois le droit public moderne ne se contente 
plus de la pratique absolutiste des empereurs 
romains ou des princes du dix-huitiéme siecle; 
il demande que la nation coopére a la creation 
des lois par ses mandataires, et ne considere 
plns comme obligatoire, une loi qui n'a pas 
eté approuvée oii votee par eux. La loi mo- 
derne apparalt donc également dans sa forme, 
non comnie la volonté du gouvernement , mais 
comme I'expression la plus catégorique de la 
volonté nationale. C'est ainsi que se manifeste 
l'esprit démocratique de la sociéte moderne. 
Le besoin de liberté et d'kmancipation qui pé- 
nétre chaque citoyen. trouve ainsi sa satisfac- 
tion par la participation au pouvoir législatif , 
et par la résistance contre toute loi a laquelle 
il est resté étranger. 

Cette tendance, cette conception est pleine- 
mentlégitime; mais c'étaitl'exagerer, la poussor 
a l'extreme, que de vouloir exclure, comme on 
l'a tenté. le gouvernement de toute participa- 
tion a la redaction des lois, ou du moins de le 
subordonner complktement a la volonte de la 
representation nationale. (Voy. Initiative par- 
lementaire.) Peu a peu on en est revenu de 
cette exagkration et on a reconnu qu'il serait 
absurde de retrancher la téte, 18 ou le corps 
tout entier doit coutribuer A former une opi- 
nion collective, en d'antres termes, que dans 
un Etat monarcliique, la premiere place revient 
de droit au chef de 1'Etat. lorsqu'il s'agit de 
manifester la volonté collective. Ce principe, la 
scieuce estenfinparvenue a le flxer et la prati- 
que ne tardera pas a abandonner complktement 
l'erreur qui vient d'etre signalee. 

La théorie de la volonte' géndrale, enseignee 
par Roiisseau, et avant lui par toute une série 
de philosophes anciens, cette théorie a sans 
doute notablement coutribué a Btablir des w e s  
erronées sur I'autorité des lois et A faiisser 
I'organisation de i'organe du pouvoir législatif. 
En considérant la volonté génerale comme la 
réunion de toutes les volontes individiielles, ou 
da moins de la majorité d'entre elles, Rousseaii 
ne peut concevoir au iond laloi elle-mbme que 
comme une convention, et sa theorie du con- 
trat social (voy.) prend ainsi plutOt le caractere 
dn droit prive que du droit public. Mais l'État 
est autre chose qii'une simple reunion, qii'une 
simple societe de citoyens , et la volonté de 
1'Etat est autre chosc qu'une moyenne prise 
sur la majorité des volorités. L'Etat est une 
unité sociale vivante, un corps national animé, 
une persouue collective. 11 y a un esprit, un 
caractere national, et par conséquent, un sen- 
timent general, une volonté unitaire . qui for- 
ment un tout homogene. La conslitution est 
I'organisation de ce corps politique, et le pou- 
voir législatif n'appartient pas aux individus, 
mais a I'ensemble de l'htat. Dans un pays civi- 
lis6 et libre, il repose dans la représentation 

politique de la nation , comprenant le chef de 
1'Etat et les mandataires du peuple. L'unité de 
la volouté de 1'Etat ne saurait etre comprise, 
tant qu'on n'a pas saisi I'idée de i'unité de la 
nation, tant qu'on u'a pas remarqué qu'on peut 
distinguer dans l'esprit de chaque homme une 
double volonté, I'une simplement individuelle, 
qul constitue la personnalite de chaque homrne. 
et  l'autre collective, fondee danslaconmunaut6 
de race l, reliant entre eux tous les membres 
de I'État, et en formant un tout. Si les hommes 
n'avaientque la volonté individuelle, ils seraient 
peut-&re parvenus a s e  reunir,en societé, mais 
ils n'auraient jamais formé un Etat. C'est seule- 
ment parce que la volonté collective de larace 
agit dans chacun d'eux, qu'ils purent realiser 
cette unité qui est I'État. La conception d'une 
reunion de volontés individuelles explique l e  
contrat et, dans une certaine mesure, le droit 
privé, mais la conception d'une volonté collec- 
tive unitaire explique seule la loi et le droit 
public. Rousseau s'est bien aperqu combieu sa 
doctrine était illogique, mais il n'a pas voulu 
abandonner son idee d'un Etat compose de la 
somme des individus. 1la oublié que 2,000 ans 
avant lui Aristote avait deja enseigne que, 
comme le tout est dans les parties, de meme 
l'ktat est - en idee - dans les citoyens. 

L'autorité des lois dépendant en premier lieu 
de leur forme, qui les presente comme l'ex- 
pression de la volonté du pouvoir législatif, il 
importe que leur rédaction et le mode de leur 
promiilgation ne laissent subsister aucun doute 
sur leur origine. Aussi a-t-on soin de meution- 
ner, soit en tete de la loi, soit parla signature, 
le cousentement de tous cenx qui participent 
au poiivoir législatil, et de lui donuer la pu- ' 

blicite nécessaire. Cette publicité est obtenue 
en Angleterre par une declaration faite au Par- 
lement qui, lui-meme, est public, et sur le 
continent par l'insertiou, sur l'ordre du gou- 
vernement, dans les feuilles officielles (Moni- 
teur ,  Bfclletin des  lois,  etc.). En Angleterre la 
loi est donc obligatoire des qu'elle a éte ap- 
prouvée par l e  Iégislateur (le roi et l e  Parle- 
ment); sur le continent i1 faut encore, du moins 
relativement a I'obeissance dud par les parti- 
ciilers, une publication exprese,  dite pro-  
mulgation. ( Voy. ce ~no t . )  

Dans beaucoup d'États on reserve pour la 
constitiition et Icslois fondamentales une forme 
exceptio~inelle. Tantdt elles sont so~imises au 
vote universel des citoyens, tandis que les lois 
ordinaircs sont valables sans avoir subi cette 
formalite; tantOt aussi on demande seulement 
qu'elles aient une majorité plns forte dans les 
corps representatifs, par exemple, les deux 
tiers des voix au lieu de la simple majorite; 
tant6t encore on exige des delibérations repé- 
tbes a des intervalles détermines ou non. Par 
de pareilles dispositions on cherclie a se ga- 
rantir contre des changemeiits imprudents qui 

1. Ce seiitiment de l'unitt? nationale, que M.Blunt- 
scbli at t r ibue B la raoe, nouo le revendiquons comme 
le resullat de I'bdueation ou ~ I u t B t  comme I'iníiuence 
du milieu soaial, c&r le milieu social complbte 1'6- 
ducation. M. B. 
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pourraient compromettre l'ordre et la skcurité peut Iui attdbuer une importance exagkrbe, la 
de l'État; a rendrc sensible aux citoyens l'im- développer outre mesure et détruire ainsi i'har- 
portance de ces lois ; enfin, a exciter toutes monie de l'ensemble. Les grands législateurs 
les forces de l'intelligence et de la volonté de tous les pays se sont occupés de préférence 
de ceux qui doivent coopérer a leur renouvel- de codification. César a déja exprime l'idée, 
lement. réalisee plus tard par Théodose et Justinien, 

Lorsque ces formes exceptionnelles sont pré- de codilier le droit romain. Charlemagne a pro- 
vues ou prescrites, l'autorité et la validité mulgué, il est vrai, un grand nombre de lois 
des lois dépendent de la fidélité avec laquelle specialcs, mais lui aussi aimait a s'occuper de 
on les a suivies. Ainsi quand une constitution codification. L'empereur germanique Frédéric 1i 
doit Btre consacrée par le vote des citoyens, (de lamaisonde Souabe, Hohenstaufen, voy. Dy- 
si cette formalité a été négligée, ou si la con- nasties), le roi Frédéric IL de Prusse, Louis XIV 
stitution n'a pas obtenu la majorite des voix, et Napoléon le? en France se sont posé des 
i'acte est indubitablement i nul et de nulle va- monuments impkrissables par leurs codes. Et 
leur D. si i'hngleterre s'est bornke juequ'a ce jour a 

accnmiiler des lois spéciales dont la masse 
N. DES DNERSES CATÉGORIES DE LOIS. rend si diflicile i'étude du droit anglais, elle 

1 .  Codflcation. Lt?gislation sptciale. - La ressent les inconvenients de cet état de cho- 
premiere embrasse et regle toute une branche ses, et les Anglo-Américains, qui partageaient 
du droit, par exemple, l'ensemble du droit penal ce mal, se préparent a le faire cesser chez 
ou du droit prive (civil), ou de la procédure ci- eux, 
vile, ou de la prockdure criminelle, oududroit Du reste, la codiBcation se présente sous 
administratif; la dernihre ne s'applique qu'a des deux formes. Elle peut n'etre qu'one collection 
institutions ou des points de droit spéciaux. complete ou abrégée de texte, une analyse des 
Ces deux catégories de lois ont de tout temps \ lois en vigueur; ou elle consiste en une élabo- 
existé simultanément et se sont complétées mu- ration nouvelle, une refonte de toute la ma- 
tuellement; on aurait donc tort de ne vouloir tiére legale et apparalt comme une aeuvre a 
admettre que i'une et de condamner l'autre. part. Jiistinien a principalement suivi Yune de 
Elles out chacune leur raison d'etre. Lorsque, ces deux mkthodes, les modernes pratiquent 
apr& une longue inactivité de la législation, généralement l'autre. La premiere produit une 
ou apres la promulgation d'une serie de lois compilation, la seconde une oeuvre originale. 
spéciales qui peuvent Btre wntradictoires, il Néanmoins, on aurait tort de preférer l'une 
devient nécessaire de coordonner et de réviser d'elles d'une maniere trop absolue : la préfe- 
les dispositions en vigueur, la codiGcation fait rcnce doit &tre déterminée par les circonsta~i- 
cesser Le mal. Lorsqu'au contraire, les diverses ces. Lorsque Justinien fit rédiger les Pandectes 
parties du droit sont reglees d'une maniere sa- et le code qui porte son nom, il agit sagement, 
tisfaisante et qu'un besoin législatif spécial se surtout relativement aux Pandectes, en faisaiit 
fait sentir, on y pourvoit par une loi isolee. compiler une collection de textes et d'extraits, 

Chacune de ces deux catégories de lois a en car l'kpoque classique de la jurisprudence ro- 
outre ses avantages et ses inconvénients par- maine dépassait singuli&rement la sienne dans 
ticuliers. La législation spéciale porte son at- la science du droit et dans l'art de formulerles 
tention sur un point determiné, un fait cir- principes légaux. En créant une collection, 
conscrit. L'examen peut Btre plus approfondi, Justinien a conservé a la postécité le trésor de 
toutes les circonstances, tous les rapports peu- la science juridique des Romains, tandis que 
vent etre mis en lumiere jusque dans leurs s'il avait rédigé une aeuvre nouvelle, celle-ci 
plus petits détails, et le tout peut etre réglé n'aurait jamais conquis une grande autoritéau- 
avec un soin minutieux. Une telle maniére de pres des generations posterieures. Au contraire, 
proceder pour ainsi dire microscopique est im- si la législation du dix-neuvieme siecle voulait 
possible dans le travail de la codification; le se borner a colliger les prescriptions légales 
domaine qu'on embrasse est trop étendu. Ce des siecles anterieurs, elle arreterait indubita- 

9 serait meme une faute d'entrer par trop dans les blement les progres du droit et nous forcerait 
détails,ceseraitappliquerauu tableaud'bistoire a emprisonner dans le cercle étroit des no- 
les procedes du peintrede genre. Le code prus- tions juridiques du moyen ige les relations et 
sien (preussisches Landrecht), par exemple, a traiisactions infiniment plus larges de I'époque 
kté établi d'apres ce plan défeclueux, et ses actuelle. Ajoutons enfin qu'une élaboration nou- 
dispositions trop détaillées l'ont empbché d'B- velle est toujoiirs un travail d'un ordre supB- 
tre facilement intelligible et de devenir popu- rieur a i'opération du compilateur, car elle sup- 
laire. pose une activité intellectuelle indépendante, 

En revauche, la codification a des avantages une spontanéité qui n'est pas né.cessaire pour 
dont les lois spéciales sont privées. Elle seule réunir une collection. 
donne une vue #ensemble, elle seule classe 11 ne faudrait pas s'attendre, cependant , 5 
chaque institiition, chaque principe, chaque ne trouver que d u  nouveau dans un code Cla- 
prescription selon son importance relative, et borb. L'abstraction complete du passé, une 
permet d'expliquer les parties par i'ensemble. création eutierement nouvelleserait meime une 
Elle reprksente un corps de doctrine, un cor- qualité rien moins que méritoire. Pas plus que 
pzts jzlris; la loi spkciale n'est qu'un membre la vie d'un individu, celle d'une nation ne sau- 
de ce corps, et en la considérant isolkment, on rait changer du jour au lendemain, et pour que 



dMt soit investi de t oute son autorit4 mo- 
a, 11 doit avoir ses racines dans le passe, et 
$6 nttacher a tout ce qui est reste sain dans 
TMre légal antérieur. Torit ce qui, dans le 
dmlt nouveau, concorde avec le droit ancien, 
eil paralt la continuation et Iiii concilie la vé- 
nkration v0Uée a I'ige, la force qui repose d a n ~  
Phabitude, I'affection conservée aux moeurs du 
pays. La métliode rationnelle, c'est-A-dire celle 
gtii a des principes pour points de départ, n'ex- 
clut pas I'examen des éléments historiqiies du 
drait; elle en tient, au contraire , grandement 
compte. On peut, en effet, distinguer deux éie- 
mknts dans les lois, un élément réel ou maté- 
riel, les faits, les circonstances, et un é1Cment 
ide'al, I'autorité de l'esprit de justice. Si la l b  
gislation se bomait a s'inspirer de la Justice 
abstraite, sans envisager également les faits, 
elle créerait une utopie; la loi n'existerait que 
Siir le papier, elle ne vivrait pas. 

11 n'est pas necessaire que la codiílcation so3 
dbeolument complete. Elle ne doit embrasser 
I'ensemble d'une branche du droit qu'en tant 
que toutes ses parties peuvent Ctre fixbes avec 
une égale précision. Lorsque certaines parties 
paraissent encore soumises a de trop grandes 
iucertitudes, comme lorsque les institutions, 
auxquelles elles se rapportent, sont de dates 
Wcentes (chemins de fer, télégraphe), le légis- 
lateur fcra bien de les réserver a la législation 
spkiale. 11 doit en Ctre ainsi siirtout des ma- 
tieres influencées par les vicissitudes de la po- 
litique. (Voy. aussi Codiflcation.) 

2.  Lois géndrales et lois locales; Zégislation 
d4 l'Elat et autonomie. - Le moyen age avait 
localise la lkgislation, de sorte que I'autonomie 
des seigneuries, des villes, des communes, des 
corporations avait une importance bien plus 
grande que la législation de l'Etat. Cette raricté 
üi0nie des lois répondait au caractkre domi- 
nant de L'époque. Le désir de s'isoler et de 
vivre a sa guise dans un cercle étroit fut si 
puissant, qu'il détruisit I'unité de l'État et em- 
flecha le développcment de l'esprit national. 
De nos jours, 1'Etat tend ti generaliser la Iégis- 
lation, a I'étendrc sur l'ensemble du territoire. 
U veut rkaliser I'unité et considkre l'unifor- 
nkA8 du droit comme I'une des bases de son 

anisation. ?& pendant la gbnéralisation des lois ne sau- 
&t &re appliquée d'une maniere absolue. 11 
est quelquefois des circonstances particulieres, 
dtii n'existent que dans certaines parties du 
téfiitoire, et qui cependant sont dignes de la 
pbtection des lois. D'autres fois il s'agit de faits 
Mktifs a une classe dkterminée de la popula- 
íi8rt, qu'il devient nécessaire de rCgler légis- 
lat5Vement, sans qu'il y ait lieu de rendre la loi 
oMigatoire pour la nation entiere. Des différen- 
tes de race. de reliaion. de ~rofession . de cir- 
Bónstances locales ñedoiveni plus, commc dans 
lb moyen &e, ktablir rtlusieurs droits dans le 
droit,-maiselles ne doivent pas non plus etre 
cornplétement ignorées: on leur doit les égards 
mmpatibles avec les principes généraux et su- 
phtieurs du droit. C'est pourquoi il y a a cotb 
des lois génixalee, qui restent la regle, des lois 

qui n'ont qu'une application restreinte, soit 
une localite, un district, soit a une categorie de 
citogens. 

Dans sa réaction contre le regne des statuts 
locaux, notre époque s'est trouvée portée a 
outrer le principe de la centralisation et a dé- 
truire presque partout I'antonomie locale. Peu 
a peu, cependant, bn recommence a rendre 
justice a cette dernikre. L'unité de 1'État une 
fois assurée et l'uniformité du droit établie, on 
peut songer a tenir compte des besoins sp.6- 
ciaux , particuliers, locaiix. 11 conviendra alors 
d'abandonner aux intéresses le soin de régler 

. ces besoins, c'est-a-dire, de leur conférer I'au- 
tonomie. Le tout peut alors limiter la partie, le 
pouvoir legislatif de I'État peut Iixer les bornes 
de cette autonomie, en controler l'exercice; 
mais la liberté ne trouve sa complete applica- 
tion , que si les districts, les communes , les 
institutions reglent enx-mdmes leurs intér&ts 
particuliers. 

3.  Lois ordinaires et lois d'exception. Lois 
provisoires. - Les premieres sont l'exoression 
>une situation normale; les lois d'exception 
reyondent a des circonstances extraordinaires. 
par exemple, lorsque I'invasion est imminentk 
ou lorsque la guerre civile ravage le pays. Les 
lois d'exception ont donc nécessairement une 
application restreinte et ne doivent rester en 
vigueur que pendant la durée des calamites 
qui ont motivé leur création. Quelquefois leur 
durée est indiquee dans la loi elle-meme, de 
sorte qu'elles cessent naturellement d'etre 
en vigueur si leur existence n'est pas prolon- 
gée par un nouvel acte législatif. Te1 serait, 
par exemple, I'état de siége établi expressé- 
ment pour sir semaines. Mais le plus souvent 

' 

le terme n'est pas indique d'avance, et alors, 
lorsque les circonstances changent, il peut y 
avoir des doutes sur la validité Qe leur appli- 
cation. 11 est indispensable que le corps repré- 
sentatif ait un droit de contrdle suflisant, pour , 

qu'il puisse mettre fin aus lois d'exceplion 
avant qu'elles n'aient causé trop de mal Ce 
qu'il y a de plus sOr, c'est de faire comme le 
Parlement anglais et de déterminer d'avance 
la durée de la loi d'exception. 

Les lois provisoires, si fréquentes de nos 
jours, sont une déviation particulikre de la lé- 
gislation ordinaire. Elles supposent, sinon une 
calamité, du moins un besoin urgent a satis- 
faire en l'absence des chambres, elles n'ont 
qu'une valeur momentanée et doivent recevoir 
ultérieurement la consécration du pouvoir 1é- 
gislatif. Toutefois. dans beaucoup de pays, ces 
iispositions prov.isoires reglani des-Gatiercs 
aui sont esscntiellement du domaine de la loi, 
conservent le nom de décret ou d'ordonnance 
jusqu'apres le vote des assemblées delibé- 
rantes. 

11 est 6vident que les lois d'exception aussi 
bien que les lois provisoires peuvent devenir 

1. La n6oeasit6 de lois sp6cialea ponr r6gler cer- 
tains faits particuliers eat indubitable ; malheureuse- 
ment elles peuvent onvrir la porte i bien dea abus. 
Esp6rons que les progres de l'esprit libkral rendront 
ces abus de plus en plus rares. Af. B. 



224 LOI. 

dangereuses 5 la liberte, qu'elles ne  sauraient lables sont variées. En Angleterre, la Chambre 
etre justiliées que dans des cas vraiment ex- tout entiere s e  constitue en con~inission (co- 
ceptionnels et urgents , que leur durée doit mité), c'est-i-dire que tous ceux qui s'intéres- 
etre limitee au minimum, et qiiel'interprétation seiit a la matiere prennent part a la délibé- 
doit 6tre de droit étroit, c'est-a-dire de maniere ratiori. Sur le continent on charge généralement 
a empiéter le moins possible sur la législation de l'examen prealable, une commission elue, 
ordinaire. tantut par la Cliambre entihe,  tantdt par les 

4. Priviléges. Voy. ce mot. sections formées par le tirage au sort (chaqiie 
section, comité, bureau, nommant un membre), 

V. DE LA REDACTION DES LOIS. tantdt aussi par des comités plus ou moins spé- 
On distingue les phases suivantes dans la ciaux ou permanents. 

rédaction des lois. La mauiere de proceder des commissions est 
l. D'abord l'initiative qui apparaft sous la aussi variée que le mode de leur nomination. 

forme d'un projet de loa', soiunis la délibé- En Angleterre, ou le Parlement a uue si  grande 
ration du corps représentatif, des chambres. part dans l'administration du pays, les.com- 

Genéralement le gouvernement a le droit missions ouvrent souvent de vastes enquetes; 
d'initiative et  c'est lui qui l'exerce le plus fré- elles convoquent un grand nombre de particu- 
qiiemment. A la tete de l'Etat, dirigeant les liers a titre de témoins ou d'liommes spéciaiix, 
affaires publiques, il constate plus t6t et plus etrecoiventleurs dépositions.El1erecueilleainsi 
facilement des besoins géneraux ti satisfaire , directement les élements de son jugement et 
et il dispose de nombrcuses ressources, de ns  se  sert pas ou presque pas des rapports et 
nombreux ageiits d'information qui le mettent de l'entremise du goiivernement. Siir le conti- 
cn mesure de tronver les meilleures disposi- nent ou les attributions du pouvoir législatif 
tions a prendre. Voila ce qui renil l'initiative sont genéralement plus restreintes, ou l'ac- 
si utilc entre ses mains. l a i s  si neanmoins la tion du gouvcrnement est plus étendne, les 
plupart des constit~itions accordent le droit commissions se  contentent liabituellement $6- 
d'initiative aux chambres, c'est qii'on a pii laborer les matériaux réuuis par l'autoritk ad- 
faire l'expérience que les gouvernements ne- ministrative , et n'exercent que rarement leur 
gligent parfois d'exercer leur devoir d'initia- droit de prendre des renseignements direcls 
tive, et  que certaines matikres ne  sont réglees auprks de particuliers (témoins, experts) ou de 
que sous la pression énergique des gouvernés. faire des enqztitcs. (Voy. ce mot.) La premiere 
Lorsque le  gouvernement remplit ce devoir de ces methodes prend plus de temps et cause 
avec soin et intelligeuce, la Chambre aura rare- plus de frais, mais elle assure le succes de 
ment I'occasion d'exercer son droit d'initiative. l'examen; elle permet d'y voir clair dans la 
et  quand cette occasion s e  présentera, le gou- situation du peuple et de s e  rendre iin compte 
vernement lui-nieme devra etre heureux de exact de ses besoins. La seconde méthode 
rccevoir un utile contingent de farces. maintient la commission dans une certaine 

Le projet de loi doit &re redigé avec le plus dépendance de l'administration et  la forcc de 
grand soin ; s'il avait été préparé négligemment, voir par les yeux des bureaux , mais elle cst 
la discussion postérieure ne parviendrait jamais plus commode, plus expéditive, moins chere. 
a corriger ses défauts. Comme tous les produits Dans certains cas elle peut sufiire et mememk- 
de l'intelligence, les lois réussissent le mieux riter la préférence, mais il ne convient pas de 
lorsqu'elles sont rédigées par iin seul. Plu- s 'y enfermer. L'exanien direct sera souvent 
sieiirs personnes peuvent apportcr, a son da -  nécessaire tant pour compléter les matériaux 
boration, leur contingent de lumi&res, d'autres administratifs que pour les coptr6ler. 
peuvent critiquer le projet, prendre des d6ci- 3. La délibération et le vote ont toujours 
sions relatives aux dispositions qu'il reniern~e; lieu en assemblée genérale de la Cliambre. 
mais la redaction proprement dite, la forme, Quelquefois la délibkration et le vote sont ré- 
réussit mieur a un individu qii'a une comniis- petés a plusieurs reprises. La plus grande li- 
sion. Un trnvnil collectif n'a pas toujours cette berté de discussion et  de parole est de rigueur. 
unité dans ses parties, celte cohésion qu'on Les membres de ces asseinblées ne doivent 
desire trouver dans une loi. dtre genbs ni par un mandat impératif (voy. ce 

3. Renvoi & la représentation nationab. mot) impose par les électeurs, ni par des ré- 
Discussion pre'paratoi~e. - Lorsclu'iin projet solutions de clubs, ni etrc exposés a coui'ir 
de loi est définitivement rédigé, ce qui suppose des dangers s'ils exercent une critique sévere. 
pour ceux qui émanent du gouvernemciit une Il importe aussi que, dans le feu de la discus- 
délibéralion dans le conseil des ministres et  sion, les membres n'oublient jamais les égards 
clans le conseil d'Etat, sa ,présentation a la dus a la dignité de l'assemblée ou a leurs 
rcprésentation natioriale provoque en général coll@ues, et que les tribunes ne  cherchent 
l'examen public. Cet examen cst exercé d'a- pas a influeiicer la délibération. 
bord librement (sans &re astreint a des formes 11 est inutile d'ajouter que les ,séances doi- 
particiilieres) par le public, soit dans la presse, vent etre publiqucs; lorsqiie les mandataires 
soit dans des pétitions ou des réunions spé- de la nation parlent dans l'iritéret de la patrie, 
ciales. bhis nous ne nous arrEterons un mo- il faut que tous piiissent entendre leur voix 
ment qu'a la discussion préparatoire dans le (ou lire leur discours), afin que les rapports 
sein des corps législatifs. entre électeurs et  élus resteiit vivants et de- 

Les métliodes suivies pour les examens préa- viennent fkconds. 
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Unc question ti r8soudre ici, c'est celle des 
amendemenls. Sont-ils praticables dans les 
grandes assemblécs, et a quelles conditions? 
Si l'on refiisait aux corps rcpresentatifs tout 
droit d'amendement, leur influence sur la le- 
gislation se  rkduirait ai? minimum, et  leur coo- 
peration n e  serait presque plus qu'uiie forme. 
Si, au coutrairc, on pouvait proposer et  faire 
adopter a chaque instant un amendenient, ou 
s'euposerait a voir altérer l'liarmonie d'une 
1oi Dar des clianerements ou des additions. a v 
inlioduire des &ritradictions et mCme sur- 
prendre des votes rcprettablcs. 11 faut donc 
proteger la liberte des-ameiidements, rnais en 
meme temps on doit en régler l'exercice de 
maniere a eviter toutc précipitation. Ce but 
pourra facilement etre atteint, par exemple, au 
moj'en du simple reiivoi aux bureaux et  d'une 
delibération postérieure en assemblee géné- 
rale. 

4 .  Sanction. - Dans les États monarcbiques, 
la loi, pour etre parfaite, a besoin d'etre sanc- 
tionnée par le prince, aprhs avoir ét8 votée par 
les assembl6es délibérantes. Le refus expres de 
sanction se  nomme veto. (Voy. cc ~not.)  11 ne suf- 
ílt pas qu'il y ait absence de veto, il faiit qu'il 
y ait sanction, approbation positive. 

5 .  Pron~ulgation. (Voy. ce mol.) - C'est le 
dernier acte de la creaiion d'iine loi. Une loi 
proniulguée est en vigueiir. 

On a vu qu'une loi, pour Ctre valable, doit ' 

avoir r e y  I'assentiment de tous les orgaiies 
du pouvoir ICgislatif. II en résulte que les tri- 
bunaux peuvent refuser d'appliqiier un acte 
du gouvernement contraire ti la constitution ou 
qui , bien que du domaine de la loi, n'a pas 
recu l'approbation de i'assemblée représeiita- 
tire. 

On pourrait demander si une loi qui a rccu 
la sanction du pouvoir 1-islatif, et dout Ja 
forme est par conséqiient parfaitcmcnt cor- 
recte, si une telle loi peut elre altaquée au 
fond c o m e  contraire a la Constitution et con- 
sidérée par les tribunaux comme non averiue. 
Le droit piiblic americain admct I'afiirmative, 
le droit piiblic europeen est presqiie iinanime 
pour r6pondre.négativement. DIais en Europe 
aussi des autorités respectables se pi'ononcerit 
pour Taflirmative. 11 semble en effet désirable 
de  circonscrire le pouroir du législateur. 
L'liomme n'est pas h i t  pour le poiivoir illimite: 
lorsciu'il croit le  oss sé der. il en abuse. La doc- 
triné de l'omnipotence absolue du législaterir 
est donc subversive. En h i t .  en orpanisant l e  
pouvoir Iégislatif dans les Etats mo'dernes, ct  
notamment en le composaut de plusieiirs é16- 
ments, en le partageant cntrc plusieurs or- 
ganes, on a prévenu la plupart des abus d'au- 
toritk. Si le gouvernemcnt avait une tendance 
i outrer le pouvoir dc faire des lois, il trouve- 
rait un frein dans la renrésentation nationale: 
si ,  au contraire, la ddmocratie ayait un pen- 
ühant pour les lois inconslitutionnelles, elle au- 
rait son contre-poids dans la Chambre hes pairs 
ou dans le Sénat. De sorte que ,  si les divers 

11. 

orgaiies du pouvoir Iégislatif sont d'accord , il 
y a iine tres-forte présomplion en  faveur de la 
loi: elle doit étre constitulionnelle. 

D'uii autre cOté, l'autorité du législateur doit 
nécessaireinent primer toutes les autres. Ce se- 
rait le renversement de I'ordre naturel des 
clioses, si le tribunal pouvait contrOler les 
actes du 1Cgislateiir, et mettre sa propre auto- 
ritk au-dessus de celle d'une loi , ne serait-ce 
meme que dans un cas special, dans une es- 
pace. Le jugement d'uu tribunal, l'arret d'uiie 
coiir ne  doivent leur validite qu'a leur forme. 
Lorsqne l'arr&t est prononce en dernihre in- 
stance et qu'il ajorce de chose jeigde, il a créé 
un droit formel, et  l e  gourernement lui-meme 
devra lc respectcr, lors m&me qu'ilaiirala coii- 
viction intime que le tribunal a eu tort au fond. 
De meme, le tribunal doit considércr comme 
valable un reglement de police emane de l'au- 
torité compétente, quand meme il penserait 
que les dispositions de ce reglement Iaissent 
a dCsirer. Or, lorsqiie le législateur cree une 
loi, il établit aussi un droit formel, ou pliitdt 
une pre~c~ipt ion  , qui serait obligatoire , lors 
mCme qu'il s e  serait trompe et auraitsaiictionne 
une disposition que l'interprétation pourrait 
mettre en coqradiction avec la Constitutiou. 

Des conflits de cette nature, soit entre deiix 
organes du pouvoir législatif, soit entrc le le- 
gislateur et les tribunai~x, ne sauraient jamais 
s'élever en face de dispositions expresses de 
la Constitution. II serait absurde de penser que 
les organes di1 pouvoir puissent vouloir ébran- 
ler les bases de leur autorité. Wais s'il est rare 
qu'une loi contredise ouvertemerit oii expres- 
sément le tcxte de la Constitution , il pourra 
naltre des divergentes d'opinion siir le sens et 
la portéc de  telle dispositioii constitutionnelle 
e t  sur ses rapports avec une loi ordinaire. 
Ainsi, tou te une série d'arlicles des constitutions 
renferment des propositions abstraites , par 
exemple , ceux qui enonceut, sous la forme 
d'axionies, la garantie de la proprietk, de la li- 
berté personuclle. C'est i la Iegislation ordi- 
naire a déterminer le sens exact de cespropo- 
sitioiis, a les appliquer, et  au besoin a indiquer 
les restrictions qu'clles devront subir dans des 
cas previis. Celui qui les interprete d'une ma- 
niere trop littérale , et en suivant les formes 
de I'interprktation jiiridique, poiirra qnelque- 
fois voir iine contradiction entre une loi ordi- 
naire et l'une de ces propositions abstraites. 
(voy .  Systeme.) Le législateur, de son cdtf, qui 
considére et pese toutes les circonstances, tous 
les besoins publics, qui s'efforce reellemerit de  
donner au peuple toutes les satisfdctions aiix- 
quelles il a droit, se ci'oira moins liéparla lettre 
que par i'esprit dela Constitution. 11 poiirradonc 
établir de tres-bonne foi une loi qui paraltrait 
inconstitiitionnelle aunelogique purement juri- 
dique. Dans des cas pareils, I'autorité dii leyis- 
lateur ou des lois pourrait &tre ébraiilée d'une 
manikre dangereuse, si les dispositions enques- 
tion pouvaient étre rejetees ou invalidees par 
les tribunaux, e t  si ces deriiiers pouvaient met- 
tre leiir i~iterprétation au-dessus de celle du 16- 
gislateur. 

15 
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VII. IATERPRETATION DES LOIS. 

Voy. Interprbtation des lois et Lettre e t  
esprit  de la  loi. BLUNTSCHLI. 

LO1 MARTIALE. Loi décrbtée par l'bssem- 
blée constituante, le 21 octobre 1789. Elle au- 
torisait les municipalités a reqiiérirles troupes 
et  la garde citoyenne pour dissiper les rassem- 
blements. Le canon devait etre tiré, comme 
avertissement, a la maison commune , le dra- 
peau muge dbployb , et la force a m é e  pouvait 
tirer sur le peuple, apres trois sommations. Elle 
renvoyait les crimes d e  lese-nation au tribunal 
du Chatelet, u bien petit tribunal, dit M. Miclie- 
let, pour une si grande missiori n .  (Eistoire de 
la rdvolulion franpaise.) 

Cette loi a etéplns tardremplacke parlaloi sur 
les attroupements (voy. ce rnot), et ses effets 
ont éte complétés par i'inrention de  Pktat de 
siége. (Voy. ce mot.) J. DE B. 

LO1 SALIQUE. Recueil des coutumes des 
Francs Saliens. Celui qui a dit que la loi sa- 
lique fut écrite avec une plumc de l'aigle A 
deux tefes, par i'aumdnier de Pharamond. au 
dos de la donation de Constanfin, pourrait bien 
n e s'etre pas tromp6.n (Voltaire, Dictionnaire 
philosophique.) Je crois pourtant qu'il s'est un  
peu trompé, e t  que les noms des quatre redac- 
teurs n'étaient pas, comme le dit Voltaire, des 
noms de pays, mais bien des noms d'hommes. 
Les coutumes des Francs Saliens ont bté recueil- 
lies au sixieme siecle , par des conseillers de 
Thierry, roi d'dustrasie. hlais Voltaire a raison 
de dire que ce n'est pas une loi, attendu que 
ce n'est qu'un recueil de jurisprudence , sem- 
blable aux responsa prudentúm des Romains. 
On n'a qu'l lire la loi salique pour voir qu'elle 
n'a point btb votée par iine assernblke de no- 
bles et d'eveques , ni dictée a un roi franc par 
un clerc. 

M. Guizot (Eistoire dela civilisation en France) 
fait observer que les lois barbares sont a la fois 
antérieures et  postérieures a l'invasion. U La loi 
salique se rattache a des coutumes recueilliesB 
de  génération en génération, lorsque les Francs 
Iiabitaient vers i'embouchure dii Illiin, et mo- 
difiées, étendues, expliquées, rédigécs en loi 
adiverses reprises, depiiis cette époque jusqu'a 
la fln du huitieme sibcle. a 

Le prbambnle qui la précede, et ou la nation 
des Francs declare avoir cherché la vérite lors- 
qu'elle Etait encore barbare, et s e  félicite d'asoir 
secoub l e  joilg des Romains et embrassé le 
christianisme, est célebre; il est I'ceuvre d'un 
de ces clercs qiii pousserent les Francs au ra- 
vage de I'Occident, et dont l'iin bcrivit leurs 
annales : Gesta Dei per Francos. 

La loi salique traite de tout, des droits poli- 
tiques, civils, deprocbdure, criminels , et sur- 
tout des peines. Les peines sont tres-douces 
envers les liommes libres, tres-cruelles envers 
les esclaves. 11 faiit croire que le clerge, alors 
toiit-puissant, ne  prenait pas la dkfense dii fai- 
ble aussi souvent que nous l'avons supposé. On 
voit, par I'usage du Wehrgeld, composition , et 
dii fredum, amende, que la jiistice consistait 

alors i protéger I'accuse contre la vengeance 
des offensés ou la sévéritb des lois. (r'oy. hlon- 
tesquieu , Esprit des lois, liv. X X X  , ch. xx.) 

La procédure n'est pas expliquée dans la loi 
salique; elle l'était dans la loi romaiiie. Les 
deux lois exigent, dans la justice, la distinction 
du fait et du droit. Mais dans le droit romain, 
le fait était décidé par lcs juges jurés, le droit 
prononcé par le préteur. Cliez les Francs , le 
droit est bien prononcé par les rachimbourgs, 
mais le fait s'établit par des épreuves absiirdes, 
ou par le serment des alliés, les conjuratores. 

La loi salique qui nous intéresse le plus 
est formulée ainsi: [< La terre salique ne sera 
point recueillie par les femmes, mais elle 
sera dévolue tout entiere aux miles. a Les 
explications les plus singulieres ont &té don- 
nécs sur I'adoption de celte loi. Froissart assu- 
rait que u les douze pairs de  France dient que 
le royaume de France est de si grande noblesse 
qii'il ne doit mie par succession aller a femelle. n 
On disait que les lis ne  íileiit point, selon 1'E- 
varigile et qu'ainsi le royaume de Fraiice ne 
doit point tomber en queiiouille. JCrdme Bignon 
disait, dans son Traité sur l'ezcellence du 
í-oyaume de Frunce : t i  Cette loi vient de la loi 
naturelle, selon le grand Aristote, parce que 
dans les fainilles c'était le pere qui gouvernait, 
et qu'on ne donriait point de dot aux filles, 
comme il s e  lit des pere, mere et frbres de 
Rebccca. n 

Selon Montesqiiieu, le mot saliqzte vient dii 
mot Sala, maison; et Tacite dit que ales Ger- 
mains n'liabitent point de rilles, et ne  peuveiit 
soutyrir que leurs maisons se  touclient les unes 
les autres. Cliacun laisse autour de sa rnaisoii 
un pctit terrain ou espace q i ~ i  est  clos et  ferme. n 

n Nous savons par César et  Tacite , contiuue 
Rlontesquieu, que les terres que les Gerniains 
ciiltivaient, leur étaient données pour un an, 
aprés quoi elles redevenaieiit publiques. 11s 
n'avaient de patrimoine que la maison et un 
morceaii de terre dans l'enceinte (cortis) autour 
de cette maison. C'est cepatrimoine particulier 
qui appartenait aux milcs. En effet, pourquoi 
aurait-il appartenii aux filles? elles passaient 
dans une autre maison. 

« . . . . Aprksla coiiqu&te, les Francsacquirent 
de nouvelles propriétés ; on continua des lors 
de les appeler des terres saliques.. . .. ... On 
trouva dur qiie les filles n'y piissent avoir de 
part. 11 s'introduisit un usage qui permettait 
aii pece de rappeler sa fllle et les enfants de sa 
fille. 

tr La terre salique n'ayant point poiir objet 
une certaine prefkrcnce d'un sexe sur l'autre, 
elle avait encore moins celui d'iine perpétuitk 
de nom, ou de transmission de terre. a 

Et hlontesquieu le prouve en invoquant le 
titre des aleux de la loi salique, qiii donne la 
succession d'un Iiomme mort sans enfants: 
lo au pere et i la mere; Z0 au frere et a la sceur ; 
30 a la sceur de la mere; 4" la sceur du pece; 
50 au plus proche parent par miles; et celle 
d'un Iiomme qui laisse des enfants, a ses fils, 
et, a dEfant, a ses filles. Les différences de cette 
loi, qui donnelapreférence, tant6t aux Iiommcs 
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sur les femmes, et tant6t aux femmes sur les 
hommes, vient de ce que « l e s  enfants des 
sceurs sont chéris de  leur oncle comme de leur 
propre pere. u (Tacite.) 

U Apres ce  que iious venons de dire, conti- 
niie Montesquieu, on ne  croirait pas qiie la suc- 
cession perpétuelle des miles a la couronne de 
Fiance pbt venir de la loi salique. 11 est pour- 
tan1 indubitable qu'elle en  vient. Je le proiive, 
par les divers codes des peuples barbares. La 
loi salique et la loi des Bourguignons ne don- 
iierent point aux filles l e  droit de  succéder a 
la terre aveu leurs freres; elles n e  succéderent 
lias non plus a la coiironne. La loi des Visigotlis, 
au contraire , admit les filles a succéder aux 
terres avec leurs freres; les femmes furent ca- 
pables de succeder a la couronne. Chez ces 
peuples, les dispositions de la loi civile forckrent 
laloi politique. n (Voy. Femme, Lbgitimite, Mo- 
narchie.) JACQUES DE BOISJOSLIN. 

LOIS AGRAIRES. De nos jours encore on 
a entendu des tribuns di1 peuple réclamer des 
lois agraires, mais ces tribiins n'avaient recu 
inission que de leur ignorance, et , en méme 
temps qu'ils prouvaicnt, par cette demande du 
partage des terres, coinbien ils connaissaient 
peu les lois fondamentales du développement 
de l'activité liumaine, ils prouvaient aussi, par 
les mots memes doiit ils s e  servaient, qu'ils 
iie connaissaient pas la constitution de la so- 
ciété romaine. 

On appelait « lois agraires n a Rome toutes 
les lois relatives aiix terres, et spécialement 
celles, qiii concernaient les terres du domaine 
de lEtat, l'ager publicus. Les idées aritiques 
de giierre, de conquéte, de butin, de partage 
sont les seules que paraisse avoir connues et  
mises en pratique le fondateur de la nation 
romaine. Improvisee par une bande de brigands 
semblables a ceiix qui infestent encore l'Apen- 
nin de Naples, cette nation ne  posseda d'abord 
d'autre territoire que celui qu'elle erileva aux 
peuplades voisines. 

On y tailla poar cliaque bandit armé d'iine 
lauce ou ir quirite u ,  un lot de deux jugera, 
c'est-a-dire d'environ cinquante ares. Ce lot 
s'appela heredium, l'héritage sacré du ci- 
toyen. Tout le 'reste fut la propriéte indivise 
de l'Etnt ou du roi, et ce domainc fut affermé, 
soit poiir des piturages qui payaient une re- 
devance en bktail, soit poiir d'autres cultures, 
cliargées d'uii cens qui rnontait au dixiéme 
pour les grains et  nii cinqiiieme pour la vigne. 
Quand les Romains cliasserent Tarquiii et  s'é- 
tablirent en republique, le domaine fut divisé 
et l'keredium de cliaque citoyen fut porte 
ii cinu juoera , la huitieme partie d'un Iiec- 
tare. C'esi la ce que possedaient les premiers 
patriciens de Rome, les ancetres des I.ucullus. 
Ón ne croyait pas qu'un liornme dht alors pos- 
seder plus de terre qu'il n'en pouvait cultiver 
de ses mains. 

Ces heritages étaient probablement inalié- 
nables dans le principe, et  quand le posses- 
seur mourait sans enfants, ils faisaient retour a 
1'Etat, propribtaire « bminent » du territoire na- 

tional. Nais avec le tcmps les familles qui, en  
chassant les rois, s'étaient organisées en une 
aristocratie maltresse des lois, saisirent peu a 
peu les terres possédées par les plébéiens et 
disposerent a leur gré du vaste domaine de 1'E- 
tat que cbaque guerre agrandissait. Ce fut l'un 
d'eux , Spurius Cassius Viscellinns, alors poiir 
la troisieme fois conknl, et honor6 d e  deux 
triomphes, l'un sur les Sabins, l'autre sur les 
Herniques, qui protesta le premier , au nom 
du peuple dépouillé et  qui proposa la premiere 
de ces lois destinées a s'appeler dans l'histoire 
les lois agraires. 11 demanda que toutes les 
terres usurpées sur  le domaine de 1'Etat y 
fussent incorporées de nouvean , que le cens 
des terres affermkes fiit payb avec exactitude 
et qu'eníin on prit sur le domaine de quoi don- 
ner sept jugera, 175 ares, a chaque citoyen. 
Le Sénat, n'osant pas repondre sur-le-cliamp 
par un refus, decreta pour l'année siiivante 
la nomiuation de douze commissaires chargés 
d a  déterminer les limites de la république et 
les terres qui pourraient étre distribnbes aux 
plébéiens. A peine sorti de  charge, Spurius 
Cassius est accusé par un Fabius d'aspirer a la 
ioyaute, mis en accusation devant le peuple 
pour ce  crime, exkcrable a Rome, et precipite 
du haut de  la roche Tarpéienne. On était alors 
en l'annee 485 avant J.-C.Les tribuns du peuple 
réclamkrent l'execution de la loi, mais l'aristo- 
cratie eut  soin de susciter aussitdt une guerre 
contre les Eques, les Volsques, les Véieiis, et  
I'armée romaine ensanglanta de nouveaux 
champs de bataille que bienl6t les patriciens 
s e  partagkrent encore ou dont ils prirent les 
récoltes a ferme. Le peuple de la cité resta 
plongé dans sa misere pendant que des es- 
claves cultivaient partout le sol conquis au  
prix de son sang. 

En 366 les tribuns Licinius Stolon et Liciniiis 
Sextus Grent décréter une loi pour interdire a 
qui que ce fht de posséder plus de 500 ju- 
gera, 125 hectares de terre, pour exiger que 
les fermages fussent payés régulierement, pour 
limiter a 100 tetes de gros bbtail e t  au chiffre 
de 500 moutoris les troupeaux qu'il était per- 
inis d'euvoyer au piturage public, pour con- 
traindre les propriétaires a employer dans 
leurs exploitations un tiers au moins d'ouvriers 
libres et poiir donner un lot de 7 jugera a 
chaque plkbéien sur les terres de 1'Etat. La loi 
« Licinia n ne fut erécutée que peudant tres- 
peu de temps, et  bientbt éludée. On sait que,  
deux siecles et demi ~ l u s  tard. en traversaut 
les campagnes d'htruiie pour s e  rendre A son 
commandement d ' E s ~ a ~ n e .  le ieune Tibérius 
Sempronius ~ r a c c h u i  , -petit-fil< du grand Sci- 
pion, fut saisi de pitié pour 1'Etat autant que 
poiir le peuple , et c'est alors qu'entrevoyant 
dans un avenir prochain peut-&re la dépopu- 
lation et la ruine de la terre italienne et dans 
le sein méme d e  Rome 1'8lévation d'un tyran 
acclamé par la foule affamée, il medita de  re- 
tablir l'agriculture libre pour régénkrer la Ré- 
publique. Prenant conseil de tous les esprits 
éminents de son temps, il crut trouver un  in- 
strument suffisant dans la vieille loi licinienne et  
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proposa de la faire revivre en la modinant. Aux 
500 jugera qu'uii propri6taire avait le droit 
de  posséder, la loi n Sempronia a en  joignit 
2.50 pour chacun de ses fils. Quant aux Iiéri- 
tages distribués encore une fois au peuple, ils 
devaient Etre inalikuables. hlais ce peuple s e  
souciait peu de quitter le Foriim ou il s e  con- 
solait de sa misere par sa paresse et il ne  sou- 
tint pas, au jour de la lutte definitive, lc tribun 
qui, pour le doter, s'etait mis en état de 
guerre contre toutes les famillcs patriciennes. 
TibCrius Gracchus fut assassiné en  l'an 133, 
et douze ans aprks, lorsque son frkre Caius se 
dévoua a la meme cause, il fallut qu'aban- 
donne aussi par la multitude il se ftt tuer par 
un de ses esclaves. 

BIais I'avarice des patriciens avait des lors 
condamné la nkpublique elle-m&me a perir. Ce 
peuple qui exigeait de ses tribuiis tant de cou- 
rage el  qui lcur prelait si peu d'appui, ce 
meme peuple allait pousser a la tyraiinie en- 
trevue par Tibérius Gracchus le preinicr gk- 
neral qui,  les armes i la maiii, reprendriiit 
I'muvre de Spurius Cassios, de Liciriius Sto- 
Ion e t  des Gracques. Rome vit d'abord sur- 
gir la querelle sanglante de Mariiis et de Sylla. 
Les proscriptions bterent la vie A ceus qui 
n'avaient pas voulu rcndre des terres usurpées, 
et  les premiers plébéiens mis en possessioii 
d'héritages, c e  furent les légioniiaires qiii 
avaient versé le sang. Enfin parut Cesar qui, en 
63, fit proposer une loi agraire par le tribun 
Rullus et en 60, par le tribun Flavius, qui, en 
59, devenu consul, la fit passer lni-meme, de- 
vint par la le maftre de la multitude el  légua 
l e  soin de  la noiirrir, de la flatter et  de la dés- 
ennuyer dans sa corriiption aux empereurs qui 
allaient hériter, poiir le malheur de Rome, du 
po~ivoir absolu qu'il avait fondC. 

Les lois agraires jouent donc, dans l'histoire 
romaine, un rdle considérable; mais au mo- 
ment ou sur les ruines de la Republique le 
monde moderne va naitre, elles cessent d'a- 
voir une significatiou. Ce n e  peut plus &re 
qu'un souvenir au milieu d'une civilisation qui 
a fait succeder le droit dn travail au droit de  
la violence et  de la rapine, dans des sociétés 
ou chacun est mattrc absolu de  ses biens e t  
ou les propriétes particulieres ne sont pas des 
concessions d'un Etat crhe et incessamment 
enrichi par la guerre.LaCoiivention, ne  voulant 
pas laisser armés d'un souvenir, meme insensé. 
les agitateurs de la foule, décréta Ic 18 mars 
1793 la peine de mort coritre quicoiique pro- 
noncerait le nom de ces lois. La menace fut re- 
nouvelee sous le Directoire, et c'est pour I'avoir 
brarée que Babeuf dut perir. PAUL BOITEAU. 

LOIS SOMPTUAIRES. Voy. Luxe. 

LORD, synonyme de Seigneur. C'est le titre 
donné a tous les pairs (peers) d'dngleterre, 
aux principauv juges, aux eveques, au maire 
de Londres et a quelques nobles qui en jouis- 
sent IierCditairement sans avoir un siége dans 
la Cliambre Iiaute. Tel était, par exemple, lord 
John Russell. 

LORD-MAJOR. Voy. Grande-Bretagne. 

LOTERIE. La loterie est un jeu de liasard , 
dont l'origine remonte aux temps de l'auti- 
quite rornaiiie. Imaginée d'abord comme un 
moyen d'amusement poiir le peuple, elle s'est 
peu a peu iiitroduite dans les meurs,  piiis daiis 
les lois : les particuliers l'oiit exploitke comme 
un iristrument de spéculation; Ics gonverue- 
ments comme iine ressonrce fiscale, et aujour- 
d'hui encorc la loterie figure dans le budget 
d'un grand nombre d'l3tats. 

Les loteries organisees sous les empereurs 
romains a I'instar de  cclles qui dataient des 
Salurnales, se rattacliaieiit au systeme de lar- 
gesses et de réjouissances, par lequel Aiiguste 
et ses successeurs contenaicnt le peuple de 
noame. Elles formaient le compl6ment des re- 
pr8sentatioiis du Cirque et elles etaient des 
lors une cliarge pour le Trésor. De Rome, l'u- 
sage des loteries s e  rkpandit dans les villes de 
l'ltalic et dans les colonies loiiitaines. L'em- 
pressement avec lequel la passion du jeu ré- 
pondit ti l'appel, d'abord iiinocent, qui lui 
etait fait , siiggera a des cntrepreneurs la pen- 
see d'organiser dcs loteries pour leur propre 
compte en spéculant sur la cupiditk populaire. 
Lcs lotcrics survécurent ainsi a l'einpire ro- 
inain et se miilliplikrent en Italie, suitout a 
Yenise, i Genes, a Pise, ou le coninierce avait 
au moyen ige  accumule de grandes ricliesses, 
développé le luxe ct siirercilé i'amour du gain. 

Ce fut au seizieme siecle que la loterie fut 
importée d'Italie en Francc et en Allemagne. On 
cite une loleric autorisée en 1539 par Fran- 
cois Ie' pour siibveriir aux dcpenses de guerre. 
Sous les regnes suivants, les Parlements es- 
sayerent de resister, en adressant des remon- 
trances aux souverains et en refiisant d'enre- 
gistrer les lettres patentes qui autorisaient les 
loteries particuli&res. Mais Mazariii, qui aimait a 
voir le peuple ca?ate~-, fiit-ce meme a ses dé- 
pens, s e  g r d a  bien de lui interdire les dis- 
tractions du jeu. La loterie fut donc en grande 
faveur au temps de  Louis XIII. Enfin, sous 
Louis XIV, elle fut definitivement adoptée et 
consacrke par un édit de 1700. N Sa Alajesté 
ayant remarqué I'iiicliiiation naturelle de ses su- 
jets a mettre dc I'argent aux loteries particu- 
lieres, .. . . et dhsirant leur prociirer iin moyen 
agréable et cominode de se h i re  tin revenii sQr 
et  considérable pour le reste de leur vie et 
mEme d'enricliir leur famille en donnant au Iia- 
sard des soriimes si ]@eres qu'elles ne puis- 
sent leur causer aucuuc incommodité, a jugé 
a propos d'ctablir a 111i6tel de  ville de Paris 
une loterie royale de 10 millioiis. . La France 
se trouvait alors ari milieu des négociations 
relatives a la succession d'Espagiie; il fallait 
s e  préparer a de nouvelles guerres et  s e  mé- 
nager des ressources que l'on ne  pouvait plus 
demander aiix impdts rkguliers, epiiisés sous 
toutes leurs formes par les tristes expedients 
du niinislre Pontchartrain. Ce n'était donc point 
pour ílalter I'inclination naturelle de ses su- 
jets que Louis XIV instituait une loterie : il n'y 
avait la qu'un expedient de la Tcésorerie au r  
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Report. . . . .  289,900 
Administration de Travemünde . . . . . .  7.000 
Finanees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34;000 
Travaux publics el pilotage. . . . . . . . .  176,000 
Culte et instruction . . . . . . . . . . . . .  4fi.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bienfaicsnee 9;300 
Yilitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pensions 24,200 
Int&r&ts et tlmortissement de la dette. . . .  565,000 

TOTAL . . , . 1,509,üOO 
La dette publique s e  divise en deux parties: 

la dette ancienne qui dépasse iin peu 4 millions 
et derni de marcs et dont o11 amortit tous les 
ans 30,000 marcs, et la dette des chemins de 
fers qui s'@l&ve a 8 millions de marcs , chiffre 
d'un emprunt contracté en 1850. 

L. SCHWARTZ. 
LUCERNE. Voy. Suisse. 

LUXE (Zois sompluaires; impdls de luxe). 
Les lois somptuaires n e  sont plus qu'un sou- 
venir historique dans les pays avancés ; elles 
survivent poiirtant dans les impdts siir le luxe 
nuxquels elles ont fray6 le chemiii et qiii se prC- 
levent aujourd'liui a travers toute I'Europe. Les 
lois somptuaires qu'on reiicontre dans les ré- 
publiques de la Grece , qu'on retroiive i Rome, 
et qrii surabondent au moyeii age, visaient a 
renfermer dans certaines limites arbitraires, 
tautdt telle catégorie de dépenses, tantbt telle 
niitre. Le 16gislateiir spartiate ne  dedaignait 
pas de regarder jusque dans le pot au feu de 
ses concitoyens, poiir leur interdire I'emploi 
de toutautre condiment que le se1 et levinaigre; 
a Rome, la loi s'attaquait notamment aux pro- 
digalités des festins et de la toilette; au moyen 
&ge, les lois somptuaires s'occupaient de  l'ha- 
billement. de la vaisselle, de l'liabitation, du 
domestique; les enterrenirnts étaient un objet 
[le prédilection de cette législature spCciale. 
Le mobile n'était pas toujoiirs le meme. Par les 
lois somptuaires, on voulait tantdt combattre 
1ii tendance généralc d'une époqtie a I'exces 
de prodigalité et au relichement de mceurs 
qiii l'accompagnait; tantbt on voiilait maintenir 
par la une certaine égalité ertérieure dans la 
vie et les Iiabitudes de toute la population ; 
d'aiitres fois, les lois sornptuaires, en établis- 
sant des elassiOcations. voulaient, au contraire, 
marqiier par des signes extérieurs la différence 
et la gradation des classes sociales. 

Que1 qu'ait étb aur  diverses bpoques et dans 
différcnts pays le but des l@gislateurs, les lois 
somptuaires l'atteignaient rarenicnt ou presqoe 
jamais. La jouissance convoitde acquérait , 
erace justement a la loi somptuaire. le cbarme 
du fruit défendu ; la vanité et l'amour-propre 
s'en melaieiit, quand les lois somptuaires s'a- 
daptaieiit aux distinctions des castes oii des 
fortuues ; leur execution exigeait un déploie- 
ment de force et d'arbitraire qui ne pouvait 
que rendre plus impopulaires encore 'des me- 
siires si peu libérales dans leur essence. Aussi 
mil-on presque partout des le qiiinzieme siecle 
les lois somptuaires tomber en désuétiide : du 
moins en c e  qui concerne les objets auxquels 
d'babitiide elles s'étaient appliquées. Elles s e  
touriient vers certaines jouissances et consom- 
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mations toutes nouvelles dont on veut inter- 
dire ou restreindre l'usage; le tabac, le cafb, 
le thb, deviennent en plusieurs pays d'aurope, 
de meme qu'en Orient, l'objet des dbfenses 
les plus rigoureuses ; des raisons hygieniques 
paraissent souvent s e  confondre avec les rai- 
sons d'économie. Vers la mCme Cpoque, on voit 
surgir des ordonnances somptuaires inspirées 
parles tendances protectionnistes dans lesquel- 
les s e  manifestait d'abord la sollicitude naissante 
des gouvernements pour l'industrie de leurs 
pays ; on interdit, par exemple, en  Angleterre 
l'usage des soieries pour favoriser l'industrie 
indigkne des lainages ; on interdit en France 
le port de certaines bijouteries pour empecher 
la sortie de  l'or et de l'argent avec lequel on 
les payait a l'ltalie et YOrient. R'a-t-on pas 
vu de nos jours encore, des populations entieres 
s'imposer spontanément de pareilles lois somp- 
tuaires et  s'habiller, par exemple, en gros- 
sieres étoffes indigenes (Vdd-egylet , créé en 
1844 en Hongrie) pour fermer les dbbouchés 
aiix produits étrangers et pousser ainsi au dé- 
veloppement de l'industrie nationale? 

Ces lois somptuaires de la seconde bpoque 
n'ont pas eu beaucoup plus d'eficacite que 
celles de l'époque precedente; les raisons de 
cet insuccés Ctaient a peu prds les memes. 11 
faut y ajoiiter un  sentiment plus vif de la li- 
berte individuelle, qui ne permet plus aussi 
facilement qii'autrefois a 1'Etat :de s'immiscer 
dans la vie privée des citoyens. Avec la dispa- 
ritioíi des castes, la diffiision du bien-&re, 
l'accroissement de la richesse mobilikre , dis- 
paraissent d'ailleurs les pretextes e t  les points 
d'appui sur  lesquels s'étayait jadis la Iégisla- 
tionsomptuaire. Aussi,les gouvernementssont- 
ils arrivks presque partout a suivre I'exemple 
qui avait deja etb donné dans l'ancienne Athe- 
nes: au lieii de rdprimer le luxe, on se  borne 
a lui imposer une amende pécuniaire; bientdt, 
avec les p roges  de la civilisation et l'accrois- 
sement des besoins publics, cette amende perd 
tout a fait son caractkre rbpressif, pour deve- 
nir simplement un revenu fiscal, l'une des 
sources ordinaires du revenu public. 

Certes, les adversaires ne manquent pas au 
luxe, de nos jours encore. Les attaques dont 
il est  I'objet n e  sont pas toiijours dénuées de 
tout fondement. La prodigalitk est un vice dont 
les facheuses conséqnences n'atfeignent pas 
I'individu seul qiii en est affecté. La commu- 
iiaute s'en ressent. Elle souffre, quand ce vice 
preiid une certaine extension, dans ses intérets 
matbriels, parce que les sommes gaspillbes 
par le prodigue sont soiistraites pour un cer- 
tain temps au travail de fécondation et de  re- 
production qiii est la destination naturelle du  
capital ; la cornmunauté en souffre dans ses in- 
térCts moraux, parce que la prodigalitk eat 
pFejque toiijours l'effet et  la cause de  mceiirs 
dissolues, d'habitudes ficheuses. Mais c'est un 
terrain ou la loi ue  peut rien faire , si ce n'est 
d'empirer le mal par une immixtion maladroite 
et qui stimule parce qu'rlle est provoquante. 
De plus. s i  la prodigalitC est toujours condam- 
nable, il est souverainement difficile d'é.t@blir 



la limite entre elle et le luxe honnéte; ce  der- 
nier , personne ai~joui'd'hui n e  pense le con- 
damner. La femme de i'artisan aisé est en 1863 
mieiix IiabillCe et assurément mieux poiirriie 
en linge que la chiitelaine du quiiizi8me siecle; 
l'liabi tation du bourgeois du dix-neiivi&me si&- 
cle o f i e  saris conteste pliis de comforf et plus 
d'Cl6gance que n 'en offraif líi demeure de maint 
baron oii diic clu moyen Bge; le prolétaire menie 
s c  nourrit mieux et  voyage pliis commod6ment 
que le pliis fier noble d'une aiitre Cpoqiie. A 
mesiire que s'éleve le niveau de I'aisance ma- 
tkriclle et de la culture intellectiielle, s'élere 
aussi le niveau des besoins matkriels ct intel- 
lectiiels. La jouissance qui hier était du superflu 
clevient indispensable; ce i qiioi les privilegiés 
de la fortiirie seuls prktendaient nagiiere, est 
reclame mnintenant par tous ou presqiie par 
tous. Le Iiixe n'est plus, A de rares exceptions 
pres, dans la nature de la joiiissance permise, 
mais seulement dans le degre qii'elle atteint et 
dans I'extension qu'elle prend. Et  pouryu que 
ce dévcloppement des erigencee de la vie soit 
d'une facon générale proporiionné au dévelop- 
pement (les ressources, aucun esprit raison- 
nable ne voit un mal absolii dans le progres 
du lrixe; ce progres tkmoigne du developpc- 
ment des instincts et  des appetits lcs moins 
grossicrs des masses; il agit en meme temps 
comme stimiilant eflicace au travail. et seconde 
la marclie ascendante de I'industrie Iiumaine 
dans toutes ses manifcstations. 

L'imp6t du luxe n e  saurait donc conserver 
de  nos jours rien du caractere répressif et d'a- 
meiide qui I'auait distingue a sa naissance. Au 
fond, ce n'est pas le Iiixe qu'on impose aii- 
jourd'hui; ou y voit non l'objet en lui-meme 
imposahle, mais plutdt les signes extérieurs 
d'une fortune ou partie de  fortune qiii peut 
étre imposée; I'on estime que telle ou telle 
jouissance dite de  luxe siippose chez les ci- 
toyens rlui s e  I'accordent un certain superflu 
pouvant etre souniis a un prélerement fiscal. 
C'est I'unique Base rationnelle - relatirement 
rationnelle, bien enteiidu - de I'impdt sur le 
iixe. Mais on coinpreud d'apres les considéra- 

tions qiii précedent a que1 point il est dificile 
de dirc ou commence le liixe, soit d'iine ma- 
nihre générale, soit pour chaqiie classe de ci- 
toyens. A part ce  que nous avons clit de l'é- 
levation successive du niveau g6iiCral des 
besoins, il y a des jouissances (o11 des dkpen- 
ses paraissaiit donner des jouissznces) qui sont 
imposées a tels ou tels citogeiis par leur sitoa- 
tion et  que se  refusent volontiers d'aiitres ci- 
toyens qiioiqiie plus aisés. 11 en résulte que, 
de  fait , l'impdt du Iiire redevient souvent iine 
sorte d'amende et frappe sur le contrihiiable 
justement qui est le moins en etat de le pítyer. 
La taxe, par exemple. qiii sc page siir les do- 
mestiques ne saurait pas toujours &re traitee 
d'imp6t de luxe ; le bourgeois aisé qui a iine 
nombreuse famille pciit avoir besoin d'un do- 
mestique beaiicoup plus nombreiix que le 
riche propriétaire sans enfants. L'impdt sur 
les voitures, véritable impdt de luxe, surtout 
quand l'on excepte les voitures et clievaux de 

service, ne  réussit gilere en France ou on I'a- 
vait introdoit en 1862; son rendement sjgnifie 
peu dans d'autres contrkes encore ; l'impdt 
sur les pianos, projet6 également en 1862, a 
dh Etre abandonné par suite des nombreuses 
réclamations anticipées qu'il snscitait. Les vé- 
ritables imp6ts de luxe sont ainsi peu impor- 
tajts; en génkrai cet  impdt tend a s e  confondre 
avec les impdts de consommation; la distinc- 
tion, qiii niillepart n'est tracCe d'iineíacon pre- 
cise, consiste en ccci que le premier frappe les 
objets d'iine consommation plus facultative, 
moins indispensable, ce qiii n e  veut pas dire 
qii'elle soit toujours moins générale. Qiiand le 
fisc clrarge la farine, la viande, la bi&re, I'liuile, 
le clrarbon, pcrsonne n'y verra aiitre chose 
qu'un imp6t de consommation; mais on pen- 
cliera a voir iin impbt de luxe .dnns la taxe 
qu'il demandera di] vin, des spirituciix, dii ta- 
bac. dii tlié. du café. du sucre. Les Iiabitudes 
spontariCes'oii non &une population tendront 
ccnendnut a dénlacer constammcnt les limites 
enire les imp6is de consommation et les im- 
p6ts de luxe, el assez géneralement a élargir 
le cercle des premiers. Lcs spiritueux ne sont 
pas un article de premiere n8ccssité, et la taxe 
qiii les frappe peut justement passer, d'une 
maniere générale, poiir un impdt de  consom- 
mation; mais il y a certaines classes d'ouvriers 
(Ics mineurs notamrnent et ccux qui travaillent 
le fer) pour lesquelles I'eau-de-~ieestiin cordial 
presque indispensable, aussi nécessaire que 
le pain. 11 y a ti'ente ans, le tlic! etait en An- 
gleterre, comme il I'est aiijourd'hui encore eu 
Fiance, une consommation de luxe; aujour- 
d'liui, le tlié cst deveiiu pour le peuple anglais, 
ce qu'il est depuis longtemps en Hollande, la 
boisson nalionnle. Au momeiit mCme ou nous 
Cc,rivoiis (octobre 1863), se  forme aii dela di1 
detroit, siir le modele de la célebre associalioii 
victoriciise dont Cobden était le chef, iine 
anti-brealifast-tax-leogue pour faire cesser le 
prelevement qu'ophre le fisc, par la taxe du thé, 
sur le a déjeuncr » du peuple. Faut-il citer en- 
core le tabnc? Si In taxe qui le frappe voulait 
rester ce qu'elle avait été au débiit , un impdt 
de luxe, elle iie poiirrait aiijoiird'liui atteindre 
que les cigares et Ies tabacs dc prix. Et cette 
remnrque sur les diIlictiltés d'une dklimitation 
precise entre les besoins rkels et les besoins 
de  luxe n e  s'appliqiie pns seulement aux con- 
sommalions propremeiit diles. Avoir en été 
iin logement a la cnmpagne en deliors du loge- 
ment de ville passait naguhre poiir une prodi- 
galité de ricliards ; que1 est niijourd'hui le 
bourgeois tant soit pcu aisé de Pnris qiii croit 
pouroir s'en dispenser? Son inédecin ne  le 
permettrait pas. De mCme d'une foule d'autres 
superfli~ités d'liier, devenues aujoiird'liui des 
nccessités de premier ordre, et  souvcnt avec 
grande raison. 

Dirc que I'imp6t de luxs est ditiicile a dc!- 
termincr et a appliqiier, ce n'est point en con- 
damner la pratique. 11 serait peii aisé, certes, 
dc le concilier avec le principe Clementaire de 
toute théorie rationnelle de  i'impqt. suiv.int 
lequel chaque citoyen ne  doit a 1'Etat que le 
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prix des seniices qu'il en  recoit. Hous n'en 
sommes pas la. L'impbt indirect s e  préleve en- 
core partout. L'imp6t indirect n'est, au foiid, 
que le moyen de prendre plus a ceux qui peu- 
vent plus aisément donner etdeprendre a lous 
de la facon la moins directement sensible. Eh 
bien. l'imp6t de luxe répond a ce double biit. 
L'liomme, par exemple , qui tient clievaux et 
voitures, qui a un nombreux domeslique, qui 
a maisons de rille et  de  campagne, pourra, 
assez généralement, supporter une surcliarge 
d'imp6t avec plus de facilité que son voisin 
qiii n'a rien de tout ce  luxe ; le bourgeois, 
I'oiivrier meme, qui surpaye le litre de co- 
gnac ou la livre de tabac, sent beaucoup inoins 
la main du fisc que si celui-ci venait puiser di- 
rectement dans sa bourse. L'imp6t de luxe a 
de plus I'avantage de réparer quelque peu L'iné- 
galité de répa~tition, gr ice  a laqiielle les im- 
p6ts de consommation ordinaires pesent siir 
les classes nécessiteuses plus lourdement que 
sur les autres classes de la société. Dans le ré- 
gime actuel des impbts, les imp6ts sur le luxe 
sont un expédient tout indiqué; qu'on ne les 
exagere pas au point de comprimer la con- 
sommation qu'ils frapprnt et les industries 
qu'elle alimente, et ces imp6ts peuvent sans 
inconvénient etre exploités jusqu'aii jour, lié- 
las I bien lointain, d'iine reforme skrieuse et 
radicale des impositions. J. E. HORN. 

LUXEMBOURG. Voy. Pays-Bas. 

LYNCH (LO1 DE). Lynch-law. On ne sait pas 
exactement que1 était le personnage qui, dans 
1'Amérique du Nord , a donné son nom a celte 
forme de procbdure sommaire suirant laquelle 
le peuple, sans aucune formalité légale et sans 
appe1,saisitle criminel, lecondamne et I'exécute 
séance tenante. Ce qu'on rapporte de pliis pro- 
bable, c'est que Lynch etait un fermier de la 
Virginie, qui trouvait plus simple de s e  faire 
justice a lui-meme, que de recourir aiix tribu- 
naux; il était toiit a la fois le juge et  l e  bour- 
reau. L'imagination populaire , frappée sans 
doute des exces de ce redoutable justicier , a 
consacré son nom, en I'entourant d'uii prestige 
sinistre; le jqge Lynch est ericorc! un siijet 
d'effsoi a cause des souvenirs vagues, mais ter- 
ribles qii'il rappelle et  des appréliensions qu'il 
cause dans un pays ou personne n'est sor de 
ne pas etre lynctte' le lenclemain. Il n'avait, il 
faut bien le dire, aucune idee de ce que nous 
appelons aujourd'hui la séparation des pouvoirs, 
et il agissait en conskquence. Ce qui le jiistilie 
ou liii sert d'excuse, c'est qii'il était entoiiré 
d'ennemis; entre la population indigene d'un 
c6té et ses &gres de I'autre, il htait en bulte i 
mille dangers. Que pouvait-il faire? Pour re- 
courir a la justice, il faut des tribunaux et pro- 
bablement il n'en existait guere alors en Vir- 
ginie. Il se défendait donc. Grotius a prévii le 
cas: la ou iln'y a ni justice, ni tribunaux, en 
pleine mer par exemple, cliacun conserve la 
liklerté naturelle: manet velus naluralis li- 
bertas. 

Depuis que les États-unis s e  sont constitués, 

leur organisation réguli8re n'a pas fait dispa- 
raltre la loi de Lyncli, et tous les jours il nous 
arrive quelque nouvcl exemple de scn applica- 
tion. Toici en général comment les clioses s e  
passent: Un de ces grands crimes, qui portent 
partout I'épouvante et I'iiidignation, tels que 
l'incendie, le vio1 oul'assassinat, vient-il d'etre 
commis, la population s e  soi i lhe  en un in- 
stant; l e  coupable est poursuivi, traqué, arrete 
et  condiiit sur  la place publique. Ordinairement, 
les magistrats interviennent et demandent au 
nom de la loi que le coupable leur soit livré. 
La foule dklibCre, vote et  décide qii'elle jugera 
elle-meme siir-le-champ; les magistrats s e  re- 
tirent en  protestant. Irnmédiatement le juge- 
ment commcnce, une sorte de présidence s'or- 
ganise, les témoins sont entendus; le présiclent 
consulte la foule, offre la parole a qui veiit la 
prendre porir la défeuse de l'accusé; s'il s e  
trouveun défenseur, onI'écoutereligieusenient; 
la condamnation n'est prononcce qu'apres; 
puis sans désemparer, en présence du peuple, 
qui vient de faire acte de souveraineté et qui 
siirveille I'esécution de son jugement, une po- 
tence s'improvise et  l e  condamné, suivant I'ex- 
pression usitke, est lancé dans reternite Ces 
sortes d'exéciitions, tres-fréquentes aux Etats- 
Unis, ne sont pasréprimées; elles sont escusées 
et tolérkes par les mceurs. 

Cela ne  veut pas dire, cependaut, que la Con- 
stitution américaine les approuve; bien loin 
de  la. Elle a organisé la justice criminelle siir 
des bases toutes dirérentes avecunlibéralisme 
et une sagesse qui n'ont rien a envier aux 16- 
gislations de la vieille Europe. 11 n'est pas sans 
intéret d'en rappeler les dispositions: 

« Aucune personne ne  sera tenue de répon- 
dre a une acciisation capitale ou infamante, ii 
moins d'une mise en accusaiion émanaut d'un 
grand jiiry; la meme personne ne poiirra etre 
soumise deux fois poiir le meme délit a une 
procédure qui comproniettrait sa vie ou iin de 
ses membres. Dans auciine cause criminelle 
I'accusi: ne poiirra etre forcé a reiidre témoi- 
gnage contre liii-m&me et  il ne poiirra etre 
privé de la vie, de la liberté oii de sapropriéte 
que par suite d'une procédiire Iégale. 

U Dans toute prockdure criminelle, I'acciisé 
jouira du droit d'&tre jugé promptement e t  pu- 
bliquement par un jiiry irnl~arlial de 1'Eiat et  
du district dans lequel le crime aiira été com- 
mis;  il sera informe de la natiire et  du motif 
de  I'accusation; il sera confroiité avec les tB- 
moins a cliarge; il aura la faculté de faire com- 
paraltre des témoins en sa faveur, et  il aura 
l'assistance d'un conseil pour sa défense. a (Con- 
stitulion des Etals-Unis ; Amendements, art. 5 
et 6.) 

S'il ne  s'agissait qiie de monlrer les incon- 
vénients , les dangess , les abiis de la loi de 
Lyiicli , de ces jugcments populaires qui res- 
semblent bien plus i des voies de fait et a des 
émeutes qii'a des décisions judiciaires, et  qiii 
ne  presentent de garanties, ui a la soeiété , ni 
a l'accusé, i l  iie serait pas nécessaire de faire 
de longs discours ; il est évident que le juge- 
ment dont nous venons de rapporter un  exem- 
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ple. n'est pas un jugement vkritable ; la raison 
et l'humanité repoussent une pareille manikre 
de procéder. Cependant il peut arrirer et, nous 
l e  reconuaissons, il al-rive généralement que la 
loide Ljncli est tres-justernent appliquke; c'est 
en  enet dans des cas de flagrant délit, qu'elle 
inlervient; l e  crime est knorme; la culpabilité 
evidente, la conscience humaine rksoltke; l e  
peuple frappe et la peine cst juste. Mais s i  la 
loi de Lynch donne satisfaction a la juslice, a 
qucl principe donc contrevient-elle pour ren- 
contrer une s i  invincible rkprobation? C'est ce 
qu'il convient de rechecclier. 

Auu Etats- Unis, le principe de la souverai- 
netd du peuple kcrite en tete de la loi ,  est ap- 
pliqné dans toute son ktendue, et souvent 
meme bien au dela de ses limites Iégitirnes. 11 Je 
regarde comme impie et  detestable, dit Y. de 
Tocqueville, cette maxime, qii'en matibre de  
gouvernement , la majorité d'un peiiple a l e  
droit de tout faire et pourtant je place dans les 
volontks de  la majorité l'origine de  tous les 
pouvoirs. » La distinction indiquée par M. de 
Tocquesille est parfaitement juste; il n'est be- 
soin que de la développer. Sans doute, le sou- 
verain institue les tribunaux, de meme qu'il 
fait la loi; mais les tribunaux une fois insti- 
tiies, ce  n'est pas lui qui regle les procks, c'est 
le juge; le souverain n e  peut iu ter~enir  que 
pour faire exbcuter la sentence. Pourquoi cela? 
Rousseau dans le C o n t ~ a t  social en donne une 
raison qu'il faut noter: u Sit6t, dit-il, qu'il s'agit 
d'un fait ou d'un droit parliculier , l'affaire de- 
vient coiitentieuse; c'est iin proces ou les par- 
ticuliers intéressés sont une des parties, et le 
public I'autre. 11 serait ridicule de vouloir alors 
s'en rapporter a une evpresse dkcision de la 
volontb genérale clui n e  peut Etre que la con- 
clusion de l'iine des parties et qui par consé- 
quent n'est pour l'autre qu'une volontk etran- 
&re. particuliére, portée en cette occasion a 
I'injustice et sujette a l'erreur. Ainsi de  mémc 
qu'uiie volontk particuliere n e  peiit représenter 
la volonté gknérale, la volontk génkrale A son 
tour change de nature ayant un objet particu- 
lier, et  ne  peut commc générale prononcer, ni 
su run  homme, ni  sur  un fait. (Chap. rv.) Rous- 
seau dit ailleurs dans le meme sens: 11 La con- 
damnatioii d'un crimiriel est un  acte particulier 
et  n'appartient point au souverain; c'est un 
droit qu'il peut conférer, sans pouvoir l'exercer 
lui-m6me.n (Chap. v.) 

Ce n'est pas prkciskment parce que tout ju- 
gement porte sur un fait particulier qu'il n'ap- 
partient pas au souverain de le prononcer; c'est 
parce que le caractbre essentiel de la jiistice 
est de  servir d'arbitre entre les deux partics 
e t  de s e  distinguer de chacune d'elles. La jus- 
tice doit donc &tre toujours exercke par d t l b  
gation, soit que cette délégation soit faite au 
prolit d'un seul ou de plusieurs, qi!'elle soit 
perpktuelle o11 temporaire. «Dans les Etats des- 
potiques, dit Montesquieu, le prince peut jügcr 
lui-ineme. u Sans doute parce que,  le despo- 
tisme ne reconnaissant ni loi, ni regle que son 
cnprice, il y aurait contradiction a ce qu'il se 

soumlt aux lois de la justice. C'est donc la un 
fait et non iin droit. rDans les monarchies, le 
prince (et nous pouyons ajouter: dans les re- 
publiqoes, le peuple) est la partie qui poursuit 
les accusés et les fait punir ou absoudre; s'il 
jugeait lui-meme, il serait le juge et 1apartie.e 
(lontesquieii, Esprit des 2ok.) 

11 y a d'ailleurs une autre cousidération qiii 
nous paraft décisive: I'exercice de la souue- 
rainetk et i'enercice du poiivoir judiciaire n'ont 
point le mkme objet; I'une exprime des volon- 
tés relalivemcnt i des actes entre lesquels le 
choix est libre; ainsi. faire ou ne  pas faire un 
traitb de coinmerce, faire la paix ou la giierre, 
organiser une Botte , une armée.. . La justice 
au contraire n'est pas un acte de volonté et de 
libre arbilre; elle n'a d'autre objet qiie de vé- 
rifEer la conformité d'nn fait aiixiiispirations de 
la consciencc et a la regle du juste'et de i'in- 
juste. Lasouverainetk du peuple, le grandnom- 
bre des suffragcs n'ont riel] a voir a cela, el la 
volonté de la majorité qui peut faire une loi, 
ne  peut faire qu'un liomme soit coupable ou ne 
le soit pas. 

On peut objecter cependant que si la jiis- 
tice doit etre exercke par delkgation, cette dé- 
légation pourra s e  faire aii prolit de la foiile ou 
d'un tres-grand nombre de juges, aiissi bien 
que d'un jugeuniqiie, et alors quelle différence 
y aura-t-il entre les Héliastes d'Atliénes par 
exemple et  la popiilation d'un village des sa- 
vanes de I'Amkriqiie réunie pour appliquer la 
loi de Lynch? A cela nous répondrons qu'uu 
tribunal composé d'un tres-grand nombre d e  
juges peut encore s e  distiiiguer du sourerain 
et posskder les caracteres d'un vdritable tri- 
bunal, qu'il peut suivre les regles d'unc procé- 
dure fixe, appliquer la loi a laquelle il est tenu 
d'obkir, tandis que l e  souverain jugeant directe- 
ment es1 tout natrirellenient porté a se placer 
au-dessus deslois qu'il ne considere qiie comme 
son oeuvre et I'expression de sa volontk. 

11 resterait encore i examiner si ce grand 
nombre de jiiges dont l'liistoire offre certains 
euemples est une garanfie pour la justice ou 
ne  tend pas plut6t i s'assiiniler a la justice de 
Lyncli. Comme en droit il ne s'agit pas de re- 
connaftrc ce qui plait au plus g a n d  nombre, 
mais simplement ce qui est juste, les kléments 
de la décision se trouvent tout entiers dans 
une seule conscience aussi bien que dans plu- 
sieurs. Si donc plusietirs juges doivent etre 
prkférks aujugeiinique, c'est seulement comme 
garantie d'iudépendance et d'impartialite. RIa- 
chiavel, nous dit Montesquieu, attribuaitlaperte 
de la liberté de Florcnce 5 ce qiie le peuplene 
jugeaitpas en corps, comme a Rome, les crimes 
de lese-majesté: Wu soni corrompus parpeu. 
Comme si la multitude n'avait pas uussi ses dk- 
faillances e t  ses égarements! Montcsqiiieii qui 
n'a pas connu la loi de Lynch, mais qui I'aurait 
réprouvke s'il I'avait connue, n'etait pas de 
l'avis de Rlachiavel et  iious adopterons sa con- 
clusion : U C'est toujoiirs un inconvénient que 
le peuple juge lui-ineme ses ,offenses. n 

ENILE CHÉDIEU. 



MACHIAVBLISME. Si l  peut y avoir direr- 
gences d'opinion sur ñlacl~iavel, on est una- 
nime, g l c e  au ciel, sur le macliiavélisme; que 
d'ailleurs ce systeme de  politique appartienne 
reellement, oii n'apparlienne pas a celiii dont 
il porte et flétrit le nom. 11 n'est personne qui 
ait assez d'imprudence ou de  cynisme pour 
oser en faire ouvertement l'apologie. Il y aura 
bien toujours des ceu r s  pervers pour le pra- 
tiquer de propos reíléclii, et des ceu r s  faibles 
pour s'y laisser entralner par i'interet; mais 
le respect humain a du moins remporte cette 
victoire qu'on n e  peut parler du machiavélisme 
qiie pour le maudire et le repousser. Des rois, 
memc paimi les rnoins scrupuleuu, ont cru 
devoir le combattre, et ils ont répiidie haute- 
ment la solidarite des conseils odieux qui leur 
étaient donnes. Le grand Frédéric et  Voltaire, 
dans les pures exaltations de leur premiere 
amitie, s e  sont unis pour écraser le Prince de 
ñfachiavel soiis une rkprobation éclatante; et 
I'on peut voir de que1 ton ils le traitent l'un et 
l'autre: « Combien n'est pas deplorable, dit 
Fi'éderic, alors prince roya1 (novembre 1740), 
la sitiiation des peuples, lorsqu'ils ont tout a 
craindre de l'abus du pouvoir souverain, lors- 
que leurs biens sont en proie a I'alwrice du 
prince, leur liberte a ses caprices, leur repos 
a son ambition, leur sureté a sa perfidie, et 
leur vie a ses cruautes! C'est la le tableau tra- 
gique d'un Etat ou régiierait un prince comme 
blacliiavel pretend le former. u Voltaire, a qui 
le jeune homme avait fait des longtemps con- 
tidence de son louable projet, I'y encoiirage 
et il lui dit (20 mai 1738): a C'était aux Borgia, 
p&re et fils, et a tous ces petits princes qui 
avaient besoin de crimes pour s'élever, d'etu- 
dier cette politiqiie infernale. 11 est d'iin prince 
te1 que vous de la detester. Cet art, qu'on doit 
mettre a cdté de  celui des Locuste ct des Brin- 
villiers, a pu donner a quelques tyrans iine 
puissance passagere, comme le poisoii peut 
procurer un héritage; mais il n'a jamais fait 
ni des grands hommes ni  des homines heu- 
reiix; cela est bien certain. A quoi peut-on 
parvenir par cette politique affreuse? Au mal- 
heur des autres et au sien meme. Voili les 
vérités qui sont le catechisme de votre belle 
ime. n - La déflnition du machiavélisme est 
tres-simple, et l'on peut aisement la faire sans 
la moindre déclamation, tout en chargeant le 
tableau des couleurs les plus sombres. Le 
machiavdisme est lc sacrifice de tous les prin- 
cipes A un seul, I'intéret; la violation de toutes 
les lois de la morale immolees au succks. Cette 
déflnition assez innocente peut sembler au 
premier coup d'ceil n'etre pas tout a fait ade- 
quate au déílni, et l'on ne  voit peut-etre pas 
tout d'abord la série des conséquences effroya- 

bles qii'cllc contient. Mais a y regarder avec 
soin, on se  convaincra que cettesimple maxime 
étant admise comme regle supreme de  con- 
duite, il n'y a pas de forfaits, quelque épou- 
vantables qu'ils soient, aiixquels elle ne  doive 
mener. Une fois qu'on est sorti des limites 
de la justice et du devoir, que1 motif de s'ar- 
reter siir la pente fatale? et  puisque quelques 
pas de plus peuvent mener au but si ardem- 
ment poursuivi , pourquoi n e  pas les faire? 11 
n'y a qii'une seule raison qui en realfik em- 
peclie de pousser jusqu'au bout ce renverse- 
ment de toutes les lois divines et Iiumaiiies: 
c'est l'impuissance, soit qu'elle ~ i e n n e  des fa- 
cultes individuelles, soit qii'elle vienne des 
obstacles extérieurs. R'est pas scklérat qui 
veut; et  le crime porte a un certain degrb est 
peiit-&re plus rare encore que la vertu. Seu- 
lement dans la voie contre nature ou il est 
engage, plus il avance, plus il s'égare; ct a 
mesure qu'il s'étend et se developpe, sa mons- 
truosite s'accrolt jusqu'a ce  qu'il arrive enfin 
a ces sommets presqiie inaccessibles oU trdne, 
comme modele accompli du genre, un  Cesar 
Borgia, le likros de Machiavel et l'enemplaire 
de son Prince. Le macliiav~lisme commeiice 
par l e  mensonge, dont jl se sert comme les 
aiitres liommes se  servent de  la vCrit6. Si l e  
mensonge ordinaire n'y sufit  pas, il emploie 
le mensonge solennel, qu'on appelle le par- 
jure, pour rassurer ses victiines et  les faire 
plus sfirement tomber dans le piege. Ce sont 
la ses plus innocents moyens. Mais comme le 
mensonge a bien vite excite la défiance, et  
mis les gens sur  leurs gardcs, il faut recourir 
a des armes plus eficaces, c'est-a-dire a la 
violence sous toutes ses formes, depuis la spo- 
liation qui affaiblit les adaersaires jusqu'a l'as- 
sassinat caclié ou piiblic qiii les supprime. 
Voila en quelques mots la carriere du macbia- 
vélisme; mais il est peu d'hommes, meme entre 
les plus mauvais, qui soient de  force a la par- 
courir tout entiere; il y faut des consciences 
deshéritées de toutes les notions du bien et 
du mal, et aveuglbes par un desir effrene des 
jouissances et du pouvoir. Quand au faite des 
grandeurs il s e  rencontre des ames de cet 
ordre, des Ames cadavéreuses, comme dirait 
Rousseau, il n'y a rien alors que ne  puisse 
rever et  accomplir la perversiti: unie a la puis- 
sance. A un premier crime qu'on a commis 
impunément, s'ajoutent bien vite tous les autres 
crimes que la passion eufante et  que réalisent 
des ceurs  qui ne  sentent pas l'horreur de  
leurs actes et n e  craignent plus d'en etre 
chlties. Comme l'a tres-bien remarqué Voltaire, 
on ne  fonde rien par le machiavelisme; et tout 
l e  succes qu'il peut remporter, qiiand il reussit, 
n'est qu'un succes passager, rarement aussi. 
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durable qiie la vie m6me de celui qui l'achdte 
a un te1 prix. Yais cette observalion de  Vol- 
taire est a peu prhs aussi ancienne que l e  
macliiavélisme lui-m?me, né bien longtemps 
avant qiie blachiavel ne  lui préparit un norn 
qui le resume d'un seul mot en le diff~.mant. 
On n'a qii'a ouvrir les dialogues de Platori : dans 
la Republique e t  dans le Gorgias, on troiivera 
les traits épars du macliiavélisme de l'anti- 
quite, avec la juste flétrissure qu'il inérite. Si 
l'on veut un tableau complet et  frappant, on 
peut consulter la Politique d'hristote. Ai i  
livre VIII, chap. IX de notre traduction, on doit 
lire des pages admirables qui s'appliqiient aux 
despotes de tous les temps, et ou la v6rité 
immortelle est marquee en des erpressions 
que les siecles n'ont pu effacer ni meme ap- 
pilir. Ce n'est pas ici le lieii de répeter ces 
protestations de la conscience liumaine conlre 
les oppresseurs et les scél+rats parrenns a 
régner, protestations aussi vieilles que l'iiidi- 
gnation des lionnetes gens et que les abomina- 
tions du crime. blais on peut rappeler les der- 
niers mots par lesquels Aristote termine cet 
incomparable portrait du tyran: « Toutes ces 
manoeuvres et  tant d'autres dum6me genre que 
la tyrannie emploie poiir s e  maintenir, sont 
d'une profonde perversité. JJ Et un peu plus 
has, iiivoquant le témoignage de I'liistoire, il 
ajoute: a Et  cependant, malgré toutes ces pre- 

, cautions, les moins stables des gouvernements 
sont l'oligarchie et  la tyrannie ... A tout pren- 
dre, la pliipart des tyrannies n'ont eu  qn'une 
tres-courte existence. 1) Macliiavel lui-m&me 
aurait pu voir de son vivant ou arait éte mene 
l e  Valentinois par tant d'habiletk uiiie E tant 
de puissance. Aprks ayoir tralne de prison en 
prison, il Ctait allé mourir obscurément en 
Espqne  sous les murs d'une boorgade qu'il 
assiégeait, fin d'ailleurs trop belle pour un  
miserable te1 que lui. Mais cet exemplc n'a- 
vail pas iustiiiit Alachiavel; et l e  Prijice parais- 
sait, assez longtemps apr6s que Cesar Dorgia 
avait espié ses forfaits par la declibance et par 
l'exil. C'est que le macliiavélisme ne  pCrira 
pns; cliangeant de formes selou les temps, 
les Iieux, les peuples, il subsistera aiitant que 
l e  vice dans le coeur de certains liommes, et 
l'abus possible du pouvoir livre a des mains 
coupables. 11 y a eil des si&cles longs et dé- 
plorables ou la politique soit aii dedans, soit 
surtout a I'étraiiger, n'a kté qu'une suite de 
maiiceuvres machiavéliques, ou l'on se  croyait 
autorisé a toiit contre les ennemis intérieurs 
oii contre ceux du deliors. Le moyeu Age nous 
olfre une suite non interroinpue de ces hi- 
deuses pratiques que tout le monde acceptait, 
en essayant d'cn user a son proílt. Cette poli- 
tique infernale, pour rcprendre I'expression de 
Voltaire, a atteint son apogée dans l'ltalie du  
quinzibme et  du seizieme sikcle, et Macliiavel 
n'a fait qu'en rédiger le code. Elle a été a l'u- 
sage des Louis X1 et des Philippe 11; elle a en- 
core souillé la France sous les Valois et m&me 
parfois sous Richelieu. De nos jours, elle de- 
meure toujours la seule que connaisseiit dans 

l e s  deux mondes une foule de  petits États a 

demi civilisks et livrés a une anarchie presqiie 
barbare,, quoique trks-corrompue. Dans les 
grauds Etats, elle a dh disparaitre, ou du 
moins s e  dissimiiler en partie, demnt les pro- 
gres du droit des gens et de l'lionnkteté pu- 
blique. Cependant elle y a eu encore de temps 
a autre des esplosions lionteuses. Kotre temps 
en a vu un memorable exemple, que I'liistoire 
a condamné sous le iioin d'atlental de Bayonne. 
(I'oy. ¡VI. Thiers, Histoirc du Consztlat et de 
Z'Emnpire, livres XXIX, X X X  et XXXI, Aranjuez, 
Bayonne et Baylen.) La maniere dont Nnpo- 
léon IPr s'assura le tr6ne d'Espagne est iin tissu 
de perfidies indignes d'iin si grand homme, 
contre des mallieureur sans defense, ourdies 
avec une Finesse et  une vigiieur de ruse que 
les plus habiles adeptes dii machiavélisme 
n'ont jamais depassées. Avec le .meurtre du 
duc d'Engliien, c'est, comme le dit tres-bien 
RI. Tliiers, ir la seconde des deiix taches qui 
ternissent sa gloire. u (Tome VIlI, page 658.) 
hlais le moraliste, toujours iini a I'liistorien, 
montre aussi le clibtiment apres le crime, et 
il presente Baylen comme la premikrt. expia- 
tion de Bayonne. La guerre d'ñspagne a &té 
l'occasion, si ce n'est la seule caiise des re- 
vers de Kapoleon et des lidtres. Mais ces pu- 
nitions légitimes qui ressortent des evenemen ts 
comme une juslice vengeresse et un avertis- 
sement de la Providencc, ne découragent pas 
le crime; séduit par l'attrait des circonstances, 
et  s e  flattant d'échapper, par un redoiible- 
ment d'habileté, a la vindicte qui doit l'at- 
teindre, il est pr6t sans cesse a recommencer 
ses trames tenébreuses. Seulement qiiand 
les moeurs sont aussi douces que le sont les 
maeurs europeennes de nos jours, il faut qu'il 
s e  tempere; et aíln de  pouvoir durer meme 
pour peii de temps, il est obligé de se faiie 
moins cruel e t  moins patent que dans des 
siecles plus barbares et plus grossiers. Le 
mcilleiir moyen de supprimcr le mscliiavélisnie, 
quaud il est contraint tle s'amoindrir sous celte 
forme atténuee, ce serait la publicitb; cc serait 
la libre discussion dévoilant le cai-acl&re vkri- 
table des actes equivoqries, a l'aide desquels 
il compte se  dérober au tribunal de l'opinion. 
DIais le premier soin de la politique iiiacliiave- 
lique, c'est d'étoulfer, iion pas seulenicnt les 
voix qui pcuvent s e  plaindre, mais pliis eucore 
les voix qui Fuven t  juger. Qiiise caciie, e s ld t j i  
coupable, si ce n'est de fait, au moins d'inten- 
tion; et l'liounktete, surtout quand elle est  
armee du pouvoir de bien faire, peut braver 
toutes les critiqiies; car il cst peii probable 
qu'elle soit méconnue; et lorsqu'elle l'est, il 
lui est toujoiirs facile de faire reTeiiir des 
esprits egares. Le silence est donc la condi- 
tion inkvitable de tout pouvoir machiavklique et  
une des garanties assez peu shres qu'il clierche 
toujours a s e  donner. Si l'opinion avait pu 
discuter en 1808 ce  qui allait s e  passer al1 
chateau de Marac entre ñapolbon et les Bour- 
bons d'Espagne, il est permis de supposer que 
le grand Empereur n'eht pas déslionore son 
caractere dans cette vile dkloyauté, et qu'il 
s e  ftit épargné bien des malheurs ainsi qu'i 



nous. Ls coiiscieiice publi(liie aurait éclairé et 
réglé celle du couquérant en I'empkchant de 
s'abaisser au rdle de spoliateur. IL n'est pas 
presumable d'ailleurs quc Napoléon Iiii-meme 
n'ait pas senti sa faute et  I'indignité de sa con- 
duile. hlais il s'agissait de  la couronne d'Es- 
pagne ; et I'irrésistible Ontnia pro dominatione 
Iiii fit croirc qu'en Ucpouillant ce paiivre vieux 
soiiverain, il complétait i'Empire francais et 
son systeme politique. Grande lecon, mais 
lecon peu profitable tant que les hommes au- 
ront plus <le convoitises que de  vertu, et plus 
de passious que de sagesse 1 

' 

BARTH~LEA~Y SAINT-HILAIRE. 

MACHINES. Nos arrikre-neveus aurolit un 
jour de la peine a comprendre que les maclii- 
nes, ces utiles auxiliaircs de  I'horbme, aient 
pu siisciter des Iiaincs, caoser des bmeiites 
sanglantes, provoquer des actes de stupide bar- 
barie. Et pourtant, les faits sont la pour cn té- 
moigner, nous n'exagérons rien. 

D'ou venaient ces sentiments Iiostiles? au- 
rait-on mbconnu les bienfaits que ces puis- 
saiits engins sont dcstinbs a rendre a l'liuma- 
nité? Pas un seul instant. On savaitparfaitement 
que les macliines ceritupleraient les prodiiits, 
et qil'en dimiiiuaiit les prix de ces procluits 
elles lesmettraient ii la disposition d'une classe 
de la population qui cn était privee auparavant. 
Seulement ceux qu'oii pourrait appeler les 
Vandales de I'indiistrie ne  voulaient pas que le 
progres eiit lieii a leurs dbpens. La macliine 
nous prend notrc pain, détruisons-la1 Tel était 
leur raisonnement. 

Les myopes! S'ils avaient laissé la macliine 
s'etablir, ils auraient vu en peu de temps leur 
salaire augmentcr considérablernent. Le sacri- 
fice qu'on leur dcmandait n'allait pas aii dela 
de celiii que fait toiis les ans le cultivateur en 
confiant an sol la graine qui doit produire la 
récolte, ou le capitaliste qui bltit une fabrique. 
Le ciiltivateur et le cnpitaliste attenrlent. 11 s'a- 
gissait pour les oiivriers aussi d'attendre, et ils 
ne couraient pas en meine temps le risque de  
perdre lcur avoir. 

RIaintenantr[ueIesmacliines existent en grand 
nombre, - on les a souvent btablies per fas 
et nqfas, -ct qu'elles oiit réellemcnt fait mon- 
ter les salaires, les économistes peuvent dire 
íierement: a Wavions-iious pas raison de soute- 
nir que la mcliine,  en faisant baisser le prix 
de I'objet fabriqiie, aura le double effet, de  
mettre a la disposition de I'ouvrier des jouis- 
sances nouvelles, ct de multiplicr la produc- 
tion a un poiut tel, que les bras occupés dans 
une induatrie quelconqiie deviendraient insuf- 
fisanls d8s qu'elle aurait appelé la mécanique 
a son secoiirs. v Voili ce que les économistes 
prédisaient et voila ce que les faits ont pres- 
que universellement confirmé. 

11 y a eu peut-etre quelques rares exceptions. 
Encore ne les connaissons-noiis gas,  mais nous 
les admettons comme possibles. Etait-ce une 
raison poiir maintenir i'ancien état de choses ? 
Fallait-il que la societe continuit de consacrer 
un travail exageré a un produit, seulement pour 
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quc quelques ouvriers n'aient pas a s e  donner 
la peine de cherclier une nouvelle occupation? 
Ces memes ouvriers qui se plaignent, et qui 
sont en effet momentanément dignes d'intéret, 
n'auraient-ils pas abandonné sans hésitcr le 
boulanger de droite pour aclieter chez le bou- 
langer de gauclie un pain moins cher d'irn cen- 
time? Se préocciiperaient-ils de la ruine de 
leur ancien fournisseiir? 

Ainsi, la société marche, et  doit marcher; 
s i  ses progres causent quelques soiiffrances 
momentanees , transitoires, on vient en ?'d r i  e a 
ceux qui soiiffrent , on leur facilite le passage 
d'un etat daiis l'autre; mais on ne s'arrbte pas, 
c'est impossible! 

L'hommc qui joiiit de  la plénitude de sa rai- 
son le sait de reste. Ce n'est que dans un mo- 
ment d'aveuglement ou de  passion qu'on tente 
de s'opposer au progres. Ces ceut ouvriers qui 
démolissent une fabrique, pciivent-ils oublier 
d'ailleurs que des dernain mille soldats seront 
la pour aider la justice i exercer la vindicte 
de la socikté? Au moment ou ils s'occupaient 
de I'ceuvre de la destruction, ils n e  raison- 
naient pas, ils Btaient ivres de passion, peut- 
etre mkme ..... 

La qiiestion peut etre cousidérke comme ju- 
gée maiiitenant. La machine régne et  gouverne, 
c'cst iin fait acquis , accepté. Elle a crék une 
foule d'industries nouvelles et transformé lcs 
ancieunes. Mais ici s e  dresse un nouveau 
probleme. Cc n'est plus le pain inateriel qni 
paralt meiiacS, mais le pain moral, la via de 
familde : le remplacement de la petite indus- 
trie par la grande, de  la pelile qui consiste 
dans le travail domestique, ou le pkre est aide 
de sa  femme, ou il dirige ses enfants, et  reste 
sonmaltre et le leiir, et  de la grawde ou un capi- 
taliste s'entoure de centaines, de milliers d'ou- 
vricrs et  constitue une ruche, une fourmiliCre. 
Kos ouvriers et nos ouvrikres dcviendron t-ils 
volontairement semblables i ces insectes que la 
nalure a rendus steriles, et  qui n e  travaillent 
que pour autrui ! 

Ce serait faire iujure a la natiire Iiiimaine. 
L'liommc est essentiellement progressif, il a ,  
de pliis, des besoins d'arection qiii sont quel- 
quefois des mobiles d'une tres-grande puis- 
sance. Par conséquent, il n e  saurait s'établir 
dans la société une organisation défectueuae 
sans que la réaction commencc et n'arrive a 
faire cesser les causes de nos souffrances. 

Du reste, nous ne  croyons pas que la grande 
industrie n'absorbe jamais complétement la 
petite. 11 restera ioiijours une foule de services 
i rendre pour lesquels nous préférerons i'ar- 
tisan au fabricant, et  13 petite industrie con- 
servera une position importante dans lasociétk. 
Quant a la grande, nous la traiterons comme 
i'abeille, nous prendrons le miel en kvitant le 
dard. 

En résumé, il serait prématiiré de  vouloir 
déterminer des aujourd'hui l'iníluence des ma- 
cliines; leur &re ne  vient que de commencer, 
nous n'eii avons pas encore tiré tous les avan- 
tages qu'elles doivent prodnire; si elles doi- 
vent, comme toute chose dans ce monde, avoir 
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des inconvbnients, nous trouverons probable- 
ment en elles-memes le moyen d'en atténuer 
les effets. MAURICE BLOCK. 

MADAGASCAR. Grande ¶le située dans I'o- 
céan Indien, séparée de l'hfrique orientale. s u r  
une largeur de 80 a 100 lieues, par le canal de  
lozambique , ou sont disséminées les quatre 
iles du groupe des Comores (Angazija, loély,  
Anjouan, Mayotte). Son axe, dirige du nord- 
nord-est au sud-sud-ouest, a une longueur 
d'environ 300 lieues , tandis que sa largeur 
moyenne, mais fort inégale, n'est que d'envi- 
ron 80 lieues. Du littoral, fort expose aux 
iievres paludéennespendant une partie de l'm- 
née, le territoire slBleve par une succession 
de montagnes et de gradins jusqu'a un plateau 
central d'une parfaitc salubrité, dont l'altitude 
ne  paralt pas moindre de 2,000 aé t r e s ,  et que 
domine la ville de Tananarive, capitale de la 
tribu des Hovas. Le rivage, infleclii et dbcoupé 
en nombreuses dentelures, presente une mul- 
fitude de baies, de rades et  de ports; la plus 
vaste de  ces échancrures est celle dc Diégo- 
Souarez, au nord, pres le cap d'Ambre. Par s a  
situation, Madagascar domine les deux routes 
de l'lude, celle de la mer Rouge et celle du 
Cap, et communique aisément, grice aux aents 
alises, avec les fles de la Réunion et de blau- 
rice, situCes a 150 lieues a l'est, en plein 
océan Indien. De la une importance politique 
auiourd'liiii bien ap~réc i ée .  et  uui accrolt la 
vaieur économiqué-que lui donnent ses ri- 
cliesses minerales, vénétales et  animales. Le riz 
etles bceufs sont les phncipaux articles de trafic. 

La population de hladagascar, connuc sous le 
nom générique de Nalgaclie ou biadécasse, est 
évaluée a 3 ou 4 millions d'habitants, divisés 
en  une multitude de tribus, parmi lesquelles 
denx seulement ont acquis un  nom liistorique: 
les Sakalaves, répaudiis sur  toute la c6te occi- 
dentale; les Hovas, etablis sur  le plateau cen- 
tral, dans le district d'Emprne; les premiers 
d'origine africaine; les seconds, de race ma- 
laise. Ceux-ci, soit par leur génie propre, soit 
par des conditious topograpbiques qui ont ex- 
cite leur activite, prirent, au commencement 
du dix-neuviéme siecle, une prBpondCrance 
marquée sous le regne de Radama le=, favorise 
dans ses projets par des Franqais e t  des An- 
glais, qui s'etaient iutroduits aupres de lui. 
Grace a leurs conseils et i leurs secours, non- 
seulement il soumit a son pouvoir de nom- 
breuses tribus jusqu'alors indépendantes, mais 
il initia son peuple a un commencement de 
civilisation : ecoles, fabriques, etc. Sous le 
regne de sa  veuve Ranavalo, qui lui succéda 
en 1828, tout progres moral et religieux fut a 
peu pres suspendu; mais les relations com- 
merciales maintinrent des courants continus 
d'échanges d'idées, autant que deproduits, qui 
ont paru justiíier la reconnaissance, faite en 
1861, par la France et I'Angleterre, de Ra- 
dama 11, fils de Ranavalo, comme roi, non-seu- 
lement des Hovas, mais de Rladagascar, bien 
qu'un g a n d  nombre de tribus bchappat i son 
autorite. 

L'ile de hladagascar, apres avoir Ble visitee 
par les Portugais, les Anglais et  les Hollandais, 
qui n e  s'y arreterent pas, fut abordée, avec 
des projets d'ktablissement déflnitifs, par les 
Francais, dans le cours du dix-septikme siecle. 
Une compagnie, pour en exploiler les riches- 
ses,  se fonda des iG37, et recut de Louis XIII, 
en 1642, un privilége de commerce, dont de 
nornbreiix comptoirs et  forts devinrent les 
instruments; i'lle requt meme le nom de 
France orientalc. Pendant deux siecles le dra- 
peau francais s'y est maintenii seul, avec des 
vicissiludes d'écliec et de revers, et s'il fallut 
evacuer nos postes, en 1831, I'btablissement 
de Sainte-larie resta aux mains de la France, 
comme une déclaration permanentc de nos 
droits et  de nos intentions. C'étaient des droits 
de  souveraineté, non en ce sens que la 
France se prétendlt propriétaire de toute l'ile 
vis-a-vis des peuplades indigknes, et maltresse 
de leiir sort; mais souveraine vis-a-vis de l'é- 
trauger, qui ne  pouvait, sans son autorisation , 
y faire des établissements. Loin qu'une telle 
prétention eiit rien d'excessif, elle etait l'ap- 
plication d'une regle pleine de sagesse, ad- 
mise par tous les peuples apres la découverte 
des terres nouvelles, regle qui attribue au 
premier occupant le privilkge d'y installer des 
colonies. Sans cet accord, la guerre eOt Bclate 
sans cesse sur tout territoire nouveau, faute 
d'appropriation reconnue. Tout le monde co- 
lonial moderne s'est fondé sur cctte conven- 
tion de droit public, que I'Angleterre applique 
sans contestation a des pays vastes comme des 
contiuents, tels que l'bustralie; c'est que la pro- 
priété publique invoque en pareil cas les 
memes principes que la propriété privée : la 
premiere occupation, le travail, l'assentiment 
univerself. Mais il est bien enteridu que, rela- 
tivement aux indigenes, ceux-ci restent pro- 
prietaires h leur tour des territoires qu'ils pos- 
sedent et qu'ils ulilisent; ils restent maltres 
d'eux-memes, ne  pouvant &re traités en sujets 
que dans la mesure de leur propre consente- 
ment ou d'une conquete legitime. A qiiel titre 
peut-elle avoir ce caractkre'l Nous n'avons pas 

l'examiner incidemment,n'ayant ici a prcndre 
acte et souvenir que de nombreux établisse- 
ments fondes par la France, avant toute autre 
nation, sur des territoires vacants de Madagas- 
car, et suivis de prise de possession onicielle, 
titres sunisants pour qu'aucune puissance nc  
lui dispute le droit de souveraineté exterieure, 
sauf a la Fmnce a régler ses rapports avec les 
indigenes du mieux qu'elle l'entendra. Les 
traités, qu'a diverses repriscs elle a conclus 
avec les Sakalaves de la c6te occidentale, poiir 
l'ouverture des ports et la liberte du traflc, tB- 
moigiient bien qu'elle n'a jamais entendu im- 
poser de force son autorité a tous les habitants. 

11 n e  paralt pas m&me que la reconnaissance 
du chef des Hovas, comme m i  de  Madagascar, 
ait impliqué une renonciation expresse des 
droits Iiistoriques de la France : a defaut de 

l. Nons dirons, sur cette question , notre opiniou 
au niot Sauvage. 31. B. 



rersion otiicielle, les récits les plus autorises 
assurent que le représentant de l'empereiir a 
accompagne sa reconnaissance de cette decla- 
ration « que l'empereiir Napoléon, en recon- 
naissant Radama comme souverain de l'lle, 
cspbrait bien n'avoir jamais a faire revivre les 
droits de la France. 1) La mort de Radama, vio- 
lemment assassiné au mois de mai 1863 par son 
entourage, n'emporte pas dans sa tombe le 
secret de cette négociation, puisque l'ambassa- 
deur francais existe; un jour sans doute on la 
connaitra. 

Quoi qu'il cn soit, l'élévation au pouvoir de ce 
prince, au mois d'aoat 1861, fut suivie, ainsi 
que nous l'avons dit, de deux traités d'amitik et  
de commerce, concliis l'un avec la France, 
l'autre avec VAngleterre, dont les delegues 
assistkrent a son couronnement. Le traité aveü 
la France porte la date du 12 septembre 1862, 
conclu a Tanaiiarive, entre M. le capitaine de 
vaisseau Dupré, au nom de l'empereur, et trois 
personnages de la cour hova au nom di1 roi 
(le commandant en chef, le ministre des araires 
ktrangeres, le ministre de la jiistice). 11 com- 
prend 24 articles, plus un article additionnel, 
portant suppression des droits de douane, tant 
ti i'entrée qu'a la sortie; il a été promulgiié, 
par décret irnpérial du 11 avisil 1863. (Bulletiiz 
des lois i 102, no 1 1089.) - Le traité avec l'An- 
glcterre porte la date de Tananarive, le 5 de- 
cembre 1862, et pour nbgociateur du c6té de 
I'Angleterre kl. Tliomas Conolly I>akeriliam, con- 
su1 de S. M. Dritannique; les representants de 
Radama sont le commandant en chef (Rainilaia- 
rivony). le ministre de la justice (Rainiketalia) 
et les trois secrétaires d'htat au ministkre des 
affaires btrangeres (Ramaiinalio, Razanakem- 
bana et Cldnzent Laborde fils). Les ~ r i n c i ~ a l e s  
clauses de ces traités, pareils a péu de diffé- 
rence pres, sont les suivantes : 

Paix coustante et amitié perpétuelle. - 
Liberté réciproque d'entrer, résider, circuler, 
commercer; garantie des priviléges, immunités, 
avantages accordCs a la nation la plus favorisée. 
- Liberté d'enseignement des religioiis chré- 
tiennes, avec toutes les francliiscs qui en dé- 
rivent; liberté de cultereconniie aiix Dlalgaclies. 
Droits réciproques dc tonnage et  d'importation, 
franchises de navigation rl'apres le traitement 
de la nation la plus favorisée. - Renonciation 
a toute proliibition d'irnportation et  d'exporta- 
tion. - La juridiction sur les étrangers réser- 
vke aux consuls étrangers. - Successions , 
biens des naufragés attribués aiix ayants droit 
h n g e r s .  

En mCme temps que le roi Radama signa le 
traité avec la Francc, il ratifia et signa une 
vaste concession de terres et d'industries qu'il 
avait aceordee , quelques années auparavant, 
n'etant encorequc prince likréditaire, a hI. Lam- 
bert, son representant en France. Pour l'exploi- 
talion de ces ricliesses une societé anonyme 
fut constituée a Paris sous le titre de Campa- 
gnie de Madagascar jinancikre, indtistrielle et 
comnzerciale, et autorisée par dCcret impérial 
du 2 mai 1863. M. le baron de Richemont, sé- 
natcur, en fiit nomme gouveineur. Elle orga- 

nisa aussitdt pour s e  rendre sur les lieux une 
mission d'exploration qui parlit vers la fin de 
mai 1863, avec hl. Lambert et i .  Dupré, porteur 
de la ratification du traité par l'empereur. En 
arrivant daus l'ocean Indien, le plénipotentiaire 
de la France apprit la terrible révolution de 
palais accomplie, durant son absence, a Tana- 
narive. Le 12 mai le roi Radama, avec une 
trentaine de ses favoris, avait été étrangle 
par le parti des anciens officiers et de l'aristo- 
cratie hova, voulant rcssaisir l e  pouvoir el  le 
prestige dont ils joiiissaient sous la reine Rana- 
valo. Son épouse, Rabodo, avait été proclamee 
reine de Yadagascar, sous le nom de Rasohé- 
rina, et  avait jure une espece de constitution. 
M. Dupré, rendu dans les eaux de  Tamatave, 
dans le courant de juillet, flt saroir la cour 
d'Bmyrne qu'il était porteur du traité ratiGé, 
dont il demandait l'exécution, ainsi que de la 
cliarte Lambert, dont une Compaguie était de- 
venue cessionnaire. Refus du gouvernement 
hova, a moins d'importantes modifications. Aprés 
dc vains pourparlers, M. le  commandant Dupré 
a dii quitter la rade de Tamatave, convaineu de  
I'écliec définitif de sa politique pacifique e t  di- 
plomatique, contre l'obstination persistante des 
Hovas. Le consiil de France a amené son pa- 
villon. Les relations politiques sont rompues et 
les relations c,ommerciales de nouveau cntra- 
vées par le retablissement des droits de douane. 

JULES DUVAL. 

MADAME. Titre qiie portaient, sous les Bour- 
bons, les lilles des rois deFrance et les femmes 
des freres alnés de ces rois: les deux femmes 
de Philippe , duc d'orléans , frere de  Louis XIV 
(Henrietle d'hngleterre et  Cliarlotte-Élisabeth 
de Baviere , princesse palatinc); les filles de  
Louis XV, les princesses de Savoie, femmes des 
comtes deIJrovence etd'hrtois (depuis LouisXVIII 
et  Cliarles X), sont les plus celebres de ces prin- 
cesses. 

hiadame filisabetli était la sceur de Louis XYI; 
Nadame Royale, depuis duchesse d'AngoulCme, 
était sa Elle. J. nE B. 

MADEMOISELLE. Titre des filles de Mon- 
sieur, frere du roi, et  de Madame. 11 n e  se  
donne guere qu'a la fille de Gaston d'orlkans, 
qu'on appelle aussi la grande Mademoiselle e t  
a la fille du dernier duc de Rerry, depuis archi- 
duchesse de Parme. J. DE B. 

MAGISTRAT. ARome, ntagislratus désignait 
la fonction aussi bien que le fonctionnaire. 
Toutefois tous les fonctionnaires n'étaient pas 
desmagistrats. Cette désignation nes'appliquait 
qu'aux anciens rois, aux dictateurs , a leur ad- 
joint (magister equilu?n), aux consiils, aux cen- 
seurs et aux préteurs. Plus tard les questeurs 
et d'autres encore furent également comptés 
parmi les magistrats, et  l'on distingua entre 
magistl-atus majores et minores. 

Dans les temps modernes on retrouve le ma- 
gistrat : 

l o  En Allemagne, oul'on comprend soiis cette 
cxprcssion le comité exécutif de la municipa- 
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IftB des grandes villes, composé d'un bourg- 
mestre e t  de pliisieurs assesseurs. Ce n'est pas 
l e  bougmestre,  mais le magistrat qui corres- 
pond au maire francais (les attributions duma- 
gistrat sont généralement plus étendues); 

?O En Augleterre, ou l'on appliqiie cette dé- 
nomination aiix juges depaix et aux agents su- 
périeurs de la police; 

30 En France ou l'on considere comme 
magistrats les juges de tout grade des cours e t  
tribunaus, les membrcs du miuistere public, 
et dans lelangage administratif ou oficie1 aussi 
les préfets, quelquefois meme les maires. Il y 
a quelque incertitude dan$ I'application de la 
désignation de magistrat relativement aiixfonc- 
tionnaires de l'ordre administratif, et on a dis- 
cuté, par exemple, si les commissaires de po- 
lice étaientou non desmagistrats. Nous trouvons 
ces discussions tout a fait oiscuses; nous vou- 
drions d'ailleiirs voir reserver le mot pour dé- 
signer des membres de la judicature. M. B. 

MAGNA CHARTA. Grande charte. Point de  
d&part delaconslitution anglaise. (Voy. Grande- 

MAGNAT , du latin magno-nati, titre des 
grands de Hongrie, tels que le Palatin, le ju- 
dex curice, les grands dignilaires, ainsi qiie 
tous les comtes et barons. (Voy. Hongrie.) Le 
titre de magnat a étk egalemeiit en usage en  
Pologne; il poiivait y etre consideré, et on peut 
le considérer encore en Hongrie comme I'équi- 
valent de  pair hérkditaire. 

MAHOMÉTISME. Le mahometisme est la 
plus recente des grandes créatioiis religieuses 
de i'humanité. Au lieu de ce mystkre, sous lc- 
que1 les autres religions enveloppent leur ber- 
ceau, celle-ci nalt en pleine histoire; ses ra- 
cines soiit a fleur de  sol. La vie de  llahomet 
nous est anssi bien connue que celle des ré- 
formateurs du seizieme siecle. On ne  veut ex- 
poscr ici que les principes fondament'aux de 
l'islamisme et les révolutions nolitiuues ou so- 
ciales que cettc religion a p r o ~ o q u ~ e s .  

L'islamisme n'a vraiment que deux dogmes , 
l'iinité de Dieu et le propliétisme de Mallomet. 
hialiorilet n'est Das plus le fondateur du mo- 
nothéisme que de la civilisation et de la litté- 
rature chez les Arabes. Le culte d'hllah su- 
preme semble avoir toujours été le fond de la 
religion arabe. La race sémitiqne n'a jamais 
concu le gouvernement de I'univers que comme 
une monarchie absolue. De nombreuses su- 
perstitions entachées d'idolltrie, qui variaient 
de tribu a tribu, avaient pourtant altére, chez 
les Arabes, la pureté de la religion patriarcale 
et, en face de religions plus fortement organi- 
sees, tous les esprits eclairés de i'Arabie aspi- 
raient a un culte meilleur. Au sixieme siecle, 
cette contrée, jusque-la inaccessible , soouvre 
de toiites parls. Les Syriens y portent l'écri- 
ture, les Abyssins et les Persans regnent tour 
a tour dans VYémen et  le Bahrein. Des tribus 
entieres avaient embrassé le judaysme ; le 
clirislianisme comptait dcs kglises considéra- 

bles a Nedjran, dans les royaumes de Hira et de 
Ghassan. Une sorte de tolérance vague et de 
syricrétisme de toutes les religions finit par 
s'établir: les idées de Dieii unique, de paradis, 
de résiirrectioii, de proplietes, s e  repandirent 
peu a peu, meme cliez les tribus pai'ennes. La 
Caaba devint le pantlikon de tous les cultes; et 
quand filaliomet cliassa les images de la mai- 
son saiute, au nombre des dieux expulsés était 
une vierge byzanfine, peinte sur une colonne, 
tenant son fils entre ses h a s .  

Les cér&nionies de la Caaba, les toiirnCes pro- 
cessionnelles , les sacriüces dans la vallee de 
Mina (la croyauce au purgatoire Arafat), étaient 
fjxés dans toiis leurs détails bien avant iIlaho- 
met. Le proplic\te ne  lit que consacrer ces an- 
ciens usages et leur donner une sanction par 
la promulg;ilion fcrme di1 dogrne des peines et 
des rCcompenses futures. Le symbole de I'isla- 
misme, au moins avant l'invasion; relalivenient 
moderne, des subtilités tlieologiqiies, dépasse 
a peine les donnees les plus simples de la reli- 
gion naturelle. a 11 n'y a d'autrc Dieu que Dieu, 
et  Dlaliomet est son prophete. u Voila tout le 
dogme musulman. 

L'islamisme ktant la moins mystique des re- 
ligions, c'est surlout dans l'ordre civil et poli- 
tique qu'il faut étudier son iufluence. En ce 
qui concerrie I'Arabie, la nouvelle législation 
etait un progres. Certes, rien n'égale le cliarmc 
de  cettc sociéte que nous presentent le Kildb 
el-Agdni et les poésies ante-islamiques; janiais 
la vie liumaiiie ne  fut pour qiielques-uns plus 
libre, plus @e, pliis noble. l a i s  c'était une 
épouvanta'ble auarc,hie. Le faible, i'enfant, la 
femme étaient a peine garautis. Bien qu'il y eht 
alors en Arabie des femmes maltresses d'elles- 
memes, clioisissant leur mari, et ayant le droit 
de le congédier, quand bon leur semblait, 
nulle idee d'une égalité de droits n'existait. 
hlaliomet etablit le tlroit des femmes a la suc- 
cessiou de leurs parents, restreignit la poly- 
gamie, représenta meme la monogamie comme 
un ktat agréable a Dieu. Il recommanda l'hu- 
manite envers les esclaves, couseilla de les 
affranchir, et abolit une foule d'usages inhu- 
inains. 11 sonlut que cliaque fidele consacrat a 
I'aitmbne le dixikme de ses biens, et cette loi, 
fidelement observée , a epai'gné aux sociétés 
miisulmanes les Iiorreurs du paupérisme, au 
moins sous la forme ou nous la voyons se  pro- 
duire dans nos soci8tés fondees sur une orga- 
nisatiori trés-rigoureuse cle la propriete. 

Le Coraii est devenii le teste et la source 
unic~ue de ce droit nouveau. C'est a la fois un 
livre de theologie, un code civil, un repertoire 
de droit canonique. On apercoit d8s a présent 
cette conséquence fatale que, dans l'islamisme, 
le droit civil ne pourra jamais s e  séparer de la 
religion. Nul ordre , ni11 plan métliodique ne 
presida a la redaction de ce livre fondamental. 
Le Coran esFle recueil des predications et des 
ordres du jour de  Mahomct. Rien de plus dis- 
parate, de plus contradictoire. Conliées d'abord 
a la mémoire, les Surates (c'est le nom qii'on 
doiine aux chapitres du Coran) furent recueillies 
sous le lilialifat d'Abon-Bekr, et subirent une 



seconde recension soiis celui d'othman. Cette 
édilioii est arrivée jusqu'a nous sans variantes 
bien essentielles. 

11 ne semble pas que híahomet %it rien vu 
au dela de l'horizon de I'Arabie, ni  qu'il ait 
songé que sa religion pfit convenir a d'autres 
qu'aux Arabes. Le principe conquérant de I'is- 
lamisme, cette pensée que le monde doit de- 
venir musulman, paraft avoir été une pensée 
d'0mar. C'est lui qui, apres la mort de Maho- 
niet, gouvernant en réalité sous le nom du 
faible Abou-Bekr, au  moment ou I'oeuvre du 
propliete a peine ébauchke allait s e  dissoudre, 
arreta la defection des tribus arabes et  donna 
i la religion nouvelle son caractere universel. 
C'est le saint Paul de i'islam. 

Dans le cercle des fldhles primitifs, en effet, 
parmi ceux de la Mecque qui avaient suivi le 
proplikte a Médine et ceux de Mkdine qui I'a- 
vaient secouru, la foi ktait a peu pres abso- 
lue; mais sinous sortons de ce petit groupe, qui 
ne  dépassait pas quelques milliers d'hommes, 
nous nc trouvons autour deMahomet, danstout 
le reste de I'Arabie , que I'incrédulité la moins 
déguisée. La foi musulmane avait trouve, chez 
les familles riclies et fieres de la Mecque, un 
centre de résistance dont elle ne put triompher 
entierement. Les aulres tribus de I'Arabie n'em- 
brasserent l'islamisme que par force, sans s'in- 
quiéter des dogmes qu'il fallait croire , et sans 
y attacher d'importance. Certaines parties de 
1'Arabie ne sont devenues complétement mu- 
sulmanes qu'au commencement de ce siecle, 
par le mouvemcrit walihabite. 

Le parli des niusulnians sinceres avait sa 
force dans Oinar ; mais, apres I'assassinat de ce 
dernier, le parti des opposants triompha par 
l'élcction d'olhrnan, neveu d'AbouSofyan, c'est- 
a-dire, di1 plus dangereux eiinemi de Maliomet. 
Tont le klialifat d'otliman fut une réaction con- 
tre les ainis du propliete, qui se virent écartés 
des affaires et violemmeiit persécutes. Des lors, 
ils ne  reprirent jamais le dessus. Les provinces 
ne  pouvaient souffrir que la petite aristocratie 
des Moliadjir et des Ansar, groupée a la Mecque 
et i Medine, s'arrogeit a elle seule le droitd'é- 
lire le khalife. Ali, le vrai représentant de la 
tradition primilive de i'islamisme , fut , durant 
sa vie entiere, un Iiomme impossible , et son 
election ne fiit jamais prise au sérieiix dans les 
provinces. La Perse seule se rattacha a lui, et, 
par esprit d'opposition contre l'esprit sémitique, 
rendit aii moins palen des hommes un culte 
tout empreint de paganisme. 

L'avénement des Omeyyades mit ces ten- 
dances dans tout leur jour. De toutes parts on 
teudait la main a cette famille, devenue sy- 
rienne d'habitudes et d'intérets. Or, l'ortho- 
doxie des Omeyyades etait fort suspecte. 11s 
buvaient du vin , pratiquaient des rites du paga- 
iiisme, ne tenaient aucun compte de la tradition, 
ni du caractere sacré des amis de Mahomet. Ainsi 
s'explique I'étonnnnt spectacle que presente le 
premier siecle de I'Hkgire, tout occupé a exter- 
miner les vrais péres de l'islamisme. Par toutes 
les voies nous arrivons donc a ce résultat singu- 
lier, que le mouvement musulman s'est produit 
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presqiie sans foi religicuse. De la, cette indéci- 
sion ou flottent, jusqu'au douzieme siecle , tous 
les dogmes de la foi musulmane; de la, cette 
philosophie hardie proclamant sans détour les 
droits souverains de la raison; de la ces sectes 
nombreuses , confinaiit parfois a i'infidélité la 
plus avouée, Karmathes, Fatimites, Ismaéliens, 
Driizes, Haschischins, sectes secretes a double 
entente, alliant l e  fanatisme a I'incrédulitC. 
la licence a l'enthousiasme religieux, la har- 
diesse du libre penseur & la superstition de 
l'initié. Ce n'est réellement qu'au douzibme 
siecle que i'islamisme a triomphe des éléments 
indisciplinés qui s'agitaient dans son sein , et 
cela par l'avknement de  la thkologie ascharite, 
plus severe dans ses allures, et, par i'extermi- 
nation violente de la philosophie. 

Cette philosophie offre I'exemple d'une tr8s- 
haute culture supprimée presque instantané- 
ment, et a peu prks oublike du peuple qoi I'a 
créke. Les khalifes de Bagdad, au huitieme et au  
neuvieme siecle, avaient eu la gloire d'oiivrir 
cette brillantesérie d'études, qui, parrinfluence 
qu'elle a exercee sur 1'Europe chrétienne, tient 
une si large place dans I'histoire de la civilisa- 
tion. Le klialife Hakem, en Espagne, au dixieme 
siecle , renouvela ce beau spectacle. Le goht 
de la science et  des belles clioses etablit, dans 
ce coin privilegié du monde, une tolérance 
dout les temps modernes peuvent a peine nous 
offrir un  exemple. Chrétiens, juifs, musul- 
mans, parlaient la meme langue , chantaient 
les memes poés ia ,  participaient aux memes 
études. Toutes les barrieres qui séparent les 
hommes étaient tombées ; tous travaillaient 
d'un meme accord a la civilisation commune. 
Les mosquées de Cordoue, ou les étudiants s e  
comptaient par milliers, devinrent des centres 
actifs d'études philosophiques et scientifiques. 
Les écoles de Kairoan, de Damas, de Bagdad, 
de Bassorah, de Samarcande initiaient, de leur 
cdté, les musulmaiis a ce liberalisme de moeurs 
et  de pensées que les peuples prives de liberté 
politique demandent souvent a une haute cul- 
ture intellectuelle. 

Aucune grande idée dogmatique n'avait pré- 
sidé a la création de la philosopliie arabe. Les 
Arabes ne  firent qu'adopter i'ensemble de I'en- 
cyclopkdie grecque, telle que le monde entier 
l'avait acceptée vers le septieme et  le huitieme 
siecle. La science grecque jouait a cette époque 
chez les Syriens, les Nabatéens, les Harra- 
niens, les Perses Sassanides, un r61e fort ana- 
logue a celui que la science européenne joue 
en Orient depuis un demi-siecle. R8anmoins. 
en se développant sur un  fonds traditionnel, 
la philosophie arabe arriva, surtout au onzieme 
et  au douziéme siécle, a une  vraie originalité, 
et l e  développement intellectuel represente 
par les savants arabes fut, jusqu'a la fin du 
douzienie siecle, supérieur a celui du monde 
chrétien. Mais il ne  put réussir a passer dans 
les institutions; la thkologie lui opposa a cet 
egard une infranchissable barriere. Le philo- 
sophe musulman resta toiijours un amateur ou 
un fonctionnaire de cour. Le jour ou le fana- 
tisme flt peiir aux soiiverains, la philosophie 
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disparut, les maniiscrits en furent briilés par 
ordonnance royale, et les chretiens seuls s e  
souviiirent que I'islamisme avait eu  des savants 
et des penseurs. 

L'islamisme dévoila en cette circonstance ce 
qii'il y a d'irremediablement étroit dans son 
génie. Incapable de s e  transformer et d'ad- 
mettre aucun élement de la vie civile et  pro- 
fane, il arracha de son sein tout germe de  cul- 
tiire rationnelle. Cette tendance fatale fut 
combattue tant que i'islamisme resta entre les 
niaiiis des Arabes, race s i  fine et s i  spirituelle, 
ou des Persans , race tres-portee a la specula- 
tion; mais elle régna sans contre-poids depuis 
que des barbares (Turcs, Berbers, etc.) prirent 
la direction de I'Islam. Le monde musulman 
entra des lors dans cette période d'ignorante 
hrutalité, d'ou il n'est sorti que pour tomber 
dans la morne agonie ou il se  debat sous nos 
yeux. 

En politique comme en religion , blahomet 
n'a ricn inventé. II établit cette unite de la 
nation qu'appelaient toiites les tribus arabes, 
et qu'avaient commencée , a leur prolit, les 
aristocrates de la lecque. La creation d'un 
conseil executif siipérieur aii conseil des an- 
ciens, la perception de l'aumbne destinée a 
defrayer les pelerins, la garde des clefs de  la 
Caaba, l'intendance des eaux, la decouverte 
du puits de  Zemzen, avaient, bien avant kla- 
homet, constitué aux Coreischites une hegé- 
monie incontestee sur I'Arabie; mais le lien 
politique manquait encore. Mahomet reunit les 
tribus en un faisceau sacre. 11 proclama i'ega- 
lite absoliie entre ses disciples, et dit: u 3les 
lideles assemblees ne  sauraient faire unmauvais 
clioix. n Ainsi la souverainete sortait de i'oli- 
garchie des Coréiscliites , et de l'assembléc des 
scheiks alliés : elle entrait, par I'inspiration di- 
vine, dans i'église musulmane, dans i'assem- 
blee des saints d'lsmael. C'était la tliéocratie 
dans le sens étymologique du mot, le gouver- 
nement, non des prelres, mais de Dieu meme. 
Cette égalité politique trouvait son exercice 
dans i'election du chef qiii devait mener les 
musulrnans a la guerre sainte; mais elle s e  bor- 
nait la. De toutes les démocraties, celle-la fut 
la plus disposée a s e  concentrer dans un dic- 
tateur militaire; e t ,  d'ailleurs, il n'était point 
question , dans cette societe , de puissance le- 
gislative : la loi Btait faite, et devait etre 8ter- 
nelle. 

Quand Abou-Bekr vint a l'assemblée, reciter 
la priere, aprés la mor1 de  lahomet,. il n e  
monta pas dans la chaire; il s'arreta quelques 
degres plus bas. Ainsi firent Ornar et Othmnn. 
Les khalifes (vice-prophetes) ne  s'envisagerent 
jamais comme inspirés. Le titre d'Emir al-Mou- 
minin que prit Omar indique bien ce qu'il vou- 
lait etre : le prince des croyants, le comman- 
dant de la guerre sainte. 

Les premiers klialifes , du reste, ne  s e  dis- 
tinguaient du dernier des Arabes que par l e  
commandement. Les distinctions qui existaient 
alors entre les musulmans etaient toutes mo- 
rales; le degre de parenté avec le prophete e t  
le mérite relig-ieux, lels furent les titres qui 

déterminkrent i'ordre d'inscription au diwani 
(liste de recensement des lldeles) pour l e  par 
tage des fruits de la conquete. 

Les Oméyyades creerent une aristocratie 
plus redoutable; le diwani devint entre leurs 
mains la feuille des bénéllces militaires; en 
retour, les detenteurs de ces bknéfices leur 
assiirerent l'lierétlite du khalifat. Alors les cliefs 
de I'islamisme échangerent la dictature dkmo- 
cratique des premiers vicaires du proplikte, 
pour le despotisme des rois de Perse et des 
exarques byzantins. La republique musulmane, 
comme la republique romaine, périt par l'ex 
tension. Le second peiiple-roi ne put écliappei 
aux lentes et  invincibles intiuences des races 
coriquises. Viiigt ans apres bkhomet, I'Arabie 
es1 humiliée, dépassée par les provinces; cent 
ans apres, le génie arabe est presque compl6- 
tement effacé; la Perse triomphe .par I'avénc- 
ment des Ahbassides ; I'Arabie disparaft pour 
toujours de la scene du monde, et  peridant 
que sa langue et sa religion vont porter la ci- 
vilisation depuis la lalaisie jusqu'an laroc,  de 
Tombouctou a Samarcande, elle, oublike, re- 
foiilée dans ses déserts, redevient ce qu'elle 
etait aii temps d'lsmatl. 

La liberte s e  refugia dans les colonies d'A- 
friqiie et de Sicile, loin des yeiix du khalife 
hkrkditaire, bien que sous la menace de ses 
walis. Les colonies arabes eurent des magis- 
trats Blus, des asseinblees muiiicipales. qui 
decidaient de la paix et de la guerre. Cette ci- 
vilisation politique, troublée d'ailleurs par les 
faclions, par I'eternelle anarchie de I'esprit 
arabe, dura jusqu'aux invasions des conqué- 
rants religieux, les Fatimites, les Almoravides 

En Asie, l'incapacitk des Arabes a fonder 
des milices régulieres, et par suite la creation 
de gardes turques, la concentration de tous 
les poiivoirs dans les mains des emir el-onwa, 
pr%cipiterent le khalifat dans le plus déplo- 
rable abaissement. Le soulevement des feuda- 
taires, les invasions des Mongols, remplirent 
de sang le monde miisulmrin. Quand la puis- 
sance des liircs Osmanlis eut absorbe celle de 
tous les autres, la paix se f l t ,  et la Turquie ne 
fut plus i'edoutable qu'a la Perse et a I'Eiirope; 
mais cette centralisalion amena vite l'kpouvan- 
table corruption qui a reduit I'empire ottoman 
a l'dtat de dégradation d'ou aucun effort hu- 
main ne  pourra le tirer. 

Sous le khalifat comme sous les dynasties 
qui s'éleverent a comme des nuées, de  la pous- 
siere de ses piedss, une seule garantie resta 
auu musulmans, la loi descendue du ciel. Cette 
loi, qui pour les Cliyites, sectateurs d'Ali, se 
rkdiiit au Coran, comprend encore, pour les 
Sunnites , la traditions des dires du prophete , 
recueillis par ses familiers, les decisions des 
quatre premiers khalires et  des quatre grands 
imams. La lkgislation , a l'époque turque. s'est 
encore augmeutée des dkcisions de deux cents 
jurisconsultes, reunis sous Mahon~et 11, et  du 
Code de  Soliman. Les articles de foi de Néséfi 
deiinissent ainsi le pouvoir supreme : u L'imam 
a le droit et le devoir de veiller a i'observation 
des preceptes de la loi, de fdire executer les 



peines Iégales, de dkfendre les  frontiercs , de 
lever les armées, de percevoir les dimes fis- 
cales, de réprimer les rebelles et les brigands, 
de présider a la prikre publique du vendredi 
et  aux fetes du Befram, de juger les citoyens, 
de vider les différends qui s'éievent entre les 
sujets (rasas), d'admettre les preuves juridi- 
ques daus les causes Iégitimes, de  marier les 
eufants mineurs de I'un et de  I'autre sexe qui 
manquent de tuteurs naturels, et de procéder 
au partage du butin Iégal. » Ce pouvoir est 
exorbitant, mais il n'est pas absolu. En Perse 
meme, Saadi écrivait : rt Le cadi obeit au vizii; 
le vizir au sultan et  l e  sultan a la 101, par la- 
quelle le peuple obkit a lui-meme. n 

Quelques canonistes contestent meme aii 
sultan le droit de faire des lois organiques pour 
assurer l'exécution de la loi sacrée. Celle-ci est 
placée sous la garde des juges et des juriscon- 
siiltes, qui forment les deux premiers ordres 
dii clergé musiilman et sont supérieurs aux 
ministres du culte. Ces interpretes de la loi ont 
souvent obéi au prkcepte du Coran : a Oppose- 
toi a la violation de la loi a, etsouvent le scheick 
ul-islam fut aussi grand par ses résistances que 
te1 préfet du prktoire sous les empereurs ro- 
mains. 

Le droit public de 1'0rient paralt avoir ton- 
jours confkré au monarque une puissance illi- 
mitée sur ses fonctioniiaires, et en general sur 
tous ceux qui ont le mallieur de I'approcher. 
Les autres citoycns sont habituellement en sil- 
reté et, a beaucoup a'égards, plus libres que 
les Européens. Cette cruelle loi dexception a 
son origine dans la condition des anciens mi- 
nistres de l'orient, clioisis parmi les esclaves 
du sérail, et  dans la situation meme des rois, 
étrangers a tout dans leur royaume, « premiers 
prisonniers du palais 11, comme dit lontesquieu, 
serviteurs des haines de leurs ministres tant 
que dure cette ignorante, et incapables de  
maitriser leur fureur quand ils viennent a re- 
connaltre qu'on les a trompes. Cette politique 
déplorable a regi toutes les monarchies de 
I'Orient, et I'islamisme ne  i'a en rien moditiée. 

L'ingkrence perpetuelle du souvepin dans 
les affaires de succession a fait supposer aux 
Européens que les piinces musulmans étaient 
propriétaires. de tous les biens-fonds, ou qu'ils 
ne pouvaient entretenir leur luxe que par des 
confiscatioiis, comme les premiers Césars. D'au- 
tres auteurs ont résolu la question dans un 
sens plus mystique, et  assuré que, d'apres le 
Coran, la terre appartient a Dieu. C'est dans le 
code spécial de la guerre sainte qii'il faut clier- 
cher I'origine de la propriétb musulmane. La 
propriete des terres possedées par les Arabes 
avantla conquete, la propriété des terres aban- 
donnkes Dar les infideles et  par ta~ées  entre les 
croyants;sont aussi assurbei quepeut 1'etre en 
Occidenttoute propriéié foncibre. et  s e  transniet- 
tent par vente; dónation ou siiccession. Le Co- 
ran et la Sunna reconnaissent, en outre, lapleine 
propriétk des terres désertes que le travail rap- 
pelle a la vie : « Si quelqu'un rend la vie a une 
terre. morte, dit hlaliomet, elle est a lui. a En 
tout pays, les Satiments et les arbres sont 

l'objet d'une propriete franche et  rkelle; mais 
il n'en est pas de meme du terrain qui les sup- 
por!e. Des peuplades entieres, comme les lié- 
tualis de Syrie, n e  sont qu'usufruitieres; le 
sultan passe alors pour le graiid propriétaire 
foncier. Quant aux chrétiens, anciens posses- 
seurs du sol, ils jouissent d'un droit de tenan- 
ciers qui equivaut presque la propriété. Une 
fois sortis de 1'Arabie et lances sur le monde, 
les Arabes seraient devenus iriiid¿.les a laguerre 
sainte, s'ils s'ktaient fixks délinitivement. II fut 
nécessaire de leur en 6ter le prétexte. La pos- 
session herkditaire de la terre coiiquise fut 
laissée aux vaincus , sous condition du tribut 
et du travail. Si un terrain est délaissé, l'htat 
l e  donne a un autre colon. 

Comme on avait donnk le choix aux idola- 
tres entre La conversion et l'extermination, 
aux n peiiples du Livre 1) : entre la conversion 
et le tribut, les premiers se convertirent et  
les autres payerent tribut. Ce tribut comprend 
11imp6t de la terre et la capitation, racliat de 
la vic et garantie de sliretk. Les nouveaux con- 
vertis n'arrivCrent pas de  suite a jouir des 
memes droits que leurs vainqiieurs, et furent, 
dans I'origine, traités en sujets. Les ancicnnes 
populations resterent aiiisi attachées au sol, 
sous la surveillaiice de i'arnke victorieuse. Ces 
guerriers, collecteurs d'imp6ts, oganisés en 
une hikrarchie savante, veciirent dans des do- 
maines souvent considérables , que les Euro- 
péens ont pris pour des propriktes féodales, et  
qui n'étaient que des circonscriptions h a n -  
cikres. 11 ne  manquait en  effet a cette féodalitb 
qu'une chose essentielle : la proprikté de la 
terre. 

Tant que i'hbgémonie de l'islamisme resta 
entre les mains des Arabes, les sciences, les 
lettres, la pliilosophie et  meme, jusqu'a un 
certain point, les arts, purent réuuir les vain- 
queurs et les vaincus. l a i s  quand les Turcs do- 
minerent, toute fusion devint impossiblc. Les 
Turcs prirent l'islamisme bien plus au sbrieux 
quen'avaient fait les Arabes. Les prescriptionsde 
laloi et de la jurisprudence contre les tributaires 
fiirent exécutées dans toute leur rigiieur. Les 
raias durent s e  distinguer des Osmanlis par le 
costume, leur ceder le haut dn pavk, apporter 
le tribut sans retard e t  avec déference, sous 
peine d'etre a pris au collet et  traités d'enne- 
mis de Dieu a. 11s gardkrent a la veritb leur re- 
ligion, leurs communes, leurs 101s civiles et  le 
droit d'etre jugés par les pretres de leur na- 
tion; mais toutes les vexations que des con- 
quérants peuvent faire souffrir a des vaincus 
sans attenter a leur vie et sans rompre le pacte 
d'établissement, furent accurnulees sur la tete 
des raias. On appela ces traitements avaniah 
(avanie), et l e  mot en vint jusqu'en France, 
avec une pitik stkrile. Un te1 abus de la domi- 
nation n'empecha p i s  la race aristocratique de 
produire maints exemples de probite dans les 
relations, de  dévouement a la patrie, de dignitc 
modeste et  de  noble politesse. Etrangers aus  

1. C'est-&.dire les gens ayant nnerévélation, chré- 
tiens, juifs, sabiens, 



arts, aux sciences, et sorivent tout exercice 
de la pensée, ils regardaient avec mépris ces 
peuples industrieux qui n'avaient pas s u  vain- 
cre, tandis que leurs esclaves, issus de races 
supérieures, de nations qui avaient tenu le 
sceptre des trois continents, gardaient la con- 
science de leur antique noblesse, de leur ac- 
tivité presente, et rendaient aux conquérants 
mépris pour mépris. 

Les musulmans, une fois établis dans un 
pays , ont toujours dédaigni? de convertir les 
habitants. Le prosélytisme et  le fanatisme des 
Turcs et des Barbaresques eux-memes, ne 
furent qu'une affreuse revanche des croisades 
et  de l'expulsion des Maures d'Espagne. Les 
Israéiites et les chrétiens tribntaires n'ont souf- 
fert de persécutions que lorsque les musul- 
mans s e  sont crus insultes oumenacés; ils ont 
alors éprouvé tout ce que peut la fureur de 
maltres apatbiques et ignorants dont on alassé 
la tolérance. 11 faut meme avouer que cette si- 
tuation est devenue encore plus critique depuis 
que I'Europe a voulu esercer une pression sur 
le gouvernement intérieur de la Turquie, et, en 
imposant a la société musulmane des réformes 
opposées a I'esprit de I'islamisme, lui a de- 
mandé le suicide. L'indissoluble et fatale union 
de la loi religieuse et de la loi civile est le plus 
grand obstacle a toute inuovation politique. La 
loi, égale pour les seuls musulmans, ne  peut 
admettre pour les infideles d'autres sentiments 
que ceux d'une tolérance dédaigneuse, ni com- 
bler, entre les enfants de Dieu et leurs ennemis, 
i'abime qui sépare le réprouvé du prbdestiné. 

L'islamisme est évidemment le  produit d'une 
combinaison inférieure, et, pour ainsi dire, mé- 
diocre, des Bléments humains. Voila pourquoi 
il n'a été conquérant que dans l'état moyen de 
la nature humaine. Les races sauvages n'ont 
point été capables de s'y élever, et. d'un autre 
cbté, il n'a pu suEre  aux peuples qui por- 
taient e n  eux le germe d'une plus forte civili- 
sation. Sa trop grande simplicité a Bté partout 
un obstacle au développement vraiment fécond 
de la science , de la grande poésie, de la déli- 
cate moralité. 

Que si  I'on s e  demande quelles seront les 
destinées de I'islamisme en face d'une cirilisa- 
tion essentiellement enrahissante , et appelée, 
ce semble, a devenir universelle, autant quele 
permet I'infinie variéte de i'espkce humaine, il 
faut avouer que rien ne permet de se  former a 
cet égard des idéesprécises. D'une part, si I'is- 
Iamisine vient , non pas a disparaltre , car les 
religions ne meurent pas , mais a perdre la di- 
rection morale et inteilectuelle d'une partie 
importante de l'univers, il ne pourra succom- 
ber sous le  coup d'une autre religion, mais 
sous le  coup des sciences modernes, portant 
avec elles leurs habitudes de rationalisme et 
de critique. D'un autre cbté, il semble, a n'en- 
xisager que ses dogmes e t  sa  constitution, 
qu'il ait, dans sa simplicité, des forces cachées 
de résistance. 11 n'a ni papes, ni conciles, ni 

. eveques d'institution divine, ni clergé bien 
déterminé; il n'a jamais sondi? l'ablme redou- 
table de I'infailiibilité. A quoi, se  dit-on par 

moments , s'attaquerait la critique? A la 1é- 
gende? Cette Iégende n'a guere plus de sanc- 
tion que les pieuses croyances , que,  dans le 
sein du catholicisme, on peut briser sans &re 
hérétique. Serait-ce au dogme? Réduit a ses 
lignes essentielles , I'islamisme n'ajoute 9 la 
religion natiirelle que le  prophétisme de Maho- 
met et  une certaine conception de la fatalité 
qui est moins un article de foi qu'un tour ge- 
néral d'esprit siisceptible d'etre convenable- 
ment dirigé. Serait-ce a lamorale? On a le choix 
de quatre sectes également ortliodoxes , entre 
lesquelles le sens moral conserve une honnete 
part de liberté. Quant aii culte, dégagé de 
quelques superstitious accessoires , il ne peut 
s e  comparer, pour la simplicité, qu'a celui des 
sectes protestantes les plus Bpurées. N'a-t-on 
pas vu, au commencement de ce  siecle , dans 
la patrie meme de Mahomet , un sectaire pro- 
voquer le vaste mouvement politiqiie et reli- 
gieux des Wal~liabites , en proclarnant que le 
vrai culte A rendre a Dieu consiste a se  pros- 
terner devant I'idée de son existeuce, que I'in- 
vocation de tout intercesseur aupres de lui est 
un acte d'idoldtrie, et que l'ceuvre la plns me- 
ritoire serait de raser Le tombeau des prophé- 
tes et les mausolees des imams? 

Des symptdmes d'une nature beaucoup plus 
grave s e  réveient en Bgypte et a Constanti- 
iiople. La, le coritact des sciences et des mceurs 
européeunes a produit chez quelques personnes 
un libertinage ile croyances qui ne s e  dissi- 
mule que pour ne pas clioquer le peuple. Les 
croyants sinceres, qui ont la conscience du 
danger, ne caclient pas leurs alarmes, et dé- 
noncent les livres de science européenne , 
comme contenant des erreurs funestes et sub- 
rcrsives de toute foi religieuse. On peut néan- 
moins persister a croire que, si 1'Orient pouvait 
arriver a surmonter son apathie et a franchir 
les bornes , qu'il n'a pu jusc~u'ici dépasser en 
fait de spéculations rationnelles , l'islamisme 
n'opposerait pas iin bien sérieux obstacle a u  
progrks de i'esprit moderne. Le manque de 
centralisation théologique a toujours laissé aux 
nations musulmanes une certaine liberté reli- 
gieuse , et l'orthodoxie musulmane , n'etant 
point défendue par un corps permanent, auto- 
nome, qui s e  recrute et se  régisse lui-meme, 
est assez vulnérable. Mais il faut avouer aussi 
que, dans certaines parties du monde musul- 
man, en Syrie par exemple, l'ignorance et le 
fanatisme sont extremes, et que l'on ne concoit 
guere comrnent des tetes si  étroites s'ouvri- 
raient jamais a quelqiie idée large et a quelque 
sentiment généreux. 

11 est superflu d'ajouter que,  s i  jamais un 
mouvement de reforme se manifestait dans l'is- 
lamisme, l'Europe ne devrait y participer que 
par son iníluence la plus générale. Elle aurait 
mauvaise grice a vouloir régler la foi des au- 
tres. Tout en poursuivant activement la propa- 
gation de son dogme, qui est la civilisation, elle 
doit laisser aux peuples la tlclie infiniment de- 
licate d'accommoder leurs traditions religieuses 
a leurs besoins nouveaux, et respecter le  droit 
le plus imprescriptible des nations comme des 
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individus, celui de présider soi-m8me dans la 
plus parfaite liberte aux revolutions de sa con- 
science. ERNEST RENAN. 

MAILLOTINS. L'insurrection des Maillotins 
fut la derniere ressource du peuple de Paris, 
afTamé par les régents de Cliarles VI. Elle eut 
lien a I'occasion d'nn impdt mis par le ducd'An- 
jou sur toutes les denrées; elle ne fut pas di- 
rig;?e par la commune; mais elle fut l'ceuvre de 
ce qu'on appelait alors le menu peuple. Les in- 
surges prirent l'hdtel de ville, forcerent I'ar- 
sena1 et s'y armerent de maillets (d'ou leur 
nom). 11s massacrerent les collecteurs , déli- 
vrereiit les prisonniers du Cbitelet, de l'ér8cli6, 
de l'abbaye de Saint-Germain. L'éveque s'en- 
fuit, et apres lui , le prévdt , les coiiseillers du 
roi, et les riclies bougeois, partisans du pou- 
voir, et qui d'ailleurs avaient peur d'&tre accu- 
sés de connivence avec la révolte. 

Le roi était a Meaux : il ryagea les enviroiis 
de Paris , pendaiit que les Etats , asseinbles a 
Compikgne, protestaient coiitrz les impbts. 11 
lit le siége de Paris: on y tendit les cliaines, 
les bourgeois s'armhrent comme des clievaliers 
pour aller combattre ales plus grands seigneurs 
du monden. 

Cliarles VI iie put les vaincre qu'aprds avoir 
anéanti a Rosebecqiie l'insurrection des Fla- 
rnands. Comme les opprcsseiirs se  tenaient, les 
opprimés se  teiiaieiit aussi. Un grand noinbre 
de Parisiens fureiit décapités, pendus ou iioy&s; 
d'autrcs cmprisonnés. 11 y eiit alors une come- 
dic. Le roi se ílt dernander a genouu, par ses 
oncles et  par les femmes des prisonniers, la 
grice du peuple de Paris. 11 l'accorda, e t  ne 
voulut en écliange qu'un million de florins. 

1,a clironique de Saint-Denis dit qu'on exa- 
gera bcaiicoiip les excds des insnrgés; c'est 
vraisemblable. Leurs doctrines effrayaient les 
doininateurs plus encore que leurs actes. Ils ne 
demandaient pas, comme les borirgeois des 
communes, une part aux droits de la cité; inais 
la commuriaute des bieiis. C'était la docti'ine 
de Wicleff, de Lollard, de la plupart des rbfor- 
rnateurs du quatorzidme siecle; doctriiie d'ou 
la Uberténaltrait diNicilement, niais qiii pouvait 
paraltre désirable a des peuples opprimks, qiii 
ont éprouvé i'exchs des miseres. 

JACQUES DE BOISJOSLIN. 

MAIN DE JUSTICE. lo Sorte de saisie-se- 
questre sous l'ancien régime; 20 autorite de 
la justice sur les personiies et  sur les biens; 
30 cmbleme de cette puissance. C'est un scep- 
tre surmonté d'une main d'ivoire. On ne ren- 
contre pas cet embleme avant l'époque des 
Carlovingiens; mais il est probable qu'il faisait 
partie du mobilier de la cour de Byzance. 

Les rois portaient la main de justice aux 
grandes cerémonies. Les Iiuissiers la portaient 
a la montre (procession) du prévbt de Paris. 

J. DE B. 
MAINE. Voy. gtats- nis s. 

MAINMORTE. On appelait mainmorte JJ au 
moyen Ige le genre de possession qui retenait 

toujours dans une meme main, jamais ouvei-te, 
des biens inaliCnables e t  par conséquent retires 
pour jamais du mouvement qui, dans i'intéret 
général, doit faire incessamment passer les 
propriétés de la main du possesseur insufisant 
dans la main du possesseiir plus actif. 

La question de la mainmorte est l'une de 
celles qui divisent encore les esprits libéraux 
et les économistes. On prétend, d'un c6t6, 
qu'en vertu du droit d'agir a son gré qui ap- 
partient i tous les membres d'une société, il 
est permis a plusieurs de ces membres de s e  
forrner en une corporation qui ne doit plus s e  
dissoiidre et  quiposskdera a perpétuite les biens 
dont elle sera oii poiirra devenir proprietaire. 
On déclare, de l'autre, qu'en vertu d'un droit 
supérieur, il est permis a la société de limiter 
i'existence de ces corporations, quand il lui pa- 
ralt nécessaire de le faire, et  de les déposséder 
de leurs biens, s'il est derenu d'utilitkpubliqiie 
qu'ils rentrent dans la circulation. Cette der- 
niere opinion est la nbtre*. C'est d'ailleurs de 
cette pensée que découlent toutes les lois d'ex- 
propriation, de la justice desquelles il est peu 
de persoiines qui doutent. 

Par les mots de corporations et de commuuau- 
tés nous n'entendons pas désigner spécialement 
les associations religieuses, nlais genéralemeiit 
tous les Etres nioraux dans le sein desqucls 
s'absorbent les individualités, que ce soient 
des congregations, des communes, des dépar- 
tements, des fabriques d'eglise, des adrninis- 
trations d'hospice ou encore des majorats no- 
biliaires. Cependailt il est certain que c'est 
siirtout lamainmorte ecclésiastiqueque I'liomnie 
politique doit critiqueret combattre. 11 y a loiig- 
temps qii'on a reconnu avec quelle facilité de- 
plorable elle peut accroltre sa stérile opuleiice 
et  cornment l'agricultiire d'nn pays, c'est-a- 
dire sa richesse la pliis naturelle, dégénhre e t  
dépérit qiiand une grande partie des terres 
est immobilis6e. Si pendant tant de siecles les 
peuples ont si peu amélioré les arts rustiques, 
c'cst a la mainmorte féodale qu'il faut attribiier 
cclte ignorance et  cette iiidifférence prolongée. 
Sans doute les communautés rcligieuses ont 
coi~imencé par rendre de ,tres-grands services 
a l'humanité, et  c'est I'Eglise, qui, d'abord 
sous la direction de ses éveques, puis par la 
mdn  de ses moines, continua pendant les pre- 
miers siecles, autant que le permettait l'obs 
curité des temps, l'oeuvre de civilisation pres- 
que anéantie sous les ruines de l'empire romain , 
mais aprhs avoir protégé les peuples affaiblis 
ct défriché les terres incultes, l'liglise, enrichie 
par la gratitude des fidkles, et bientdt aprhs 
par leurs craintes, excitée en outre a une riva- 
lité d'opulence par i'opiilence des seigneurs 
féodaux, devint aussi malfaisante pour les in- 
térhts matkriels des sociétés renaissantesqu'elle 
leur avait été d'abord utile. Anssi vit-on partoiit 
en  Europe, au reveil des saines idees de gou- 

1. 11 vaut mieux encore préveuir l a  formntion de 
la mainmorte , en reconnaissant 6 1'Jhat le droit 
d'approuvcr les acquisitions d'immcubles faitcs par 
des corporations , ou de les prohiber. ( Vo!l libera- 
lisme, p.  189, en  note.) M. B. 



246 MAINMORTE. 

vernement, les hommes d'État porter leur main 
active sur ces prodigieuses accumulations de 
biens que la mainmorte, si bien nommée, frap- 
pait de stérilité depuis des siecles. 

La loi, une loi barbare, n6e des nécessites 
d'un tempsmisérable, avait Ctabli la mainmorte; 
la loi encore, une loi kclairée, put la détruire. 
C'est ainsi que la France a délivré son sol et  
active les progres de  son agriculture en 1789; 
c'est ainsi qu'agissait I'Espagne hier et qu'agit' 
1'Italie aujourd'hui meme. 

Xulle part la mainmorte n'avait posséde pliis, 
et, par conskquent, n'avait exercé plus de ra- 
vages qu'en Espagne. Nulle part, non plus, il n'a 
fallu plus d'efforts pour en triompher. 

La mainmorte, en Espagne, remontait aux 
rois goths qui attribuerent les deux tiers du 
sol a la noblesse et au clerge. Les Maures, par 
un  admirable systkme de culture, réparerent 
l e  mal; mais, quelque vive que f i ~ t  chez une  
grande partie de la nation, des le commence- 
ment du moyen ige ,  larkpugnance qu'excitait 
le régime d'une église maltresse de  lant de  
biens insaisissables et  quoiqu'au dixieme siecle 
le concile de LCon ait paru donner raison a 
i'opinion publique, la mainmorte ne  lit qu'é- 
tendre avec le temps ses conquetes. Le concile 
de Composlelle, au douzi+me siCcle, luiimprinia 
un caractere sacre dont n'osa plus douler l'ar- 
dent catliolicisme espagnol, entretenii par la 
giierre mauresque. On en vit profiter les im- 
menses majorats dont furent dotees bientbt 
apres les familles complices de  Henri de Trans- 
tamare. Les cortes néanmoins, au sein des- 
quelles brillait quelque lumiere de raison, ne  
cesserent de protester contre le péril que la 
loi faisait courir a i'Etat. En 1508, a Valladolid, 
elles adressaient a Charles-Quint des remon- 
trances sur la faiblesse d'iin pouvoir qui ne re- 
mediait pas a cette plaie sans cesse élargie. 
Charles-Quint promit de negocier avec le pape; 
mais il fallut trois siecles et  l'exemple de  la 
révolution francaise pour comrnencer l'ceuvre 
de gukrison. En 181 1 les cortes de Cadix abo- 
lirent d'abord les seigneuries; en, 1820 furent 
siipprimés les mainmortes de  l'Eglise et les 
majornls de la haute noblesse. 

Apres quelques années d'hésitation et de 
réaclion, I'Espagne continua, en 1836, l'appli- 
cation des principes liberateurs de  l'agriculture 
nafionale. En 1841 le désamortissement des 
biens du clerge rkgulier s'opéra comme avaient 
eu lieu en France, en 1790, les premieres ventes 
des biens de notre bglise. On ose a peine croire 
qu'en 1852, au signal qui paraissait alors donné 
a tous les esprits rétrogrades de  I'Europe, un  
ministere ait voulii retablir les servitudes et 
les majorats et rendre au clergb ses biens deja 
mis en vente. L'un des premiers actes de la 
revolution de 1854 fut la loi du ler mai 1855 
dont voici les dispositions fondamentales : 

aSont mis en vente les biens ou redevances 
de i'État, du cleg15, des ordres militaires de 
Santiago, $Alcantara, Calatrava, Montessa et  
San-Juan, des confreries, des ceuvres pies el  
sanctuaires, du séquestre de I'ex-infant don 
Carlos, des communes, de  la bienfaisance, de 

l'instruction publique et  tous autres de miiin- 
morte, que les lois anterieures aient decrete 
b u r  vente ou non. - Sont exceptes les édilices 
pour le service public. ceux qui sont occopés 
par les iustitutions de bienfaisance et d'educn- 
tion, les palais des archeveques et éveques, 
les maisons des curés avec les vergers ou jar- 
dins y attenant, les for&ts et  bois que le g011- 
vernement voudra garder, les mines dhlmaden, 
les salines et les biens actuellement a la jouis- 
sance du public. - Les ventes s e  feront arix 
enclieres publiques par tres-petits lots, autant 
qu'il sera possible sans nuire a la valeur de la 
propriétk. - Le payement s e  fera: lo un 
dixieme comptant; 20 chacune des deux an- 
nées suivantes, 8 p. 100; 30 chacune des deux 
années suivantes, 7 p. 100; 40 chaciine des dix 
années suivantes, 6 p. 100; de sorte qu'il y 
aura quinze payements en qiiatorze annPes.» 

Déja  en 1851 le pape avait laissé voir qu'il 
s e  sentait impuissant pour résister a un acte s i  
necessaire et si conforme a I'esprit du siecle, 
et  un premier concordat avait été signé entre 
i'Espagne et Rome. Les négociations habiles dc 
BI. Rios-Rosas amenerent, le 25 aotit 1859, un 
nouveau traité qui , de I'aveii du,  pontife sou- 
verain, céda définitivement a 1'Etat tous les 
biens de 1'8g1ise espagnole, en écliange de 
titrcs de rente en 3 p. 100 intransf6rables qui 
devaient venir en compte pour sa dotation. On 
lui laissa les édilices affectés aii culte, les s6- 
minaires, les bibliotheques et quelques autres 
immeubles utiles. 

De 1856 a 1863 on a mis en vente 43,406 
propriétes rurales, 8,758 propriétés urbaines et 
on a opere le rachat de 88,207 cens e t  rede- 
vances. 11 reste a vendre 161,675 propriétés 
rurales, 29,270 proprietes urbaines et a ra- 
cheter 290,833 cens et  redevances. Les mises 
aux euchhres étaient lixées a la somme de 
382,666,769 réaux pourlespropriétCs; elles ont 
produit 766,722,902 réaux, et 941,407,112 en 
y comprenant les cens et  redevances. 

Le dktail donno les chiffres suivants: Biens 
de  i'État, 15,815,177 reaux; biens des corn- 
munes, 192,940,545 ; biens de l'instruction 
publique, 52,261,023 ; biens du clergé régii- 
lier, 80,593,951 ; biens di! clergé séculier, 
354,912,492; biens des ordres militaires, 
12,976,101 ; bieiis des établissements d'assis- 
tance, 186,249,891; biens de I'infant don Car- 
los, 45,654,931 réaux. 

De 1821 a 1823 et  de 1836 a 1844 il avait 
étB vendu déja : en biens du clcrge régulier, 
3,141,666,873 réaux; en biens du clerge sécu- 
lier, 778,343,433, et  en racliat des cens et re- 
devances, 635,319,921 reaux, soit un total de 
4,555,330,227 réaux, et avec les ventes faites 
depuis 1856, un  total de 5,496,937,339 rkaux. 

On estime qu'il reste une valeur au moins 
égale de biens a vendre. La mainmorte possé- 
dait donc en Espagne, en 1820, une ricliesse 
immobiliere d'environ 1 1 milliards de réaux ou 
de pres de 3 milliards de francs. Nous ne comp- 
tons pas dans ces cliihes les 9 ou 10 milliards 
de réaux auxquels doivent &re évalués le do- 
maine de la couronne (qui vaut a lui seul plus 
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d'un millhrd) et  surtout le domaine gdnéral de 
1'E'tat. 

Ce n'est pas sculement la mainmorte ecclé- 
siastique que la politique modernc condamne 
et corrige. On a pensé que les dioits de pro- 
priété des communes elles-memes ne  pou- 
vaient pas rdsister au droit de  surveillance et 
de direction qiii, dans !a sitnation presente des 
clioses, appartient a i'Etat; et  de la les lois ré- 
centes qui ont décidé I'aniélioration de tant 
de biens trop peu proíltables. Or, qiielle diffé- 
rence entre la propriété indivise cl'une com- 
mnne qui ne  possede que ponr jouir et qui ne  
s e  compose que de membres laborieux, et  la 
propriété d'une corporalion religieuse con- 
templative qui absorbe, avec les biens, les 
esprils, la volonté, i'aclivité des siens et dont 
i'existence est une sorte de protestation contre 
toutes les idées de travail et d'activité de notre 
Cpoque. 

Pour ce qni concerne la France, il est évi- 
dent que la propriete collective n'est iin droit 
que pour les corporalions que la loi reconnait. 

Mais, en laissant subsister la mainmorte la 
ou il le juge utile encore , un peuple ne con- 
sent pas a rlispenser les biens de rnainmorte 
de I'imp6t que payent les héritages mobiles. 
Nos peres, au milieu m6me de la vie féodale, 
frappaient d'uii droit d'amortissement les ac- 
quisitions, niutations et Cchnngcs de la main- 
morte. On voit par une ordonnance de Plii- 
lippe 111, datée de 1275, que ce droit était 
établi déja depuis longtemps. En général les 
hiens nobles papaient un cinquieme et les 
biens roturiers iin sixieme de leur valeur. Aux 
approclies de la révolution franqaise la main- 
morte fut I'une des institiitions d'autiefois le 
p!us t6t menacées. Des 1749, au mois d'aoiit, 
un édit lui interdisait dorénavant d'acquéiir. 
La révolution la déposséda et voulait I'indcm- 
niser, comme il était juste, mais la guerre 
civile éclata et il ne fut plus question que de 
savoir si, oui ou non, la France regénbrée pou- 
vait perir. 

La mainmorte féodale reparut avec les majo- 
rats de I'Empire. Napolbon, en créant des ma- 
jorats poiir ses ducs, ses comtes et ses barons, 
a commis un attentat contre I'esprit de la ci- 
vilisation moderne, mais il ne  dépend plus d'un 
homme d'en arreter i'essor, et ces erreurs, le 
temps les effacera vite. 

La mainmorte ecclésiastique est anjourd'liui 
contenue entre des limites étroites et la loi est 
armée pour la restreindre si elle s'étendait, 
comme clle le tente depuis quelques années. La 
mainmorte civile est surveillke elle-meme. On 
s'est apercu en 1849 que les biens de  main- 
morte, qui avaient été épargnés depuis 1789, 
ne payaient plus un impOt d'amortissement qui 
remplacit les charges dont toutes les mutations 
sont grevkes. La loi du 20 février, admettant 
que les biens doivent changer de possesseurs 
tous les vingt ans, que le droit de mutation 
reprksente un vingtiPme de la valeur des biens, 
et  qu'en 1849, le revenu des proprietés de  
mainmorle valait 66 millions, les a frappés d'un 
imp6t de 3,300,000 fr., soit de 62 cent. pour 

clinqiie franc du principal de la contribution 
fonciere. 

11 resulte d'un tableaii dressé alors que le 
nombre de nos biens de mainmorte était de 
43,835 d'une contenance totale de 5,004.764 
hectares et d'une valeur de  2,199,208,646 fr., 
savoir: 1,246,958 fr. pour les départements; 
1,618,618,900 pour les communes; 50,831,936 
pour les bureaux de bienfaisance; 339,423,99 1 
pour les hospices et établissements de charite; 
35,4(r6,607 pour les fabriques des églises; 
8.647.868 aour les skminaires : 10.932.983 
póurles consistoires; 43,024,910 bour'les con- 
grégations r e l i ~ e u s e s  . 9 t. 13 1,487 Dour les so- 
<i&-és anonymes et  96,996 non claSsés. 

Ou avnit taxé d'abord les canaux et  chemins 
de fer, mais le conseil d'Etat a eté d'avis que 
c'était une erreiir que d'y voir des biens de  
mainmorte. Le revenu, maIgré ce dégrevement, 
n'a cessé d'augmenter par l'accroissement de 
la matiere imposahle. On comptait, en effet, 
5,169,362 Iiectares de biens de mainmorte en 
1859, et les congrkgations religieuses, qui en 
1846 nepossédaient que 6,850 hectares, en pos- 
sédaient alors 14,660. De meme les propriétes 
des fabriques s'éteiidaicnt sur 33,176 hectares 
et non plus sur 17,875. 11 y a la non pas un 
grand danger a craindre, mais peut-  &re un 
commencemeiit d'abiis a signaler. 

Le royaume d'Italie, aprés avoir opéré sur 
son terriloire comme Vaspugne I'avait fait , mais 
avec moins de décision, a taxé d'un droit d'a- 
mortissement semblable au n6tre. les biens de 
mainmorte reserves par la loi. Ce dioit figure au 
budget de 1863 pour un revenii de 5 millions. 
C'est a Rome meine que la mainmorte aclieve 
de régner. La solitiide et  la misere de la cam- 
pagne romaine est son suvre .  Héritiere des 
Zal2fundia patriciens qu'attaqiiaient les lois 
agraires, elle y dévore chaqiie année quatre 
nouveaux millioris d'kcns, jusqu'au jour ou 
cnfin elle cessera d'exister, comme tant d'au- 
tres idées de l 'ige antique et du moyen &e, 
maintenant inutiles ou dangereiises. 

En Allemagne il n'y a plus guere de main- 
morte ecclésiastique, depuis les sécularisations 
opérées au commencement de ce siecle, et il 
ne  reste que des débris de mainmorte fbodale. 
Ils n'échapperont pas longtemps a la loi. 

Nous ne  dirons rien ici de ce  qu'étaient les 
e mainmortables n du moyen @e, ces esclaves 
d'un maltre qui ne  pouvaient rien posséder, 
qni faisaient comme partie du sol, ainsi qu'un 
bétail, et  qni, s'ils s'échappaient et allaient au 
loin chercher fortune, étaient atteints par le 
u droit de snite a et dkpouillés encore dans la 
personne de leurs enfants. C'est la une des for- 
mes du servage. (Voy. ce mot.) La pauvreFrance 
d'avant 1789 ne I'a que trop conniip. 

PAUL BOITEAU. 

MAIRE. Voy. Communes. 

MAIRES DU PALAIS. Montesquieu trouve 
une antorité semblable a celle des maires du 
palais dans les institutions des Germains avant 
la conquete, et  il s e  fonde sur ce qiie dit Ta- 
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cite: Dans le  choix de leur roi, les Germains 
s e  déterminent par sa noblesse, dans le clioix 
de leur chef, par sa vertu. Voili les rois de la 
premiere race et les maires du palais: les pre- 
mien  étaient heréditaires , les seconds electifs. 
(E.$pril des lois, liv. X X X I ,  chap. rv.) 

Clovis et ses enfants réunirent les deux au- 
torités; mais leurs successeurs négligerent le 
commandement des armées, qu'ils conférerent 
a différents ducs, puis i un seul. Ce duc Btail 
alors le  maire du palais. Les maires du palais 
n'étaient plus les chefs dont parle Tacite, mais 
les administrateurs des maisons royales. Quand 
ils eurent le commandement des armees et 
l'administration de la guerre, ils disposerent 
naturellement des Befs, quiétaient des récom- 
penses militaires. 

Les leudes , devenus grands proprietaires, 
s e  détacherent des rois: ils eurent les maires 
du palais pour ennemis ou pour allids. Certains 
maires, en effet, voulurent rétablir l'adminis- 
tration romaine, surtout en Neustrie. En Aus- 
trasie, Berthaire soutint l'administration de 
Brunehaut; les autres maires de cette province 
servirent les intérets de l'aristocratie. 11s ne  
furent plus les maires du roi, mais les maires 
des leudes. 

Cette aristocratie territoriale et conqukrante 
d'Austrasie 6lut maires, de pere en flls, Pépin 
de  Landen , Pépin de Herstall, Charles lar te l  
et  Pépin le  Bref; ces grands propriétaires , 
chefs de l'armée, maltres des fiefs, disposerent 
de la puissance royale et nrent rois qui ils vou- 
laient. 

Eux et  les papes avaient les memes enne- 
mis: les Germains non convertis, les Lombards, 
les Sarrasins. Les maires avaient besoin d'une 
consécration religieuse, les papes de soldats. 
ils s'allierent. 11s entreprirent, avec les moines 
anglo-saxons et les soldats austrasiens pour 
instruments, la propagation du christianisme. 
Pépin le Bref, sacre par Etienne 11, unit le titre 
de roi a son grand office de maire du palais e t  
a sa puissance réelle: il assura des domaines 
au pape, et alors fut constitué le double des- 
potisme politique et religieux qui essaya d'im- 
mobiliser pendant cinq siecles la societé euro- 
pkenne. J. DE BOISJOSLIN. 

MAISONS (IMPOT SUR LES). En imposant 
les maisons, les uns veulent atteindre un im- 
meuble, les autres un revenu. Au fond, c'est 
la meme cbose, car I'immeuble aussi n'a de 
valeiir que par le revenu (ou la jouissance) qu'il 
prodiiit. Seulement, on a paru croire un monient 
que l'immeuble par excellence, le  sol! était 
une force naturelle gratuite qui donne ses pro- 
duits spontanbment. C'est la une erreur qui se  
perd; on sait maintenant qu'il a fallu lui con- 
sacrer des capitaux, et qu'il faut continuer a 
lui en consacrer sous forme de travail, de se- 
mence, d'engrais. Néanmoins, i I'époque ou 
I'on croyait que le soleil tourne autour de la 
terre, on pouvait s'y tromper et considérer le 
sol comme une mutiere imposable i part. 

11 n'en a jamais pu &re ainsi des maisons. 
Elles constitiient évidemment un capital. On en 

a si  peu doiitb, que lorsqu'elles ont cessé d'ap- 
partenir au mobilier, soris forme de tente, elles 
ont longteinps eté ce que laloi francaise nomme 
immeuble par destzitation (objet imniobilisé 
par l'effet de I'usage auquel il est destiné). 
C'était doncl'accessoire d'un imrneublc, conime 
un arbre, que personne n'r  encore song6 a 
imposer isolément. Cela est si vrai , que dans 
quelques pays les maisons situées dans les 
villes sont seules imposées. 

Ni les Grecs, ni les Romains ne paraissent 
avoir eu d'impbt sur les maisons. Yers la fin dii 
rnoyen ige  , les propriétaires (il n'y avait pas 
beaucoup de locatnires alors) duren1 siipporter 
les logements militaires: c'était le premier im- 
pbt , peu regulier ,d'ailleurs, sur les maisons , 
et dans quelques Etats allemands les proprib- 
taires acheterent l'exemption de cette servitude 
aii prix d'un impbt en argent, di[ Giebelschoss 
(droit siir les pignons). l a i s  les logements 
i'evinrent et le Gicbelsclross resta. 

En 1 689 , l'impbt siir les maisons fut établi 
en Anglcterre, comme une partie de la land- 
tax; mais il changea bientbt de caractere , et 
devint un impbt proportionnel sur les loyers. 
On exempta d'abord les loyers de 5 et ensuite 
ceux de 10 liv. st., et  on le supprimri entiere- 
meiit en 1834. 

EnFrance, l'impbt foncier etant expressément 
assis sur le revenu des immeubles, d'apres la 
loi du 3 frimaire an VI[, le revenu net impo- 
sable des maisons d'liabitation, que le proprie- 
taire l'habite, ou qu'il la loue a d'antrcs, est 
détermine d'apres la valeur locative, calculée 
sur dix aiinkes . sous la déduction d'un quart 
dc cette valeur; en considkration dudépérisse- 
ment et des frais d'entreticn ct de réparation. 
Voulant atteindre seiilement le  revenu , la 
loi de frimaire n'avait imposé les maisons itr- 
habitdes qu'i  raison du sol qu'ellcs occupent; 
mais la loi du 15 septembre a supprimé cette 
exemptioii 1, qui n'a été retablie qu'en partie 
par la loi de fiiiances de 1833 (art. S ) ,  et pouc 
les villes de 20,000 Iiabitants et ail-dessus 
seulement. Dans les autres localités i1 n'y a 
pas lieu a décharge, mais on peut demander, 
par voie de pétition, une remise ou nne mo- 
dkration. 

Dans le biidget f r a n ~ i s  , I'impbt sur les mai- 
sons, et en  general sur la propriété bitie, est 
confondu avec I'impbt foncier. (Voy.) Quant a 
l'impbt rnobilier et  i I'impQt sur les portes et  
fc~ietres, ils ne sont pas a la cliarge di1 pro- 
priétaire, et  sont destines a atteindre l'ensem- 
ble des revenus du locataire. 

Comnie en France, I'impbt sur les maisons 
s e  confond avec la contribution fonciere en 
Espagne, en Belgique et  dans plusieurs autres 
pays et  ne  figure pas spécialement sur le bud- 
get. 11 n'en est pas de meme en Prusse, en 
Wurtemberg et  en Autriche. 

La loi prussienne est du 21 mai 1861. Elle 
classe toiiteslesmaisons, usines, fabriques, etc.. 
en 43 catégories, et le  tarif s'echelonne depuis 

1. Cette nuppreóxion transfnrmait i'inip8t sur le 
revenn en un imp8t sur le capi?al. 
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2 silbergroschen (12 cent.) jusqu'a 44 thalers 
(165 fr.). Ce tarif est calculé pour etre propor- 
tionnel au revenu; il est de 4 p. 100 pour les 
maisons d'habitation, et de  2 p. 100 pour les 
blliments industrisls; les constructions ser- 
vant aux besoins de i'agriculture sont exemp- 
tées. 

La loi du Wurtembeg su r  l'imp6t des mai- 
sons est du 15 juillet 1821. La contribution 
est graduée d'apres la valeur vénale de la pro- 
prii'te. 

En Autriche, plusieurs systemes existaient 
simultanément, mais une  loi proposée vers la 
8n de 1863 a établi I'uniformité dans tout 
l'empire (a I'exception des ConGns militaires). 
En viie de l'assiette de cet impbt, les localités 
sont classees en trois categories, et  pour chaque 
catkgorie on a dresse un tarif comprenant 
neuf taxes gradiibes: destiné a opkrer le classe- 
ment des maisons selon leur valeiir. 

Voici comment on procede. On compte l e  
nombre des chambres et  des cabinets, le ca- 
binet (l'usage local décide ce qii'il faut enteii- 
dre par cabinet) vaut une demi-chambre. On 
multiplie le nombre des locaux ou pieces con- 
states par un des cliiffres du tarif (dans les pe- 
tites villes, le tarif commence par 6 fl. et Gnit 
a 21, dans les grandes il va de 9 a 51 fl.). Le 
produit de ce calcul est porté dans la matrice 
cadastrale et indique la vnleur proportionnelle 
de la maison. L1imp6t est exprime en tant poiir 
cent de cette valeiir de convention. 

Quelle que soit la metliode suivie, il est évi- 
dent, qii'en fait, on impose partout l e  revenii 
produit par le capital-niaison. Cet imp6t est 
donc parfaitenlent juste, dans un systeme oii 
l'on veut atteindre tous les revenus. M. B. 

MAITRISES. Voy. Corporations. 

MAJESTE. Les Romains ont, les premien, 
employe ce mot dans un sens politique. Ils di- 
saient : la majeste du peuple romain. C'est une 
magniflque expression. Ce qiii l'est moins, c'est 
qiie tout altentat a cette majeste, crime tres- 
vague, comme on peut croire, était puni de 
l'interdiction du feu et  de l'eau. (Voy. Lbse- 
Majestb.) Sous l'empire, la majesté passa de la 
république aiix empereurs. (Voy. Apostolique.) 

Les empereurs disaient avoir le droit de s'ap- 
pliquer la loi de majeste, qui autrefois appar- 
tenait a la république, parce qu'iIs avaient 
succédé aux tribuns du peuple. Cette raison 
n'est pas borine. Les tribuns etaient inviolables, 
mais la violation de leur caractere n'était pas 
un crime de lese-majesté, puisqu'ils ne repré- 
sentaient qu'une partie du peuple romain. 

Vollaire rapporte qu'i la Chambre des com- 
munesun orateurparla de la majesté du peuple 
englais, et que i'assemblée se  mit a rire, mais 
qu'il répéta son expression et fut applaiidi. 

On appela quelquefois les derniers empe- 
reurs romains: Votre Majesté. Ce titre passa 
arix empereiirs d'bllemagne, mais c'etait plu- 
t6t une épithCte qu'un nom d'honneur affecté 
a la dignité impériale. (Voltaire.) On disait 
indilTt.iemment aux rois et  aux empereurs: 

Votre Excellence, Votre Si.rénité, Votre Gran- 
deur, Votre Grice. L'empereur Charles IV écri- 
vait au cardinal Colonibier, doyen du sacrk 
collége : Votre Majeste. Louis XI fut le premier 
roi de France a qui l'on donna ce titre; les 
~ t a t s  d'orléans le refuserent a Catherine de 
Médicis, et l'on a des lettres ou IIenri 111 n'est 
appele qu'hltesse. Philippe 11, dit encore Vol- 
taire, qui tient a prouver la nouveauté de ce  
titre, fut la premiere Majesk d'Espagne, car la 
Sérénité de Charles-Quint iie devint hlajesté 
qu ' i  cause de  l'empire. Vers la fin du  seizieme 
siecle, tous les rois de 1'Europe prirent le titre 
de Majesté; mais ils s e  le refuserent souvent 
les uns aux antres, et il ne  leur fut donné a 
tous par la chancellerie de l'empire d'bllemagne 
qu'en 1741. , J. DE BOISJOSI~IN. 

MAJORAT. Les anciens jurisconsultes dé- 
Gnissaient le maiorat : un Edéicommis, graduel, 
successif , perpktiiel , indivisible, dani la vue 
de conserver le nom, les armes et la splendeur 
d'une maison, et  destine a toujours a l'afné de  
la famille. On fait dériver l'étymologie de  c e  
mot de natu majores; le majorat constituait en 
effet un véritable droit d'afnesse. Dans notre 
droit nouveau, on peut le déíinir: la dotation 
d'un titre de  iioblesse liéredilaire. 11 ne faut 
pas le confondre avec le droit d'ainesse proprc- 
ment dit, qui est simplement le privilége éfa- 
bli en faveur de l'alné de preiidre dans la suc- 
cesslon de ses auteurs une part plus forte que 
ses copartageants, mais sans &re tenu de con- 
server et de rendre a d'autres, appelés apres 
lui, les biens qu'il a recueillis. Le caractere es- 
sentiel du majorat est donc de rendre inaliéna- 
bles entre les mains du donaiaire les biens 
qu'il ne  détient que pour les transmettre I la 
génération qui le suit, laquelle les transmettra 
de mCme a son tour a d'autres appelks dans 
i'ordre fixé par l e  titre constitiitif. 

Il y avait autrefois deux sortes de majorats: 
le majorat régulier, qui appelait au fidéicommis 
l'afné le plus prochain du dernier possesseur; 
et le majorat irrégulier qui appelait a succéder 
l'alné que1 qii'il fiit, encore que cetainé ne  fkt 
pas le plus prochain dudernier possesseur. al1 
sautait alors d'une ligne a l'aiilre, dit hferlin, 
pour aller cliercher l'aink contre l'ordre des 
successions lCgitimes.r Dans c e  derniei cas, 
la représentation n'était pas admise et  l e  petit- 
fils du possesseur était prime par son cousin 
plus AgC que lui. (Voy. Égypte.) 

Les Romains, qui ont tant pratiqué les sub- 
stitutions , n'ont pourtant jamais connu cette 
grande institution aristocratique des majorals, 
(elle qu'elle s'est propagCe depiiis, d'une ma- 
niere si genérale, dans toute l'Europe. Cepen- 
dant chez les Romains, les fldCicommis graduels 
étaient en  usage; comme toute faculté tend a 
s'etendre indéfiniment si rien n'y fait obstacle, 
on ne  se  borna pas U. gratifier un  premier 1é- 
gataire, on voulut apres lui en gratilier un se- 
cond, puis un troisieme et  ainsi de suite. Ces 
fidéicomrnis souleverent de  s i  nombreuses ré- 
clamations que  Justiriien fit une loi pour les 
rcstreindre; il défendit de les etendre au dela 
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de quatre gknérations, post quatuor dentum 
gcnerationes. Observons qu'il ne s'agissait en- 
core que de substitutions et non de majorats: 
il est vrai que tout majorat suppose une sub- 
stitiition, mais la réciproque n'est pas exacte. 

L'usage des majorats s'est introduit en Italie 
a I'kpoque de Charlemagne. En France le droit 
d'alnesse et le majorat s'ktablirent en  meme 
temps que l'hérédité des fiefs, comme le fait ob- 
server Montesquih (Esprit des b i s ,  liv. XXXI. 
ch. xxxi~); on ne  connaissait point le droit d'ai- 
nesse ou deprimogknituresous lesrois delapre- 
miere race, et  les biens s e  partageaient entre 
les freres. L'Espagne, naturellement, ne  resta 
pas en arriere dans le mouvement aristocrati- 
que qui entralnait I'Europe; on y krigea des 
majorats, et  la iiohlesse sut tout aussi bien 
qu'ailleurs se prévaloir des priviléges qui en 
résultaient: eLa noblesse dtEspagne a iin beau 
droit, dit un ancien auteur de voyages; si au 
moins il lui est bien conservé I C'est que pour 
endettke qu'elle soit, on ne  peut lui saisir quc 
le revenu de son bien. parce qu'il est tout en 
mayorazgo, c'est-a-dire, tidéicomrnis.~~ Ce que 
l'honnéte gentilhomme appreciait le plus dans 
cetta institution, c'était le privil6ge dc  ne  pas 
payer ses dettes. 

En France l'orgueil nobüiaire tendit cmstam- 
ment, sous l'ancien régime, a creer des majo- 
rats , a les accroitre , a assurer par ce moyen 
la perpétuité des grandes familles; 1 i  ou le ma- 
jorat n'était pas possible, la snbstitution y pour- 
vopait. Les fortunes se trouvaient ainsi frap- 
pées d'inaliénabilité etles detenteursen étaient 
plutbt les usufruitiers que les propriktaires. 

. Cet état de choses constituait un abus tellement 
grave que l e  législateur s'efforca constamment 
d'y mettre-un frein; les ordonnances de 1560, 
1566 e t  1747 prohiberent les fidéicommis au 
deli  du troisieme ou du quatrieme degrk y 
compris le premier institiib, et d'Aguesseau au 
dix-hiiitieme siecle exprimait l'opinion: «que 
I'abrogationentiere des fidéicommis serait peiit- 
etre la meilleure des lois. a Le chancelier était 
loin de prévoir alors qiie ce voeu, kmis sons 
une forme s i  timide, allait bientbt s'accomplir 
et  qu'une reforme radicale allait emporter, avec 
les fideicommis et les majorats, la vieille so- 
ciétk tout entikre. 

La loi du 14 novembre 1792 prononce l'abo- 
lition absolue des substitutions et rend libres 
les biens greves, entre les mains du detenteur 
actuel. 

En 1804, le Code Napolkon maintint la prolii- 
bition pure et  simple; mais le dkcret du 30 mars 
1806 et le sénatus-consulte du 14 ao.ht suivant 
rétablirent les majorats dans les termes sui- 
vants: n Quand Sa Majeslé le jugera convenable, 
soit pour récompenser de grands services, soit 
pour exciter une utile kmulation, soit pour con- 
courir a l'kclat du trdne, elle pourra autoriser 
un chef de famille a substituer ses biens libres 
pour ,former la dotation d'un titre hkréditaire 
que Sa Majestk krigerait en sa faveur , réver- 
sible a son fils afnk nk ou a naitre et a se s  des- 
cendants en  ligne directe par ordre de primo- 
geiiiture. # 

La Restaiiration n'avait garde de renoncer a 
cette disposition lkgislative; elle s'en empara 
au  contraire pour l'étendre encore, en y ajou- 
tant les substitutions ; c'btait le vieux moule 
aristocratique. brisk en 1789, dans lequel on 
tentait de jeter de nouveau la France. La Res- 
tauration périt a l'ceuvre, et la loi du 17 mai 
1826, la célebre loi du droit d'aiinesse, qui 
échoua dans sa disposition principale et s e  
borna a rétablir les substitutions au proflt d'un 
ou plusieurs enfants jusqu'au deuxieme degré, 
resta frappée d'une complete impopularité. En 
dkpit de toutes les déclamations contre la di- 
vision des forturies et Ic morcellemeut des 
propriétés , l e  principe démocratique par ex- 
cellence de I'kgalité dans les partages cst et 
demenre la loi inkbranlable de notre societe 
iiouvelle. 

La loi du 12 mai 1835 porta ia disposition 
suivante : a Toute institution de majorats est 
interdite a l'avenir. n Quant aux majorats exis- 
tants, il y a une distinction a faire: les majo- 
rats formes par les donatenrs de biens prove- 
nant de la quotitk disponible, soiit limites 
par la loi de 1835 A deux degrks, l'institution 
non comprise; pour les majorats dits de propre 
mouvement, c'est-i-dire dont la dotation a kté 
accordée par I'Etat, ils continuent d'etre exk- 
cutks conformkment au tilre qui les a créés. 

La loi du 7 mai 1849 a prononck I'abrogation 
de la loi du 17 mai 1826 qui permettait les 
siibstitutionsenligne directe jusqn'aii deuxieme 
degré. On est donc revenu exactemeiit au sys- 
tCme de la loi du 14 novembre 1792 et du Code 
Napoléon de 1804. 

La loi du 12 mai 1833 qiii pose un principe 
absolu n'a été abrogke jusqu'a ce jonr par 
aucune loi nouvelle. Cependant quelques ma- 
jorats ont été instituks par des lois spéciales a 
titre de rkcompenses nationales. 

Ces premiers faits étant poses et l'état actuel 
de  la legislation étant connu, il noiis reste a 
déterminer a que1 rkgime politique appartieii- 
nent les majorats et quelles conséqnences ils 
peuvent produire. 

Suivant Nontesquieu (Esprit des lois, liv. V, 
chap. v~rr), ils n e  conviennent pas a iin régime 
purement aristocratique. Le gouvernement par 
l'aristocratie suppose, exige meme I'Cgalitk 
entre tous ceux uui la comvosent ; les fortunes 
dkmcsur6ment accrues p i r  des substitiitioiis 
successivesmettraienteu pkril IaConstitution, ct 
l'aristocratie serait rempiacée par l'oligarcliie 
ou la tyrannie. « Les lois doivent bter le droit 
d'alnesse entre les nobles, ann que par le par- 
tage continuel des successions les fortunes se 
remettent toujours dans l'kgalité. Deux choses 
sont pernicieuses dans I'aristocratie : la pau- 
vreté extreme des nobles et  leurs richesses 
exorbitantes. Pour prevenir leur pauvrete, il 
faut surtout les obliger de  bonne heure a payer 
leurs dettes. D Comme on l e  voit, Montesquieu 
raisonne dans I'hypothese d'une république ou 
l'aristocratie gouverne. La noblesse doit y etre 
modérée, soumise aiix lois, point tyrannique ct  
elle doit siirtoiit maintenir l'kgaliti: entre ses 
m e d r e s .  uTous les moyens iuventés pour per- 



pktuer la grandeur des familles dans les fitats 
monarchiques, substitutions , majorats, adop- 
tions, ne sauraient etre d'usage dans I'aristo- 
cratie. n Ce sont donc, suivant Rlontesqiiieu, les 
monarchies qui comportent seules les majorats; 
pourquoi cela? Parce que l'inégalite de fortiine 
entre les nobles n'y est pas a craindre; les 
plus riches d'entre eux seront toujours éclipsés 
par le monarque; tout ce  qu'il faut a la coiir, 
c'est l'émulalion de grandes familles rivalisant 
de luxe et d'eclat et  ne  pouvant s e  ruiner, si 
prodigues et si exfravagantes qu'elles soient. 
II importe peu qii'elles payent leurs dettes , 
pourvu qii'elles conservent et transmettent 
toujours intacts leur nom, leurs armes et leur 
splendeur. Pour qui sait lire hlontesquieu et  le 
comprcndre a demi-mot, il y a, dans les prin- 
cipes qu'il assigne a la monarchie entouree 
dinstitu tions aristocratiques, une cruelle satire 
di1 régime sous leqnel il a vécu. 

Les majorats sont, en tout cas, un grand res- 
sort employé pour créer ou pour mintenir  une 
aristocratie.Dans certains pays, quoi qu'on fasse, 
leur puissance est presque nulle. Les privileges 
qu'elles créent, restent sans coiisequence, a 
l'etat dexceptiou; dans d'autres, au contraire, 
les meur s  les favorisent et toutes les familles 
tendent a s e  pei'pétuer et i s'agrandir a l'aide 
de substi:utions. L'AngIeterre nous en offre 
l'exemple. Le besoin de conserver par tous les 
moyens les biens-fonds intacts dans les familles 
s'y est fait s i  fortcment sentir, qiie jusqu'au 
régne de George 111 les immeubles, meme 
libres, n'btaient pas affectés au payement des 
clettes et  que le propriétaire pouvait les trans- 
niettre, par testament, francs et quittes a ses 
lbgataires. Ce n'est qii'en 1833 qii'iine loi plus 
bquitable les a déflnitivement assujettis a la 
garantie de toutes les dettes. 

Le premier effet des majorats est de frapper 
d'inaliknabilité les biens formaut I'objet des 
dotations et de réduire les détenteurs a la con- 
dition de simples usufruitiers. De la dérivent 
tous les inconvénients qui s'attachent d'ordi- 
iiaire a ce genre de possession. Noiis n'avons 
pas a examiner et  a discuter ici les avantages 
que présente la libre transmission des biens 
par vente, échange ou donation; a notre sens, 
fout ce qui tend a l'entraver : lc regime dotal, 
les siibstitutions, i'énorniité des frais de vente, 
etc., est iin mal et doit Stre condarnné. 

Enfin les majorats et d'une maniere plus 
gBnérale les substitutions sont la nkgation di- 
recte du principe de I'égalité dans les partagcs 
qui est la base de notre sociktk francaise. Ce 
sont, a vrai dire, les deux pBles opposks : Va- 
ristocratie d'un CM, la democratie de l'autre. 
Si, comrne i'a dit I'empereur Napoléon Ier, u dans 
tout pays le parti francais est le parti de la dé- 
mocratig n il ne  faut pas s'ktonner que la lé- 
gielation qui nous rkgit ait prohibe les majorats 
ou qu'elle les ait réduits a quelques cas extre- 
mement rares, a des rkconipenses exception- 
nclles décernées par l'Etat, qui dérogent a la 
regle sans la dktruire. 

Voy. Droit d'ainesse, Testament. 
EMILE CHEDIEU. 

MAJORITÉ LEGALE. L'état d'incapacitk 16- 
gale qu'on appelle minorilé, étant fondé sur la 
faiblesse de r i g e  et la protection qui lui est 
due, doit en piiiicipe cesser avec cette fai- 
blesse et  s e  prolonger tant qu'elle dure. hlais 
le développemeiit pli ysique et moral de I'liomme 
varie non-seulement suivant les climats et  les 
races, mais encore suivant les individus. D'ail- 
lcurs, pour chaque homme en  particulier, il 
est impossible de reconnaitre avec certitude le 
moment precis ou sa raison s'est trouvée as- 
sez formée pour le guider dans la vie civile et 
dans la vie politique. La loi n e  peut donc pas, 
pour faire cesser la minorité, s'arreter a la ca- 
pacite reeUe de Tindividu. Eiie doit etablir une 
rbgle fixe, uniforme, qui dispense de  tout exa- 
men. C'est c e  que tous les peuples ont re- 
connu e n  fixant I'avénement de la majorild a 
un i g e  déterminb. 

Cet i g e  varie suivant les iégislations. A 
Rome, la tutelle cessait quand le pupille avait 
atteint la puberte; mais i'expérience ayant dé- 
montré que l e  jugement n e  s e  développe pas 
aussi vife que les forces pliysiqnes, I'adulte 
restait niineur jusqu'a vingt-cinq ans. Dans I'an- 
cienne France, on regardait c o m e  majeurs 
ceux qui avaient l 'ige suflisant pour s'acquitter 
de leur profession; c'est pourquoi le ~ioble,  
destiné a porier les armes, n'était majeur qu'a 
singt et un aus, tandis que la majorité bour- 
geoise commencait a quatorze ans, parce qu'a 
cet i ge  on est reputé capable a d'excrcer la 
marchandise V .  (Lauriere s. Loysel.) Cependant 
cetté regle n'avait pas prkvalu ou ne  s'etaitpas 
inaintenue partout, et lors de la rédaction gé- 
nérale des coutumes, I'influence du droit romain 
Tit adopter dans la plupart des coutumes lama- 
jorité de vingt-cinq ans. La loi du 20 septembre 
1791 flxa au contraire a vingl et  un ans la fln 
de laminorité. Lors de la rédaction du Codecivil, 
quelques voix s'éleverent pour demauder le re- 
tour a l'ancienne majorité, mais on ne  trouva 
pas qu'il y eOt entre la raison d'un homme de  
ringt et un ans et  celle d'un homme de vingt- 
cinq une differeuce telle qu'il flit utile de pro- 
longer de quatre années un état de choses qui 
n'est exempt d'inconvénients ni  pour la so- 
cieté ni pour le mineur lui-meme. Celui-ci en 
effet n'est pas moins gené que protégé par son 
incapacité; et, tant qu'elle dure, il manque 
d'acqiiérir ce sentiment de la responsabilité 
clont il est bon $&re pén6trB de bonue heure. 
Quant a la société, elle est en perte de tout le 
profit qu'elle elit tiré des travaux et des trans- 
actions qu'aurait p u  faire I'individu paralysé 
par la loi. Le Code Napoléon maintint donc a 
vingt et  un  ans i'avénement de  la majoritb 
civile. 

La majorité est Bgalement 5xée i vingt et  
un ans, dans les Deux-Siciles, en Belgique, 
en Italie, la Baviere, la Saxe, la Russie ; a 
vingt -deux ans, en  Angleterre, aux Etats- 
Unis, dans la Hesse électorale; a vingt-trois 
ans, dans l e  royaume des Pays-Bas, l e  duché 
'de Nassau, l e  canton de  Vaud; a vingt-qiiatre 
ans,  en Autriche, en Prussc, dans le grand- 
duchb d'oldenbourg; a vingt-cinq ans en  Es- 



pague, Portugal, Hanovre, Brunswick et Wur- 
temberg. (Fcelix, Droit inkrnationalprivé.) 

Pourlemariage, comme cet acteest le plusim- 
portant de lavie, qu'il estirrévocable (en France). 
el  qu'en meme temps, c'est un de ceux ou les 
passions peuvent exercer le plus d'influence 
sur la décision, la loi francaise retarde jusqu'a 
vingt-cinq ans la majorité masculine. Avant cet 
rige, l'homme n e  peut s e  marier sans le con- 
sentement de ses ascendants. La femme, mieux 
défendue contre les entralnements par sa pn- 
deur, sa timidité et par la vie de famille, est 
majeure a vingt et un ans pour le mariage 
comme pour les antres actes de la vie civile. 

La majorité politique peut concorder avec la 
majorité civile ou en &re distincte pour etre 
reportée A un ige  plus rnfir. En France l'exer- 
cice des droits politiques s'ouvre a vingt et  un 
ans, comme l'exercice des droits civils; ce qui 
n'empéche pas des conditions d'ige spéciales 
d'8tre exigees pour certaines fonctions : ainsi 
on est électeur a vingt et un  ans, mais on n'est 
Cligible qu'a vingt-cinq. 

11 semblerait que l'lge de la majorité dht 
etre reculé pour les souverains. Comment sera- 
t-on en état de conduire une nation a l'rige 
ou i'on est reputé d'ordinaire incapable ou a 
peine capable de se conduire soi-meme. Tout 
au contraire cependant, lesinconvenients d'une 
rPgence prolongée out, presqne toujours , fait 
tenir les princes pour majeurs plus tBt que 
les particuliers. On n e  sait rien de certain 
sur les regles suivies a cet égard sous les 
deux premieres races. Au commencement de la 
troisihme, la majorité des rois était saiis doute 
a vingt et un ans comme ceile des nobles, car 
regna feudis isquiparantu~. On voit du moins 
Phiüppe-Auguste tenu pour mineur a dix-neuf 
ou a vingt ans, et  il est certain que saint Louis 
ne fiit majeur qu'a vingt et un ans. llais les 
ordonnances de Philippe 111 (1270) et  de Char- 
les V (1375) BxBrent la majorité royale a qua- 
toi.ze ans, et cette rhgle a étA suivie poiir 
Charles IX, Loiiis X111, Louis XIV et Louis XV. 
Malgré cette ancienne origine et ces illustres 
précedents, une telle majorité est dérisoire; 
aussi la loi de régence du 30 aofit 1842 a-t-elle 
porté la majorité du roi a dix-huit ans; il y a 
bicn 1 i  encore une anticipation, mais elle peut 
s e  justifier avec le régime constitutionnel, 
quand le souverain, comme le faisait observer 
11. le diic de Broglie, rapporteur de  la loi, ir ne 
fait rien sans conseil, n'agit que par i'entre- 
niise de ininistres responsables, et n'entre- 
prend rien d'important sans le concours des 
chambres. r Le sAnatus-consulte dn 17 juillet 
1856 flxe également la majorité de  l'empereur 
a dix-huit ans. GASTON DE BOURGE. 

MAJORITBS, MINORITES. Ces mots sont 
moins nonveaux qu'on ne l'a supposé; dans 
tous les proces -verbanx des Clections d'éve- 
ques, de doyens (quand les doyens et  les éve- 
ques étaient élus), on les retrouve. Toute élec- 
tion d'éveque devait &re faite a l'unanimité. 
Quand, apres plusieurs tours de scrutin , cette 
unanimité n'avait pas été oblenue, on deleguait 

le choix a des compromissaires, ou an pape. 
En tout cas on consignait au proces-verbal de 
Yélection imparfaite comment les voix s'etaient 
partagées , et quelle majoritA , quelle niinorité 
s'était prononcée pour te1 ou te1 candidat. Le 
pape, quand on s'adressait a lui, se substituant 
au Saint-Esprit vainement invouué , déclarait 
alors, de son propre mouvemeni, quelle avait 
éte la plus saine partie, sanior pars, des élec- 
teurs assernblés, 'et choisissait I'élu des uns ou 
celni des autres, sans tenir grand compte des 
suffrages exprimes. 

Le Saint-Esprit n'étant plus prié de prendre 
quelque part a nos affaires que dans les occa- 
sions sraiment exceptionnelles , nous sommes 
moins exposés aux graves embarras que cau- 
saientautrefoisses fréquents refus de concours; 
mais, prives consequemment de l'assistance de  
son vicaire, nous avons alors a notre cliarge de 
terminer entre nous presque toutes nos con- 
testations civiles. De la cette convention, prin- 
cipe d'ordre public, que la majorite des suffra- 
ges fait loi. 

Dans tous les pays ou le systkme electoral 
est en pratique, ce principe est admis, consa- 
cré. Suivant la diversité des constitutions, les 
suffrages interrogés sont plus ou moiiis noin- 
breux, le vote est plus ou moins universel. On 
remarque aussi que ces constitutions iie font 
pas toutes dependre d'un vote la légitimite des 
pouvoirs différents qui se partagent l'exercice 
de l'autoritk. l a i s  dans tousles casouil y a re- 
cours au vote, c'est la majorité des suffrages 
qui dkcerne le mandat. 

Ou, pour mieux dire, elle designe le nianda- 
taire ; car, l'Alu du plus grand nombre devient 
le mandataire de  tous. L'élection faite, le scrii- 
tin enlevé, plus de majorité, ni de minorite: 
i'élu représente non-seulement tous les élec- 
teurs qui sont venus déposer leurs suffrages, 
mais encore ceux qui, meme par un acte d'abs- 
tention volontaire, n'ont pris aucune part au 
scrutin. Et ce n'estpas, qu'on le remarque, une 
fiction. Dans tous les pactes constit~itionnels, il 
y a des fictions plus ou moins décevantes. Ceci 
n'en est pas une. C'est, repétons-le, une eon- 
vention. Suivant le meme principe, les lois, vo- 
tées a la majorite des suffrages dans les assem- 
blées électives, sont promulguées eusuite au 
uom de l'universalité : c'est l'assemblée tout 
entiére qui decide, décrhte, ordonne. 

0n déclame contre cette simple économie de 
notre systkme Alectoral. On dit : c'est le des- 
potisme d'un chiffre, c'est la brutale souverai- 
neté d'iin nombre. J'entends l'invective , mais 
je chercbe l'objection. Le nombre n'est pas sou- 
verain. Cette souveraineté qu'ont Ioiigtemps 
exercée les rois, les peuples I'ont coiiquise, ou 
reconquise, et ils prétendent en  user comme 
d'undroit t r ~ p  longtemps inkconnu. Nosrliéteurs 
nous jurent tout émus qu'ils n e  contestent pas 
ce droit. Qn'ils disent alors plus clairement ce 
qu'ils contestent, car nous ne  le comprenons 
guére. Est-il permis d'espérer que, dans une 
assemblée délibérante, tonte sage motion s e  
conciliera, dhs qu'elle sera prodiiite, l'iiniver- 
salité des suffrages? Est-on assuré que, dansies 



comices Blectoraux, i'unanimité des votes ira 
toujours clierclier le pliis digne? Cette unani- 
mité n'étant jamais présumable, il doit &re sti- 
pulb, par convention expresse, que le vceu de 
lamajorité l'emportera, a moins qu'on ne  trouve 
plus raisonnable d'attribuer cet avantage au 
vceu de la minorite. Mais personne assurément 
ne le trouvera. C'est donc a la préponderance 
de la majorite qu'il faut s'en tenir; carce serait 
un moyen bien extreme que d'attkibuer a la 
force le rhglement de tous nos débats. A I'ori- 
gine des sociétés onrencontre, il est  vrai, cette 
methode en vigiieur: les majorites exterminent 
les minoritks, et, lemassacre acbeve, personne 
ne proteste plus; l e  consentement est unanime. 
Mais puisque la voix de  toutes les consciences 
civilisées proteste contre cette antique barba- 
rie. renoncons a la vaine recherche de i'unani- 
mité, si d&irable qu'elle soit, et, dans I'intéret 
bien entendu (le la ~aixnubliaue. fortifions i'au- 
toritb conventionn&le ges májorités, au lieu de 
travailler a l'affaiblir. 

Toute dCclamntion contre la pretendue sou- 
veraineté du nombre est doncfrivole. Nous ac- 
cordons , toutefois , gu'on ne  peiit envisager 
sans terreur l'avenement éventiiel du régime 
despotique, inauguré par quelque decret d'une 
rnajorité glorieuse d'un succ&s inespéré, e t  trop 
jalouse de l'affermir. 

Cette tyrannie ne serait pas moins coupable 
que toute autre. 

Qu'est-ce, en effet, qu'une majoritb? C'est le 
concours occasionnel du plus grand nombre 
des volontés vers une íin déterminee. Voila un 
fait changeant, périssable. Cherchez-en la déíi- 
nition. Ce fait est I'acte d'une chose; ce n'est 
pas une chose agissante. L'unique chose est 
I'individu, qui veut ou ne veut pas ce qu'on 
lui propose. Or, est-il besoin de longtemps 
discourir pour faire comprendre que ce qui 
n'est pas ne  peut rien? Toute puissance est 
individuelle . puisque I'individu seul appar- 
tient a la catégorie des choses qui subsis- 
tent par elles-memes. Ce que noiis appelons le 
droit desmajorites, est donc un simple artince 
du contrat social. C'est assez dire que ce droit 
artificielne saurait prevaloirsurle droit naturel, 
qui n'a pas etb aliéne, qui n'a pui'etre, des in- 
dividus reunis en sociéte. 

Ainsi le moindre élément de  laminoritk, i'in- 
dividu lui-meme, n'est pas soumis a la domi- 
nation arbitraire de la majoritk. Si la majorité 
gouverne, son gouvernement s'exerce en des 
limites precises. 11 lui est accordb de beaucoup 
faire; mais elle doit l'hommnge du respect a la 
liberté de chacun: et, suivant la pliilosophie 
d'Aristote comme suivant la droite raison, cette 
reserve de liberte individuelle, que ne  saurait 
coníisquer le pacte social, est trop considérable, 
poiir qu'aucun genre d'oppression puisse jarnais 
prendre les grands airs d'une lCgitime autorité. 

Uais quel que soit encore le crédit d'Aristote, 
il ne  suffit plus, pour convaincre la diversite 
des esprits, de démontrer une proposition de 
i'ordre politique suivant la méthode des philo- 
sophes. Beaucoup de gens sont en défiance a 
I'égard de ce genre de dhmonstration, et c'est 

ti i'histoire qu'ils s'adressent quand ils veulent 
s e  former une opinion, menie sur  les devoirs 
et les droits réciproques du citoyen et  de I'Etat. 

Dans l'liistoire les minorites proposent, les 
majorites consacrent. A quelques hommes 
mieux doués que les autres, ou que des circon- 
stances plus favorables ont parti~ulie~ement 
éclairés, a toujours appartenu l'initiative des 
reformes, des progres : jamais la lumiere n e  
s'est soudaiuement faite pour la pluralite des 
conscienccs. Attribuez donc a la majorité le 
droit d'opprimer la minorite; tout progres s'ar- 
rete, et bientbt le dernier symptbme de la vie 
sociale s'est evanoui. Ainsi la vigilante pour- 
suite de i'ordre par la voie de l'oppression est 
la reüherche de la mort; et non pas d'unemort 
tranquille , mais d'une mort convulsive : le 
supplice de I'oppression est de ne jamais jouir 
de ce repos auquel elle se résigne, non sans 
remords, a tout eacriíler. 

11 y a dans l'liistoire des antiques cites quel- 
ques exemples de ce suicide. Mais le plus sou- 
vent il n'arrive pas a fin. 11 est, en eífet, bien 
dificile a la plus sagace, a la plus atroce ty- 
rannie de comprimer la minorité suspecte 
jusqu'a l'anéantir. Elle peut lui ravir ses droits 
sociaux; elle peiit lui défendre toute mani- 
festation publique de ses doctrines ou de  ses 
griefs. l a i s  que de  chernins secrets s e  fera 
l'industrie de la minoritk, pour arriver jusqu'au 
trbne superbe de son intraitable ennemie! Cette 
ininorite représentait d'abord une simple opi- 
nion, une opinion sage ou folle, qui devait 
peut-etre échouer a l'écueil d'une libre coutro- 
verse: depuis qu'onl'aproscrite, elle represente 
de plus la justice. Ne l'a-t-on pas d'ailleurs 
autorisée a tout entreprendre, meme par des 
moyens iniques, en usaot contre elle de toutes 
les armes de l'iniquite? Elle revendiquait la 
justice: on ne  l'a pas écoutee. Encore un peu 
de temps et elle s'appellera la vengeance! 
C'est ainsi que les révolutions s e  préparent et 
s'accomplissent dans l'histoire. Reconnaltre et 
respecter le droit des miuorités, c'est prevenir 
les révolutions, crises douloureuses , diirant 
lesquelles les mioorites victorieuses dépassent 
presque toujours le but qu'elles voulaient at- 
teindre, e t  suscitent elles - memes les plus 
funestes réactions. 

Quel beau spectacle nous offre, au  contraire, 
le jeu regulier des institulions libres, quand 
tous les droits sont observes I A l a  majorite la 
Iiaute main dans les affaires de  I'État, le gou- 
vernement et tous ses priviléges: la minorite, 
persuadée qu'eliedoittbt ou tardparveniracette 
préponderance, s'emploie de tous ses efforts 
i hlter le succes de sa  cause; mais avec la 
liberte de parler, d'écrire, de former des as- 
semblées, elle ne s e  sent jamais entratnée a 
franchir la limite d'une censure Iégale. Attentif 
a ses discours, lecteur avide de ses écrits, l e  
public, qu'elle avait d'abord trouvé contraire, 
lui devient peu a peu favorable, et deja l'on peut 
soupcouner que la minorité de la veille est la 
majorite du jour. Arrive enfin l'heure assignke 
par la Constitution a l'ouverture d'autres co- 
mices: l'épreuve s e  fait, elle est faite, le gou- 



254 MAJORITI~S , MINORITÉS. - MALTOTIERS. 

vernement passe en des mains nouvelles, e t  ses civiles de I'ile; il n'est affect.6 que 6,200 liv. 
un grand changement s'est accompli sans st. auxdépenses militaires. 
troubles, sans meurtre, sans larmes. Les vaincus &falte est regardée, par I'Angleterre , moins 
eux-memes descendent les degrés du pouvoir comme une colonie que comme un poste mili- 
avec une sérénité de visage qui marque leur taire dont la garnison doit Ctre, en tout temps, 
déference a la volonté du peuple souverainl maintenue autant que possible au grand com- 

Ainsi l'expérience conflrme la doctrine; ainsi plet. (Voy. a cet égard ce que nous avons deja 
les lecons de l'histoire et  les arguments de la dit a I'articleGibraltar.) En 1851, cettegarnison 
philosophies'accordent anousenseignerquelles n'était que de 3,331 liommes. Depuis cette épo- 
sont les ohligations mufuelles des majorités et que, d'augrnentation en augmentation succes- 
des minorités dans un Etat libre. sive, ce chifle a doublé. - En 1861 cette gar- 

R. HAU&AU. nison se  decomposait ainsi : 5,415 hommes 
d'infanterie de ligne, 636 miliciens coloniaiix, 

MALTE, GOZO ET COMINO. En 1798, la 782 artilleurs et 283 sapeurs du genie. -En 
fortnne de la guerre donna ces trois lles a i'An- 1860, les dépenses de cette colonie pour l'en- 
gleterre. Les traités de 1815 lui en maintinrent tretien des troupcs de terre et de l'ktat-majw 
la possession; leur superficie est de 115 milles gouvernemental et militaire se  sont élevées a 
carrcs. En 1861, epoque du dernier recense- 489,373 liv. st., dont 6,200 liv. st. seulement a 
ment, leur population civile était de 134,055 la charge de la colonie. Nous n'avons pas de 
habitants, dont 2,226 étrangers. Si, comme on chiffres exacts sur les charges que I'entretien 
a tout lieu de le présumer, le mouvement de de ce poste fait,peser sur le budget de la 111a- 
la population a marché de 1861 a 1863 du rine; mais a en juger parla seule dépense né- 
meine pas que dans les annees antérieures, cessaire pour les arsenaux, ces cliarges doivent 
cette population doit etre aiijourd'hui (en oc- etre également tres-considérables. 
tobre 1863) de pres de 140,000 habitants. Le commerce de ces lles va sans cesse en 

La législation civile est restée a peu pres ce augmentant, il y a cependant plus de regiilarité 
qn'elle était au moment ou les Anglais prirent et plus de continuité dans le mouvement des 
possession de i'ille; il n'y a kté Cait que tres- importations que dans celui des exportations. 
peil de changements. En 1829, une innovation C'est d'bngleterre que viennent la plus grande 
trb-imnortante a étB faite dans la léeislation oartie des marchandises imoortées. 
criminille par I'introduction du jury. jendant 
quelques années on n'eut pas trop lieu de s'en 
féliciter. De temps a autre le  jury, faute de 
fermeté, laissait impunis des crimes enormes; 
mais a la longue ce mode d'administration de la 
justice est arrive a assez bien fonctionner. 

En 1838, sans accorder aux habitants une li- 
berté politique complete, on leur donna la li- 
berté de la presse. Jusqu'a présent, le gou- 
vernement anglais et la population maltaise 
n'ont eu qu'a s e  féliciter de cette mesure. 11 ne 
s'en est suivi aucun dcsordre. L'administration 
n'en a ressenti aiicune entrave. cette liberté a, 
au contraire, servi a accoinplir beaucoup de 
bien et  a faire disparaltre nombre d'abus. 

La gestion des affaires locales et  municipales 
est entre les mains d'un conseil dont la moitié 
est clioisie a l'élection. AEn de donner aux ha- 
bitants les moyens de faire connaltre leurs dé- 
sirs, on a établi plusieurs bureaux consultatifs 
dont les membres se  renouvelleut chaque an- 
née par série. 

Le revenu piiblic est assis en grande partie 
sur des droits de douane; il a toujours été en 
aiigmentant de 1838 a 1855, il a été en moyenne 
de 121,805, et en généial les recettes ont tou- 
jours été au-dessous des dépenses. En 1855, 
les unes et les autres se sont presque Bqiiili- 
brées, les dépenses s'étant élevées a 126,738 liv. 
st., ct les recettes a 127,805 liv. st. En 1861, 
avec la prospérité de l'lle, les recettes ont 6th 
de  147,385 liv. st. et les depenses de 142,347 liv. 
st.Dans lesrecettesles droits de douane ílgurent 
pour plus de 100,000 liv. st.; en seconde ligne 
vient la taxe sur les terres dont les produits 
s'élkvent a plus de 30,000 liv. st. La presque 
totalite de ce revenu est consacrée aux depen- 

M8rchandises Marchandises Exporta,ions, 1 impirtbu. 1 briunniques. 1 

Tant l'entrée qu'a lasortie, le tonnage s'est 
élevk en 1860 a 96 1,483 tonneaux, dont 164,725 
appartenant a la marine marchande anglaise. Le 
port de Malte est ouvert a nos vaisseaux et a 
nos marchandises exactement comme aux na- 
vires et aux produits anglais, les uns et les 
autres y sont soumis aux memes charges. Malte 
est de plus a notre porte, cependant nos rela- 
tions avec ce pays sont presque insignifiantes 
et  vont sans cesse en  diininuaiit. 

hlalte exporte de la craie, de la chaux, des 
huiles d'olives, des oranges, du vin, de la laine, 
du petit bgtail; on y importe de la mercerie, 
de la biere, du beurre, du charbon, du ciiivre 
ouvré et  non ouvré, du coton tant en tissus 
qu'en 01, du fer, des tissus de laine et  de 
soie. L. GOTTARD. 

1856 ,.... 
1857 . . . . .  
1858 . . . . .  
1859 . . . . .  
1860 . . . . .  

MALTHUSIENS. Voy. Populations. 

MALTOTIERS. L'impbt foncier s'appelait , 
des le treizieme sibcle, la taille (tailla ou toltct, 
levée). Pliilippe le Be1 y ajouta des supplknieiits 
qu'on trouva injustement leves; on appela cct 
impdt malt6te et  les collecteurs maltbtiers. La 
monarchie francaise prenait alors Ies allures 
des empires de Ravenne et de Byzance, et au 
nombre des engins de  gouvernement, les le- 

-- 

l iv.  sr. 
618,273 
511,957 
523,730 
707,465 
199,056 

liv. st .  
541,097 
458,541 
433,066 
624,110 
704,043 

liv. sr. 
215,202 
161,312 

88,690 
165,855 
195,390 



MALTOTIERS. - M 
gistes n'eurent garde d'oublier la íiscalité ro- 
maine. 

Les maltbtiers étaient souvent des Lombards 
et des Juifs, les seuls hommes qui sussent 
alors compter, et  qui s'enrichissaient aux de- 
pens du fisc et des contcibuables. Les rois les 
persécutaient et les briilaient, pour reprendre 
I'argent indúment percu, et au dela. Nos rois 
en agirent souvent de méme avec un grand 
nombre de 'ces malheureux qui jamais n'a- 
vaieiit manié les deniers publics. 

On appelait encore maltdte les sommes que 
les ageiits du 8sc. exigeaient pour eux-memes, 
et  en général, tous ces impbts odieur et  ridi- 
cules , levés par le  roi , par les seigneurs, ou 
par les collecteurs de leur aiitorité privée, et 
dont on peut lire la savaiite énumération dans 
I'Histoire des Paysans, de M .  Bonnemkre. 

J. DE B. 

MANDARINS. Magistrats et fonctionnaires 
de I'empire cliinois. Ce nom a été fabrique par 
les Portiigais établis dans les Indes, et derivé 
de l'iudien manlri (conseiller). Le vrai nom 
est khan (chef), que I'on prononce en Cliine 
yuouan. 11 a été apporté par les Tartares Aland- 
choux. 

Il y a i peu p r b  100,000 mandarins, clas- 
sés en 18 ordres. 11s sont coiiseillers du roi. 
ininistres, gouverneurs des provinces, com- 
inandants militaires. i u ~ e s  . insnecteurs des 
lettres, etc.; ils fork6nfdikrs  tiibunaux Iiié- 
rarcliiques, d'administration et de justice, qui 
se contrdlent et dont les plus hauts contrdlent 
les actes de I'empereur. 

Les mandarins ne parcoiircnt les degrés de 
leur Iiierarchie qu'apres avoir passé des exa- 
mens tres-tlificiles. Si les gouvernements de 
la Cliine ont commis des exces abominables, 
les constitutions ont du moins clierclié les 
iiioyens de ne donner les places qu'a des gens 
capables de les reniplir. 11 n'est pas douteux 
qnc ces exumens n'aient 6th souvent dominés 
par la faveiir; mais le priiicipe est excellent, 
et s'il avait éte reconnu ailleurs qu'cn Cliine, 
il n'en s ~ r a i t  pas devenu pire. J. DE B. 

MANDAT IMPÉRATIF. Lorsque les élec- 
teurs imposent. a leur representant ou député 
iin vote lixe &avance, ils lui donnent un man- 
dat impératif. 

Presque toutes les constitutions proscrivent 
le mandat irnpératif; les unes parce qu'elles 
considerent les dkputés, non comme les re- 
présentants d'une division territoriale spéciale, 
mais comme les fondés de pouvoirs de la na- 
tion entiere ; les autres , parce qu'elles veu- 
lent que les mandataires aient la liberté de s e  
décider apres mtir examen et en tenarit compte 
des circonstances qui s e  sont produites poste- 
rieurement aleur élection. Dans une assemblée, 
la decisiou collective est souvent le résultat 
d'une transaction; or, le mandat impératif ne  
perrnet pas de transiger. 

La nécessité de donner au députe la liberté 
de  voter selon sa conscience et conformement 
aux luniieres que la discussion pourrait lui 

procurer paralt si evidente, que la plupart des 
traités de politique que nous avons consultés 
sont muets sur ce point'. Leurs auteurs n'ont 
pas cru devoir se  donner la peine d'examiner 
la question. Comment peut-on penser, s e  se- 
ront-ils dit, a imposer aux députés un mandat 
impératif lorsque i'initiative gouvernementale 
ou I'initi~tive parlementaire peuvent faire surgir 
des projets de loi imprévus en tres-grand nom- 
bre?  Soit, cela est impossible; mais si le man- 
dat impératif s'appliquait a une seule grande 
question? 

On ne  voit pas, du moins a premiere vue, 
pourquoi le peuple souverain a réuni dans 
ses comices u ne pourrait pas décider di- 
rectement telle grande question fondamentale 
et nommer des mandataires spéciaux pour 
faire connaltre le vote du college électoral. 
Prenons un exemple. En 1848, le gouverne- 
ment provisoire a jugé a propos de trancher 
la question relative a la forme du gouverne- 
ment et de proclamer la Republique. Mais il 
aiirait pu penseraussi, qu'en sa qualite de pro- 
visoire, il lui convenait seulement de prendre 
des mesures temporaires et  de mainteuir l'or- 
dre public, et qu'il était de son devoir de lais- 
ser a la France, au peuple souverain 11, la li- 
berte d'examiner si elle prendrait ou non cette 
grave décision. Dans un cas pareil, on pour- 
rait comprendre que les électeurs disent a 
leur député : 11 Vous pouvez voter sur toute 
chose conformement a l'inspiration de votre 
conscience, seulerilentvotez pour IaRepublique 
ou pour telle monarchie qiie nous vous indi- 
querons. C'cst a cette condition que nous vous 
clioisissons. n Pourquoi le  peuple souverain 
n'aurait-il pas ce droit ? 

Enfin il y a lieu de demander si le mandat 
impératif ne serait pas avantageusement rem- 
placé-dans ces cas exceptionnels, ou lors du 
vote u'une constitiition - par un acte du suf- 
frage universel direct, e t  libre de toute in- 
fluence insolite. 

i\joutons que, malgré la lettre des consti- 
tutions , on pratique quelque chose d'assez 
semblable au mandat imperatif. En effet, lors- 
que le candidat a puhlié une professio?z de joi, 
il s'est imposé indirectement une sorte de man- 
dat impératif qui l'oblige moralement. Si le can- 
didat n'a pas fait conoaitre spontanément ses 
vues et que les lois permettent les réunions 
électorales préparatoires, les électeurs posent 
des questions aus  candidats. On n'aborde qu'un 
petit nombre de questions, et  on touche gene- 
ralement plutbt a des principes qu'a des points 

1. Au moment de mettre soua presse, nous recc- 
vona le tomeV de 1'HistoireparZementaire deFranee, 
par M. Guizot, o l  l'on trouve p. 288 et  suiv. un dis- 
cours sur l a  questiou. Nous y avons remarque entre 
autresle passage suivant: s.. . . Eh bieu,Messieurs,le 
mandat impbratif dbtruit tout cela; l e  mandat imp6- 
ratif place la volontb decisive, la rbsoP~tion d8fini- 
tive avant la discussion, avant l'examen; le mandat 
impdratif abolit la liberte de ceux qui discutent! qui 
examinent; il donne lepoavoir absolu, le pouvoir de  
dbcider souverainement A cenx qui ne  discuteut pus, 
qui n'examinent pas. (Trb-bien! Tris-bien!) 

C'est 1s le vbritable effet du mandat imp6ratif; 
o'est l'abolition du gouvernemsnt libre.. . . 



spéciaux; mais le candidat sait tres-bien que 
son élection dépend de ses réponses et  qu'il 
se  lie ainsi dans une certaine mesure. C'est une 
affaire de probité politique. 

D'ailleurs, est-ce que la pressipn de l'opi- 
nion ne  sufit pas habituellement pour emp8- 
clier que les deputés n'émettent des votes con- 
trairea anx vues de leurs commettants? 

11 semblerait donc, qu'en principe, le  man- 
clat inzpiratif puisse étre justifié pour les cas 
exceptionnels, mais qu'en fait il est inutile 
dans les cas ordinaires, meme nuisible, sinon 
impossible. Un collkge electoral, une division 
territoriale ne forment pas une unité compacte 
qui envoie un mandataire c h a g é  de défendre 
ses intérets spéciaux, mais seulement l'un des 
goupes  de citoyens auxquels on confie le soin 
de rechercher et de norrimer l'un des repré- 
sentants de la nation. C'est la nation qui est 
l'unité, ces groupes n'en sont que des parties, 
inandataires eux-memes de l'btat. 

hl. Guizot pense que le mandat impératif sup- 
pose le fedéralisme. 11 nous semble ceaendant 
iue,  meme dans une fedération, le mandat im- 
pératif ne peut étre qu'uue exceptiori. 

11 resterait a demander si  le mandat im- 
pératif n'est pas applicable aux pays ou la 
ieprésentation nationale s e  compose d'états, 
c'est-a-dire des députés des di!rers ordres (no- 
blesse, clergé, bourgeoisie, paysans) ou classes 
de la socikté. Ne peut-on pas admetlre que 
les députés d'une classe sont avant tout les 
représentants de cette classe, qu'ils ont a 
sauvegarder leurs intérets, et que l'Éfat :e 
compose ici de la somme des intéréts particu- 
liers ? (Voy. Reprtisentation nationale.) 'Nous 
croyons que meme dans ce cas le mandat im- 
pératif doit &tre evité, car c'est dans les dietes 
(rbiinions d'Etats) que les transactions sont les 
plus necessaires, c'est la aussi que les dCputés 
sont les plus imbus des sentiments, des pre- 
jugés qu'on veut leur imposer. C'est plutdt 
contre ces sentiments qu'en leui  faveur qii'il 
faudrait agir. 

En somme, s'il y a des cas ou le mandat im- 
pkratif peut ne pas btre contre les principes, 
il sera toujours aumoius inutile et tres-souvent 
contraire a i'intérbt du pays. 

MAURICE BLOCK. 

MANIFESTE. Pris dans son sens le  plris 
large, le mot manifcslc sigiiifie expose, dbcla- 
ration qu'une puissance fait a une aiitre de ses 
droits, de ses griefs, de ses prbtentions, soit 
avaiit de prendre les armes pour l'obliger a 
lui rendre justice, soit aprhs avoir recouru 
anx armes pour s e  concilier les autres peuples. 
C'est un procéde que les nations modernes 
semblent avoir emprunté des Romains. D'apres 
le drofljk'cial le héraut d'armes, appelé pater 
patratzis, allait, protégk par son caractere sacre 
d'ambassadeur, demander satisfaction au peu- 
ple qui avait offensé la République, et si, dans 
l'espace de trente-trois jours, ce peuple ne  fai- 
sait pas une reponse satisfaisante, le héraut 
prenait les dieux a témoin de l'injustice, et 
s'en retournait en disant que les Romains ver- 

raient ce qu'ils auraient i faire. C'Ctait I'acte 
préliminaire de la déclaration d,e guerre. 

11 y a aussi le manifeste d'un souverain, d'un 
chef d'État, d'un gouvernement a un peuple. 
Mais le mot le plus généralement employé est 
celui de proclamation, ainsi que le temoigneut 
des exemples tires des trois dernieres révolu- 
tions qui ont eu lieu en France. Dans ce cas, 
le manifeste est une sorte de plaidoyer adresse 
aii tribunal qui rend les arrbts en  dernier res- 
sort, a I'opinion publique. 

Un des plus célebres manifestes pui aient 
pris place dans l'histoire moderne est celiii 
qui fut publié, date de Coblentz, le 25 juillet 
1792, par le duc de Brunswick-Lunebourg et 
qui souleva l'indignation de la France entidre. 
Dans ces dernieres années , aprbs la campagne 
d'ltalie , I'empereur Francois-Joseph adressa 
sous ce titre: Manifeste mes peuples, un 
écrit dans lequel il exposait, arec une tristesse 
qui n'était pas saiis grandeur, les causes qui 
l'avaient conduit a mettre fin a la guerre. 

Les manifestes par lesquels il s'agit d'ex- 
poser a d'autres nations ou a tout le public 
!es droits, les intentions, les mesures de te1 
Etat , de te1 gouvernement , exigent, de la 
part de ceux qui les redigent , la propriété des 
termes e t  la précision des idees, sans en ex- 
clure l'élévation, la clialeur qui font l'élo- 
quence. DCmoiitrer et toucher en meme temps, 
parler a la raison et au ca3iir tout a la fois, sont 
les deux grands buts que l'on s e  propose d'at- 
teindre, et le style ici n'est pas astreint a cette 
concision sévere qui est le propre des aulres 
écrits diplomatiques. ( Voy. Declaration de 
guerre,  Memorandum, Note diplomatique, 
Notification.) EUGENE PAIGNON. 

MARAIS. Soiis la premiere RCpublique les 
liommes avance's appelaient ainsi la partie la 
plus modérée de la Chambre, celle qui sié- 
geait sur les bancs inferieurs. Les députes les 
pliis exaltés siégeaient , on le sait , sur la IIon- 
tagne. 

Nous n'avons pas donner la signification 
vulgaire du mot, mais nous ne devons pas ou- 
blier que les marais ont joue plusieurs fois un 
rOle dans l'liistoire politique en servant de re- 
fuge aux populations persécutées. Néanmoins, 
malgre les services qu'ils ont pu rendre dans 
des cas extremes, ües localités ou scjournent 
les eaux stagnantes et ou se forme uiie atmo- 
spliere pestilentielle, sont un véritable fleau, et  
la législatiou de dirers pays a accorde des pri- 
mes a ceux qui en debarrasseraient la contrée. 

MARECHAL. Les offices de la cour des rois 
germains, comme des derniers empereurs ro- 
mains, étaient aussi des fonctions publiques. 
C'est aiiisi que le mareclial (de Mühre, jiiment, 
Schalk, valet), domestique charge du soin des 
écuries , commandait la cavalerie franque. 
sons les ordres du connétable (comes stab.uli). 
La loi salique en fait mention. 

1. Voy. la l6gislation franpalse dan8 notre Dielion- 
naire de Z'ddministration /ranpaire. Paria et Btras- 
bourg, Berger-Levrault. 



Les fonctions étaicnt d'un commissaire d'ar- 
mée autaut qiie d'un général; oii l'appela de- 
puis inaréclial dc I'liost, ou du canip; et on 
[lisait en allcmand jelrl~narschal. S'il n'y avait 
pas de connétablc, il dcvenait l e  lieutenant du 
roi. Les oíiicicrs qu'on appcllc aujoiira'liui iiia- 
récliaiix de camp ou gcncraux de brigade 
élaient les aides des marecliaux de i'liost. 11s 
prireiit le titrc de leiirs supérieurs et ceux-ci 
s e  fireut délivier des brcvets de marécliaux de 
Francc. 

Les feld-maréchaux iie s e  Iirent pas appeler 
marecliaus d'bllemagne ni  d'Angletcrrc. On a 
vil de nos jours Wellington fcld-marbclial de 
cinq puissances et niaréclial de  France, et  
deux rois feld-mar~cliaux dans des armees 
Ctrangkres. 

l'liilippe-Augiiste n'avait cncore qu'unmaré- 
chal; saint Louis en eut deiix. Leur hombre a 
beaucoup varié dcpuis jusqu'a Louis XIV, qiii 
en créa vingt en 1703. L'hssembl~e coiistitiiante 
les reduisit a s i r ,  la Convention les supprima. 
Kapoléon le r  les retablit, avec le tilre dc mare- 
cliaux de I'Empire. La Rcstauratioii lcur a rendu 
le titre de marbcliaux de France, qu'ils con- 
servent sous le secoiid Empire. 

11 rst a remarquer quc, tlaiis l'origine, Ics 
marecliaux pouvaient conimaiider sur mer, 
comme les aniiraux (entir, o?~ira) poiivaicnt 
commander sur tcrrc. Dcs kcrivaiiis militaires 
ont dit que ccs noins cleinareclinux,markcliaiix 
de carnu, liciiteiiants ~i'iieraiix. etc.. ii'avaient 
iiulleintht la sigiiilica~on qo' i lsdev~ieii t  avoir 
par i'Ctyniologic oii d'aprhs i'intciition de ceux 
qui ont institué les cliai'gcs. 

Les marecliaiix (le France Formaient, sous 
l'ancien reginie, un tribunal qui jiigcait du 
poiiit d'lionneur cntrc les gens de gucrre ct la 
noblessc. NoliEre leur fait jugcr la dispute d'O- 
rontc et  d'blceste. 

Lcs marechaux de la noblcsse, en Pologne 
et  en Russie, président les asscmlil8cs pro- 
vinciales. 

Depiiis 1852 le nombre des marecliaux cst 
liniite eii principe ii sis  en tcmps de paix et a 
doiize en temps de gricrrc; ils sont séniitcurs de 
droit ct joiiisscnt, outrc laclotation scniitorialc, 
d'iin traitcliient vic dc 30,000 fr. J. nE B. 

MARIAGE. Lc mariagc cst une union sanc- 
tioniice par la loi et conlractec solcnnellcineiit. 
C'est par la qu'il s e  distingue du concubiriage, 
qui, iic demandant point dc sanction la loi, 
cst une iinion sans garantic, et nc conlere 
auciin droit ni a ccus qiii I'oiit formée, ni aux 
eiifaiils qiii en provicnncnt. Le mai'iagc, base 
legale de la fainille; cst par cela meine la pre- 
niierc des conditions de la vie sociale. 11 n'eat 
pas de socicte liumainc, quclqiie infkne qu'elle 
piiissc &Lrc, dans laquelle on nc  le rencontre 
reguli8rcment établi. 

llais il nc sc presente pas partoiit soiis les 
mkines formes. 11 se produit, cu ccrtaiiis lieux, 
commc i'union d'uri liomiiie avcc plusicurs 
fernincs, c'cst la polygamic; aillcurs coinme 
l'union d'uiic fcminc avcc pliisicurs Iiommes, 
c'est la polyandrie; en d'autres lieux enün 

comme i'union d'un seul homme et d'une seule 
fenime, c'est la monogamie. 

D'ou proviennent ces differences? 
Au siBclc dernicr, on les attribuait h l'in- 

flucnce dcs climats. Sur la foi de Briice et d'au- 
tres voyageiirs, on croyait que dans Ics pays 
cliauds il nait plus de filles que de  garcons; 
de Id la pluralité des femmes qui est admiee en 
general dans ces contrees. Les premien essais 
de statistique quiavaient &té faits dans l'Europe 
occidentale , principalement en Angleterre, 
montraient au contraire que dans ces pays le 
nombre de naissauccs clesgarcons depassait de 
quelque peu celui des naissanües des fllles. On 
vit dans ce fait la cause de lamonogamie qu'ou 
troiivait établie dans les climats tempérés. En 
realile rien ne peut nous faire supposer que la 
proportion entre le nombre des naissances des 
tillcs et celui des naiesances des garqons soit 
autre dans les climats cliauds qiie dans les cli- 
mats temperés. La statistique est inconnuc aux 
Orientaux, et quand les musulmans assurent 
qu'il naIt cbez eux deux fois plus de íllles que 
de garcons, il iie faut voir dans cette asserlion 
qu'un arg~iment en faveur de l'etablissement 
dc la polygatuie parmi eux, de meme qu'on ne  
doit prendre que pour une excuse de la po- 
lyaridric, iisitée dans le Tibet, I'afirmation des 
Lamas, que c'est i cause du pelit nombre de  
femmes compare a celui des Iiommes, qiie la 
loi a permis dans leur pays a unefemme d'avoir 
plusieurs maris. 

11 cst d'ailleurs une preuve manifeste que la 
polygainie n'est Das le résultat de circoiistan- 
ces propres aux climats cliauds: c'est qu'elle 
est e~'alement etablie dans des climats tcmpb- 
res, par eremple, cliez des peupladcsindig8nes 
de I'Aniérique du Hord, et meme dans des cli- 
mats froids, tels que le Kamtchath et  les iles 
Alkoutiennes. 

Si, laissant de c6té la polyandrie, qui paralt 
n'aroir d'autrc cause, du moins au Tibct. - e t  
elle ne scmble guerc praliqukc autre port, - 
qiie les dilricull6s de la vie dans un pays pau- 
vre, isolé et  de dificile culture, nous clier- 
clioiis a iious rendrc compte de la maniere 
dont la polygamie et  lamonogamie sont repan- 
dues siir la tei'rc, nousvoyons qu'elles semblent 
s e  classer, rioii par cliinats, mais par raccs. 
Cclle-ci s e  reiicontre dans les diverscs braii- 
clies de la famille irido-europeenne; celle-la, 
quoiqiic solis des formes diffkrentes , dans 
toutes les autrcs familles (meme Manches) de  
l'espece liumaine, aussi bien dans la race jaune 
que clicz les nkgres et les peaux rouges. Cliez 
les peiiples de  la racc jaune, il est vrai, la loi 
n e  rcconualt qii'uiie scule Cpouse légitime; 
mais elle permet en meme tcmps des concii- 
bioes, trois dans la Cliine, un  nombre illimite 
dans 1c Birman; elle sanctionne et garantit lcur 
position, en sorte qu'elles sont de vkritables 
kpouses, mais d'un rang inferieur. Qu'on n'ob- 
jectc pas que les Juifs, appartcnant a la. race 
sémitique, sont monogames et que la pliiralilé 
des femtnes cst ktablic clicz les Iiidoos, qiii sont 
de la famille indo-eiiropécnnc. I'rimitireincnt 
la polygiimie Btait établic cliez tous les Abraha- 
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mides sans exception. La nionogamie ne com- 
menca a s'introduire parmi les.Juifs qu'apres 
le retour de la captivité de Babylone, ce qui 
s'explique d'un cBte par l'influence inazdéenne 
et de l'autre par cette circonstance que les 
Israelites qui rentrerent a cette epoque dans 
leur patrie etaient de  la classe panvre et  s e  
trouvaient par cela meme obligés de  n'avoir 
qu'une femme, comme c'est encore l e  cas dans 
les familles peu fortunées chez Ics musulmans. 
Elle n e  devínt génkrale parmi eux,  qu'aprt's 
que les lois de Justinien eurent absolument de- 
fendu la pluralite des femmes dans tout I'em- 
pire romain. 

Au contraire, la monogamie fnt primitivement 
pratiquee seule parmi les Indousl. On ne  troure 
pas d e  traces de la pluralite des femmcs dans 
l e  Rig-Véda. La polygamie fut dans l'lnde la 
conséquence de  l'établissement du bralima- 
nisme et de la division en castes. La maniere 
dont elle fut rbglementee porte avec elle la 
preuve de son origine brahmanique. La poly- 
gamie fut en effet etablie d'aprks cette regle 
quc chaque homme pouvait epouser une femme 
a e  sa  caste et une de cliacune des castes infe- 
rieures, de sortc qu'il était permis au Brah- 
mane d'avoir quatre femmes, au Kcliatlirya hois, 
an  Vaisya deux et  au Soudra une seule. 

Faut-il faire de la polygamie et de la mono- 
gamie une question de race ? Nous serions en- 
ciin a l e  croire, et  cette hypothese semble 
trouver sa coniirmation dans ce fait bien re- 
marquable que l'une et l'autre de ces deux 
formes de mariage s e  tronvent constamment 
associbes a d'autres traits distinctifs de  races. 
La premiere ne  s e  rencontre que dans des 
peuplades qui sont restkes incapables de s'unir 
entre elles poiir former de grands Btats, ou 
que chez dcs peuples qui n'ont jamais pu 
depasser un degré assez bas de civilisation, 
auxquels a manqué constamment le sentiment 
de la liberté individuelle et qui n'ont connu 
d'autre mode de gouvernement que le despo- 
tisme. La seconde, au contraire, ne  s e  montre 
que chez des nations qui, a l'amour de I'in- 
dépendance et au sentiment de I'honneur, ont 
s u  joindre I'esprit d'ordre et  d'organisation 
nkcessaire aux grandes entreprises et qui, do- 
minkes par un insatiable desir de cliangement et 
d'amelioration, out marché sans cesse cii avaiit 
dans la voie de  la civilisation. La polygamie 
n'est pas plus la cause des vices sociaiix des 
uns,  que la monogamie le principe des vertus 
sociales des autrcs, comme on l'a si souvent 
pretendu. Les faits de cliacune de ces deux 
séries vont ensemble, marchent d'un pas égal, 
pour me servir d'u~ie expression de Montes- 
quieu. Sans doute ils agissent et rkagissent les 
uns sur les autres et se fortinent ainsi rkcipro- 
quement dans leur tendance particulikre; mais 
en  derniere analyse, on peiit, non sans quel- 
que vraisemblance, en attribuer l'origine com- 
mune a des aptitudes et des proprietés natives 
de  race. 

1. Ad. Pictet, Zer O~iginea indo-européennes, t .  11, 
p. 839. 

La monogamie, dont nous avons a nous oc- 
cuper exclusivement, cst le scul systeme de 
mariage autorise dans tous les pays de I'Eu- 
ropc, sauf la Turcluie, et  cliez tous les pcuplcs 
civilisés de 1'Amériquc. hlais s i  les Iegislations 
de toutes ces nations sont d'accord sur le prin- 
cipe fondamental qu'il ne peut y avoir d'iinion 
qu'entre iin seul liomnic et une sciile femme, 
elles sont divisees sur plusieurs poiiits de de- 
tail u'uiic grande impoi'tance. En tliéorie les 
diiférences qu'elles preseritent peuvcnt se ra- 
mener deux systkines, celui qiic soutient l'k- 
glise catliolique et celiii qui, résultat dcs t r a ~ a u x  
des légistes ct dcs pliilosoplics, a etc proclame 
par la révolution fran~aise, inais qiii avuit eii 
de j i  des approbateurs ct  avait inérne triornplié 
cn tout ou enpartie dans ccrtaiiis pays protes- 
tants, principalernent daiis lcs Pays-Bas. D'aprBs 
le preinier, le muriage cst un acte religicuñ, 
ou, comnie s'exprime l'Eglise, un sacremciit; 
d'apres le second il cst un actc civil, iin con- 
trat entre les deiix epoux, rccu et sanclionnC 
par I'autorité cirilc, conformernent anx lois de 
i'ktat qui régisscnt cette matiere. Seion qu'on 
s e  place a l'iin ou i l'autre de ces deux points 
de  viie, la lt'gislation sur le mariage doit etre 
to~it  autre. Si le mariage cst un sacrement, il 
est indissoluble; le divorcc nc  saurait etrc per- 
mis; s'il est un contrat civil, il doit pouvoir se 
dissoudre aussi bicn qiie tout autre contrat, en 
s e  coiiformant toutefois aiix lois. - Autre dii- 
fbrence: Si le mariage est uii sacrcmeiit, la cé- 
lébration et la réglemcntation cn appartienncnt 
a S$glisc; s'il est un acte civil, il rcssort de 
I'autorite civile et  larque. - 11 est innlile de 
poursuivre pliis loin cette cornparaison ; les 
deux cas que je vicns de citer siiPTisent pour 
montrer que cliacun des deux systemes doiine 
necessairement naissancc a une législation dif- 
ferente du mariage. 

Ces deux systkmes ne regnent ccpendant 
dans leur ensemble ct  avec toutes les corise- 
quences qni en découlent, que dans un tres- 
petit nombre de pays; le systeme catliolique 
en  Espagnc, dans les anciennes colonies espa- 
giioles du iVouveau-Monde ct eii ltalic, et en- 
core il est nienacé d'ktre bientdt plus 01: moins 
modifié dans ce dcrnier pays; et le sysJt'me 
laiqiie ou rationnel en Hollande et aux Elats- 
Unis'. Partout ailleui's il s'est fait un  etrange 
melange de l'un et de l'autre, en proportions 
fort dilrercntes toutefois, dans les lkgislations 
relatives au mariage. C'est ainsi qu'cn France, 
ou le systeme larque et  civil fornie le fond 
de la legislatioii du mariage et ou les registres 
de 1'etat civil sont entre les,mains de l'autorité 
civile, on a ,  par une inconsequence inspiree 
par des soiivenirs catlioliques, banni de la loi 
la possibilité du divorcc qu'y avaient inscrite 
les premicrs rédacteurs du Code. En Yrusse, 
au contraire, le divorce est adniis, disposition 
qiii resulte du systeme qui tient le mariage 
pour un  contrat civil; mais en neme  temps on 
y a laissk les registres de I'btat civil entre les 
mains des ministres des diffei'ents cultes et on 
y considere le mariage comme un acte reli- 
gieux, dont la célébration est coníice, pour 



les protestants aux pasteurs, et pour les catlio- 
liques aux prrftres , disposilion qui apparticnt 
au systrfme qui voit dans le mariage un sacre- 
ment. 

Ces inconséquenccs s'expliquent cependant. 
Les principes modernes n e  nous ont pas en- 
core pénétres tout entiers, et les conceptions 
catholiques di1 moyen Uge ont laissé une trop 
profonde empreinte dans les esprits, m&me en 
pays depiiis loiigtemps protestants , pour que 
leur influence iie s c  fasse pas sentir plus ou 
moius dans presque toutes nos iiistituiions. 

Esaminons inaintenant, sans pcrdre de vue 
les dcux systernes dont il vient d'etre parle, 
les differtUntes questioiis relatives ii la formation 
du mariage. 

Co~zditions requises pour la validi tédu ma- 
riage. - Lapremi~redescondilionsnécessaires 
a la ia8alisation du mariage, c'est , dans toutes 
les législations, le iibre consentcinent des deux 
parties contractantes. Sans ce consentement 
librement donnd des deux cdtks, le mariage 
n'anrait ni valeur, ni moralité. 

Nais le consentement ne rcnd le mariage 16- 
gitime qu'autant qu'il est constate par une au- 
torité competente, et c'cst 1 uneseconde con- 
dition tout aiissi esseiitielle quc la précedente. 
Ce n'cst en elret que par cette constatation 16- 
gale qu'il se distingiie d ~ i  coiicubinage. Cet acte 
es t  indispensable pour constituer la famille, 
établir 1'6tat des enfants et assurer la trans- 
mission des Iiéritagcs. 

Qnelle sera cette aiitorité compétente? Les 
deux systemes donncnt cliacuii une reponse 
difirente, on l'a dejU vil. Les Cpoux qui n'ao- 
raient fait célcbrer leur unioii qiie par l'oficier 
de l'etat civil vivraient en concubiuage, selon 
I'Eglise, et ne  seraient pas réellement mariés, 
opiiiion qui cst une conseqcence legitime du 
principe, que le mariage est un sacrement. Et 
d'un autre cbte, iin niariage qui n'anrait &té 
celebré qu'ecclésiastiquement, n'aurait pas de 
realité aux yeur de la loi francaise, et les en- 
fants qui en seraient issus, n'auraient pas le 
moindre droit i l'heritage de  lenr pere, opinion 
parfaitenient fondée, quarid on part di1 principe 
qiie le rnariage est un contrat civil. 

Pendant des sikcles, la célébration des ma- 
riages a appartenu , dans les pays catlioliques, 
aux ministres de la religion. Ce fut la, il fatit le 
reconnaltre, un arantage . en  meme temps 
qu'une nécessité. ~ e j u i s  I'iiivasiou des Bar- 
bares jusqu'a la renaissance des lettres, l e  
clerge seul offrit les garanties nécessaires pour 
que la constatation des inariages fiit reelle, bien 
faite, inattaquable. 11 fnt en effet a cette époque 
le seul corps assez lettré pour dresscr des actes 
et tenir des registres, cornme anssi le seul qui, 
régulikrement organisk, forman t une suite non 
interrompue, et a I'abri des violences alors si 
fréquentes, piit les conserver. 

Cette nécessite n'exista plus, des que l'in- 
struction se  fiit répandue en  deliors du c legé ,  
et cet état de choses offrit meme de nombreux 
inconvknients, qiiand, par suite de la réforma- 
tion, des cultes dilT6reiits s e  trouvkrent les uns 
a c6té des autres dans le méme pays. La tolé- 

rance devait aroir a en souffrir. 11 n'y avait 
qu'un seul moyeu d'échapper 3 toutes les dif- 
flciiltés, c'etait de  considérer le mariage comme 
un acte civil et d'en rcmettrela constatalion e t  
la celébration aiix soins de l'autorité civile. En 
fait, le mariage es1 un acte qui intéresse avant 
tout la société. Que les coujoints jugent conve- 
nable de  demander, en s'unissant, les b6nédic- 
tions de la rcligion, rien de mieux; mais en  
lui-meme le mariage n'est pas plus un acte re- 
ligieux que tout autre kvénement important de 
le vie. 

La force de l'liabitude chez les protestants 
et  i'influence des croyaiices religieuses cliez 
les catlioliques ont fait longtemps inéconnaitre 
ceprincipe et  maintienuent encore en pliisieurs 
lieux l'ancien ordre de clioses. C'est dans les 
Pays-Bas quele  mariage a ét6 traité pour la pre- 
miere fois comme un contrat civil et  quelema- 
gistrat a eté iiivesti di1 droit de le constater et 
de le cklébrer. En France , le soin de  tenir les 
actes de l'état civil n'a été confié a i'autorité 
laique que par une loi du 20 septembre 1792'. 
Cette innovation rencoutra de  nombreux ad- 
versaires; mais ellc était trop conforme aux 
principes de la civilisation rnotlerne pour n e  
pas Btre maintenuc dans le Code Napoléon 
(art. 165). 

En Allemagne, ou les registres de l'état civil 
ont été laissés entre les mains des ministres 
des différents cultes, et ou la cérémonie reli- 
gieuse est une partie essentielle et  intégrante 
(le l'acte du mariage, des diiricoltes sérieuses 
s e  sont Clevées, principalement a l'occasion 
des mariages entre catlioliques et protestants. 
An point de  vne de I'ÉgIise rornaine, le mariage 
n'est permis qu'autant que les deux conjoints 
font acte de catliolicisme. (Concile de Tren¿o, 
sess. X X I V ,  cli. I ,  e t  les deux Bulles de Be- 
nolt XIV du 4 novembre 1742 et de  1748.) La 
cour de Romc s'est reservé cependant d'accor- 
der des dispenses pour les mariages mktes. 
mais a cette seule conditioii que les enfants 
soient eleves dans la rcligion catholiqce. Cette 
clause est en opposition avec les lois, comme 
aussi avec les contumes de  l'Allemagne. La 
législation prussieiine (dklaration du 20 no- 
vembre 18031, abrogeant un  reglement an- 
tericur, d'apres lequcl les enfaiits males de- 
vaieiit suivre la religion du pkre et  les fillcs 
celle de la mere, prescrit que tous les enfants, 
sans distinction de sexe, soient élevés dans la 
religion du pére, sans permettre aux deiix con- 
joints de stipuler d'autres conditions. Cette 
disposition n e  rencontra presque pas d'oppo- 
sition dans les dioceses catholiques de la Prusse 
jusqu'en 1815. llais il n'en fut plus de meme 
apres l'adjonction a ce  royaume des anciennes 
principautés ecclesiastiqnes de Treves et  de  
Cologne, et, malgré ses concessions, le gouver- 
nement prnssien, engagé par sa législation su r  
les mariages mixtes, ne  put éviter une lutte 
facheuse avec l'archeveque de Gologne et  les 

1. t Les municipalit8a recevront et eonserveront 
a l'avenir les actes deatines a constater les naia- 
sauces, mariages et d&e&s. 8 DBcret du 10-23 sep- 
tembre 1792, ti;. 1, art. 1. 
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d'igriorance et de barharie et s e  réduire pro- 
portion rliie la cirilisation grandit. 

Daiis les pays dc castcs Ics cmp~clicments 
aii mariagc sont saiis fin; mnis iin sciil Ics do- 
mine tous, c'est celiii qiii iritcrdit toiit mtlnngc 
des caslcr. Tcllc cst la loi qui  d g n c  dans I'lndc 
dcpuis des si&clcs. 

Dcs prcscriptions.analogiics ont csiste dans 
tous les pays dans Icsqiicls Ics divcrscsclnsscs 
de la socicté c t ~ i c n t  separees par dcs barribrcs 
inriniicliissablcs. 

A Roine , dans Ics lcmps priniilik, Ic mariage 
btait iiitcrdit ciitrc Ics palricicns c t  Ics plb- 
bkiens. La loi dcs Douzc Tablcs, sanctionnant 
cct ordrc dc clioscs, pi'escrit que Ics tlcux 
conjoints soiciit dc la m8inc racc (gcits). Peii 
de tciiips apres la piiblication d e  ccttc loi ce- 
Iebrc, l'égalité dc naissaiicc n c  fut plus iine 
condition rcqiiisc poiir la validitb dii niariagc. 
(Loi Coriiblia d c  I'aii 309.) 11 rcsla ccpciidant 
dcfcndii cntrc unc Iicrsorinc iiéc librc (irzge- 
m111s) ct  ~ i n c  aiTrancliie, jusqii'i la loi Jiilio 
(porlec en 757.  sous lc  rCgnc cl'Aiigiislc), qiii 
lcra cctlc intcrilictioii, csrcpte ccpciidanlpoui~ 
Ics seiiatciirs c t  Ici~rs cnfarils. hlais ccltc cs-  
ccptioii ccssn qiiclqiics niiiikcs aprCs, cn 762,  
par suitc dc la loi I'cil~ia I)oppz;i, qiii Iciir iii-  

terdit seulciiicnl d'tpouscr dcs ic?iniiics avilics 
par Icors maiiraiscs niacurs ct rnemc par leur 
prorcssion. 

Lcs proliibitions relatircs au degré d e  pa- 
rente suirirerit bgaleniciit ti Romc unc inarclie 
dbcroissanlc. La loi des Douze Tablcs intcrdit 
toutc iinion cntrc des parcnls d'iin degrC Irop 
rapproclii. pour ii'etre pas iiiccstiiciisc. Dnns 
Ics Qticeslio~zes ~oi1ia?tm, G ,  attribiiécs 5 I'lri- 
tarqiic, il es1 parlf! d'iine loi cn rcrtir dc Ia- 
qiicllc Ic mariage btait pcrrnis ciilrc coiisiiis 
gci'mnins. Cctte loi doit appartciiir au tcmps 
qiii s'0coiila de la loi des Uouzc Tablcs Ci- 
ceron. 

Avcc-lc cliristiariismc les crnpbclirn~cnts s e  
m:ilipliQrent d:iiis la li.gisliilion roniaiiic. Sous 
Ics fils d c  Conslanliii oii ~ o i t  s'ctciidrc les pro- 
Iiibitions rclalircs a la parcnlc c t  apparaitre 
poiir la  prcrnierc fois ccllcs rclalircs la dif- 
ference de rclipioii. 11 fiit d0fcndii ci'cpoiiscr 
sa  niQcc oii .sa bcllc-saciir, c t  Ic rnariagc fut 
iiileidit cntrc Ics jiiií's ct Ics clircticns. Aiix 
fiiifs, Yalciiliriicii. son fi'crc Valciis, ct scs fils 
Ci'aticn ct  Calciiliiiicn I I  ajoiitQrciit Ics Dar- 
barcs. hlnis cctlc dci'iiiCi'c disposiliaii ndinisc 
pür lcs compilntciirs dcs Wisigotlis, iic le iiit 
pas par ccus tlc Jiisliiiicn. Tlicodose d6fcndit 
Ic mai'iii:c ciilrc coiisiiis gci'inairis soiis pcirie 
d'etre briilPs vifs: I c s  proliibilioiis ric s'ürrC- 
terent pas l i .  L'Eglisc cliretiennc Ics clcndit 
jusqu'i la qiiatri¿.inc gtiitration iiicliisiremcnt 
cn lignc collaterale c t  dans Ics f;imillcs légiti- 
mcmciit allibcs, c t  c n  rnCinc tcmps cllc sup- 
posa des aflinités spiritiicllcs issucs d e  la coin- 
niiinc participation a ccrtaincs c6rbmonics 
rcligicuscs ct forma111 dcs cinpbclicincnts di- 
rimnnls, capables tlc friipper Ic inariagc de 
nullith. Ainsi par cscmplc, il y n ailiniti3 spiri- 
tucllc entrc dciispcreonncs qiii ont C t C  pnri'ain 
C t  mariaine d'un cnfant, et par suitc dc celte 

circonstnnce, cllea n e  peiivent pns, quoique 
d e  farnillcs toiit ii fait etraiigercs I'une a I'au- 
tre, s'unir par Ic mariage d'apres lcs lois 
ecclbsiasliques. 

Qiiclgiics-iiiics (le ccs  proliibitions sont pas- 
sbcs dans Ics Iégislations modcriies. Les egliscs 
prolcstantcs d'bllcmagnc, contraircmcnt a I'o- 
piniou do Lutlicr qiii s'etait prononcé pour I r  
vnliditk dcs mariagcs cntre Ics clirelicns ct  lcs  
juifs ou Ics parcns (Liilher's Werlie, 6d. Walcli. 
t. X ,  p. 756). s c  sont prononcccs, commc les 
callioliqucs, conlrc ccs uiiions, c t  la loi civilc, 
les suivant sur  cc tcrrain, ? :idmis cettc caiise 
d'cmpficlierncnt. Quelqries Gtais allernaiids ont 
ccpcndarit perinis Ic rnariage ciitre cliréticns 
ct jiiiis. (Éilit dc \Ycim:ir, 20 juiii 1823; - 
Briinswick, loi du 23 mai 1858; - Hamboiirg, 
dbcrct prorisoirc dii 25 septcmbrc 1851.) Dins 
IC hlcrlil~ml~oiirg, un édit nnalogue rciidii le 
22 ferricr 1812 a dcpuis Ctk suspendii. Le 
droit civil prussicn partic, titrc 1, & 36) n e  
proliibc pas csprces6ment ccs unions; niais 
daiis la praliqiic. ellcs sont iinpossiblcs, parce 
qu'cii Priissc, ou la bc'ii~dictioii ccclésiastiqiic 
cst In Iorrne ~iCccssairc dc la concliision dii 
n~aringc, Ics pastciirs, conformc'mciit niix an- 
ciciirics dbcisions de i'kglisc lutlibriennc, n c  
vculcnt pns Ics célbl)rcr: nutre csemplc des 
diiliciilt~s qiie h i t  iial lre I'interverilion de l'é- 
Ibmcnt rcligicur dans des qrreslions purement 
ciriles. 

En Francc, toiitcs Ics proliibitions issiies des 
croynnccs rcligicuses ou ~Icpréjiiigcsarislocrati- 
qiicsontPtb Ccarlkcs. On ri'aadniisclansla loique 
ccllcs qui son1 iinposccs par la iialiirc dcs clio- 
ses. En 11i6sc géiiCrslc, la facull6 dc s e  maricr 
cst un droit iiaturel c t  civil qui apparticnt d 
toiis Ics inembi'es dc la socielé, saiis distinc- 
tion de cultc, de rang ct dc foitiine. L'exercice 
dc ce droit iic rciicoiilrc quc dcux empeclie- 
mcnts alisolus, I'iiii rbsullaiit dc nos inceiirs e t  
clc nolrc orgaiiisation sociale, savoir qu'on n e  
pciit contractcr iin sccoiid inariagc avant la 
dissoliitioii du prcmicr; I'aiitre dietcpnr lesen- 
timent moral, savoir quc  toiit niariage csl in- 
terdit cntrc parcnts e l  cnfants. c t  cntre frt\re 
e! sal i r .  (Codc Wap., @ 161 et  162.) 

Toulcs Ics arilrcs proliibilions peiirent elre 
Ierccs oii par tlcs dispcnscs, ou parletemps, ou 
par cci'taincs formalités. Dans la premiere ca- 
lkgoric. il fiiiit 11laccr Ics iiriioos entre I'onclc 
et Iii nibcc, ciitrc la tantc ct Ic nrvcii, e l  entre 
Ic bcau-freiac ct  la bellc-salir. lnterdites c n  
gciiCral, cllcs pcurcnt cn ccrlains cas Lltrc au- 
torisl'cs. (Codc Nap., & 163.) Dans ccttc inerne 
cattgoric, aiisai bicii qiic dans In sccondc , il 
faiit mctlrc I'cinp6clicment i'Psultant dii defaut 
a'igc. Cet emp@clicmcnt pcut 4tre levé par dcs 
dispcnscs; d'ailleurs l e  temps le fait naturelle- 
mcnt disparaltre. La limite d'igc, qui  varie 
neccssairernent selon les  cliinats, est placke, 
par Ic Code Napoleon, d dir-liuit ans pour les 
Iiomrncs, e l  a quinze ans pour Ics femmes. En 

1. 11 fatit espbrer que le syetbme des dispenresrerr 
un joor  abandoun0. Ce sera lorsque dominera le 
principc qu'pn nc doitjamais dhfendre ce qu'on au- 
rait pu permettre. M. B. 
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fisant cette limite, la loi a eu  Pgard a ces deux 
circonstances que l e  mariage ne  saurait conve- 
nablement avoir lieu avant r i g e  de puberté et 
avant un  certain développemcnt de la raison. 
Enlin, dans la troisihme catbgorie, il faut pla- 
cer l'empechemeut a contracter mariage pour 
les 61s et les Glles qui, bien qu'ayant atteint 
I'ige propre au mariage, n'ont pas le consente- 
ment de leurs p6re et mere, ii défaut de ceus-ci, 
de leurs ascendants, et encore a defaut deces  
derniers, d'iin conseil de famille. Mais cet em- 
pechement n:est que temporaire; il disparalt a 
la suite de formalités prescrites par le Code 
civil. (Liv. 1, tit. V, cliap. 1.) 

Certaiiics positions sociales créent des em- 
pecliements a contracter m~riagc.  En France, 
comme d'ailleurs en plusieurs autres pays, les 
soldats onl besoin de la perniission de l'autorité 
militaire pour pouvoir s e  marier. Dans les pays 
catholiques, les pcrsonnes engagées daiis les 
ordres ou dan6 quelque proiession religieuse 
n e  peuvent en  aucuiie facon contracter rna- 
riage. En France la loi ne reconnalt pas les 
vceux religieux; dans i'oi3dre civil, les obli- 
gations purement eccl~siastiques et spiritiiellcs 
n'ont aucune force obligatoire. C'est bien ainsi 
que I'ont entendn les rédacteurs de notrecode 
civil. nVous ne  trouverez plus dans la loi nou- 
velle, disait 11. Gillet aux membres du Tribunat, 
auciin de ces emp&clicments opposes par des 
barrieres pzirement spi?*iluellcs; non c[u'clles 
ne  puissent s'élerer encore dans le domaiiie 
respecté des consciences, mais elles ont dii 
disparaltre dans le domaine de  la loi, dirigée 
par des vues d'un aulre 0rdre.m M. Portalis, 
dans son rapport au gouvernement, ne fut pas 
moins cxplicite: a l a  pretrise, dit-il, n'cst point 
u n  empechement au mariage; une opposilio~t 
au mariage fondee sur  ce point ne  serait pas 
reque , parce que l'emp&cliement provenant 
de  la prétrise n'a pas eté sanctionné par la loi 
civile. D La Cour de  cassatiou est cependant 
d'un opinion contraire. Elle pense que l'Etat, 
en salariant le prktre, en attachant a ses fonc- 
tions, dans I'ordre civil, certaines prérogatives, 
telles que l'affranchissement du service mili- 
taire et  celui de  la garde nationale, reconnalt 
i'ordinalion qu'il a reque et par suite l'engage- 
ment solennel qu'il a pris de  vivre dans le ce- 
libat, engagement qui a B t é  une des conditions 
sous lesquelles il a été revetu du caractere 
sacerdotal. L'ordinalion ~ ' e s t  donc pas un acte 
purement religieux; c'est aussi jnsqu'a un  cer- 
tain point un  acte civil, puisqu'il a lieu sous 
I'autorité de  la loi qui imprime a l'engagement 
religieux qui en  resulte une forme civile et  
obligatoire. L'engagement pris par le pretre de 
vivre dans l e  celibat, étant ainsi reconnu et  
approuvé par la loi, doit etre respecté par elle, 
et  elle'ne pent concourir par ses agents et  par 
ses  magistrats a la violation de cet engagement 
qu'il a consacré. Si la loi prohibe les vceux per- 
pétnels des religieux, elle consacre au contraire 
les vceux aeraétuels du  aretre. 11 faut aban- 

De cette interprktation de la loi il rksnltc 
cette conséquence, pour le moins bizarrc, qu'un 
Iiomme ordoniie pr6tre reste sous I'infiuence 
de cette cérémonie, non pas seulcment apres 
avoir renonce liii-mEme, de so11 plein gré, aux 
fonctions eccl~siastiques, mais meme aprCs 
&re sorti dc  l'hgli'se catliolique ct avoir fait 
profession publirlue d'un autre culte. 1 

E~zcozo.ageaicnls donjih au mariage. - 11 est 
de principe clii'il cst de l'iriteret piiblic de fa- 
cilitcr les mariages. L'accroissemcnt de la po- 
pulation est en effct une des condilions de 
I'accroissement des ressources et de la pros- 
périté de l'Etat. On ne  saurait donc s'etoiiner 
qii'cn certains temps et en qnclqiies pays ou 
ait cru nkcessaire de prendre dcs mesurcs poiir 
fa~~or iser  les mariages. 

Les plus iisitbcs de ces mesures sont les 
trois suivantes : exemptcr les citoycns niaries 
de certaines corvées qui incombeut aux indi- 
vidns de leur classc ct de leur ige,  oii leur 
accorder cerlains privilbgcs, soit lioiiorifiques, 
soit autres, qui soiit refiisés aux celibalaires; 
- doter les filles pauvres aus  clepens du 
TrCsor public, pour rendre leur établissement 
pliis facile, oii distribucr des terres, soit con- 
quises, soit laissées incultes jusqu'alors, aiix 
noiiveaiis ménnges qiii s c  foweiit; - enfin 
notcrlc.scélibatairesd'infamie. cornrnel'avaient 
fait Ics lois dc Lycurgue, ou lciir rctirer quel- 
qucs-uns dcs droits communs ious les ci- 
toyens, comme on I'avait fait a Rorne, ou on 
n e  Ics reccvait ni  a tcstcr, ni a rendre té- 
moignage cn jiistice, ou dans le cas que ces 
peines parallraieiit injustes ou irnpossibles 
dans la pratiqiic, Ics frapper d'un impdt, soit 
iinc, soit croissant avcc l'iige. Cedernier moyen 
a paru le plus cilicace, et  commc il cst dc plus 
d'une exécutioii facile, il cst celui dc tous qui 
a 6tt: le plus frbqucmmcnt enlployk. On y eiit 
rccours a Rome, sous les cmpereurs. De nos 
jours il est usite en Belgique. 

Aucune de ces dispositions n'a &té adrnise 
dans la loi francaise, et avec juste raison, car 
elles ne soiit d'aucuno efficacité. Le nombre 
des cklibataires s'accroit, non dans les classes 
pauvres, rnais dans les classes aisées, et cet 
accroissement est a la fois le symptdme e t  
l'effet d'un ccrtain affaissement des csprits, 
d'un defaut de confiance dans le present, d'uiie 
vague crainte de l'avenir, cn iin mot dc causes 
genérales, ct ces causes ne disparaitront pas 
devant quelques mesures de dktail. Que celiii 
qui s e  decide au célibat, ne consulte que son 
égoisme, ou qu'il soit conseillé par la pru- 
dence, qn'il ait une vue saine de la position, 
ou qu'il soit le jouet d'une illusion, pcu im- 
porte : ce n'est ni par l'appit d'uue priiue ni 
par la crainte d'un imp6t que voiis agirez sur 
liii. 11 faut ici, non de petits moyens artiliciels, 
rnais des mesures générales, qui mallieureu- 
scment iie sont pas d'ordinaire A la disposition 
dii Ikgislateur. Que la prospérité publique soit 
bien réellement etablie. aue  I'avcnir offre 

s .  

donner exclusivement le; premiers a la con- 
1. Une d8cision de la Cour de cassation. cepen- science de "lui qui les 'Ontracte; mais les dant, nlest pasune loi, et d m a i n  elle peut enprendre 

seconds sont civilement obiigatoires. une tout opposke. 
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toutes les garanties désirables, que I'activite 
de I'individu piiisse s e  déployer librement, et 
probablement alors les mariages se multiplie- 
ront par le sciil effet du mouvement et  de la 
vic du corps social. 

II con-vient d'ailleurs de  faire remarquer que 
le célibat ne saurait Btre consideré comme une 
faute ni a l'égard de 1'8tat. ni par rapport i la 
morale. Ce qui le p r o u ~ ,  c'est qu'il est des cas 
plus nombreux N o n  ne  l e  croirait au premier 
abord, dans lesquels il est commandé par des 
motifs trEs-lionorables et trZs-meritoires. (Voy. 
aussi Population.) 

Obligations ~L'ciproquas clcs dpoux. - Toutes 
les l6gislations modernes des peiiples chez 
Icsqucls regne la monogamie, sont iinanimes 
sur ce point : la femme doit obéissance a son 
mari, et celui-ci est tenu de l'aimcr, de la pro- 
teger, $e Iiii fournir les clioses néccssaires a 
la vie. Evidemmentla fcmme est placée en sous- 
ordre par la lo¡: elle est frappée d'incapacite 
Iégale, clEs qii'elle est en  puissance de mari; 
la gestion (le la fortune commiiiic est conílCc 
uniquement i ce dernier. Poiirqiioi cela? Les 
raisons en sont faciles i saisir. (Voy. Femme, 
Puissance maritale.) 

II rst  impossible que, dans un ménage. le mari 
e t la  femme puissent eri meme temps se  mettre 
en relalion d'affaires avecautruict disposer clia- 
ciin, dc son cOtP, de la fortune commuiie selon 
ses plans particuliers. Cet ktat de choses serait 
unesource coulinuellc de trouhles et au dedans 
ct au deliors. 11 faut donc qiie la directioii domes- 
tique sr5t remise i un seiil des conjoints. Au- 
que1 des deux la donnera-t-on? A i i  pliis capa- 
ble, dira-t-on. Sans doiitc et dans le fait, c'est 
bien a peu pres toiijours ce que la force m6nie 
des clioscs rinit par aniener dans cliac[iie famille. 
Nais la loi, n'ayant pas de moyens de constater 
la capacite relative des deiix epoux, a dC poser 
une rc\glc génerale et confier la gestion dcs af- 
faires i celiii des deux qiii, par suitc dc la na- 
ture de ces aptitudes, du genrc d'éducation 
qu'il a rccu, des alliircs plus liardies qui l e  
dislingucnt, non moins que par siiite des con- 
venances socialrs généralement etablies, est 
pliis propre h se prodiiirc dans le monde, B se  
mEler au moiivemeiit de la foule, 5 slocc.iiper 
le plus aclivement cle transactions, de com- 
merce, d'agriculliirr. 

Est-ce 5 dire qii'en déclarant la femme en  
puissance de mari, inliabile i gérer Ics afiiires 
domes'tiques, la loi ait prétcndu ~iortcr un jiige- 
ment débrorable sur sa ciipacilé nalurelle? 
qu'elle h i t  misc, poiir ainsi dire, en tiitellc, 
p~optcr,fi.ngililntci~z sexzls, cornme elle y a inis 
le niiiieiir, proplcr fi-ngilitatc~~z celalis? On u e  
saiirait le prétendre, car, bicn loin dc suivre le 
code de Manou qiii la place dans son enfance 
soiis I'autorité di1 pére, dans sa jeunesse sous 
celle di1 mari, dans son veiivagc sous celle de 
son lils, de  son pctit-fils oii de son frkre, elle 
i'appelle au contraire la tiilelle dc son mari 
interdit (Codc civil, & 507) et i celle de ses 
enfants rnineiirs, soit pendant I'intcriliction du 
mari, soit apres sa mort (ibid., 8 3901, soit 
guand il est en elat de présomption d'absence 

(ibid., 8. 141). Ajoutez qu'elle reconnalt aux 01- 
les majeures le droit de gerer leur personne et 
leur fortune. En plaqant l e  mari a la t&te de  la 
famille, la loi n'a eu en vue que le bien com- 
mun; il lui a semblé qu'il était dans I'intCret 
de tous qu'il n'y eiit qu'un seul directeur et  
que l'homme est  mieur qualifik que la femme 
pour remplir cette fonction. 

Que trop souvent le rnari abuse de la posi- 
tion qui lui est faite; qu'il compromette la for- 
tiine commiine pour n'avoir pas l e  bon esprit 
de s e  contenter de régner, en remettant l e  
gouvernement 5 sa femme qui pourrait en faire 
un usage plus jiidicieux, on ne saurait le nier. 
Mais il faiit reconnaltre en mbme temps, d'un 
cOté, que les memes effets fichcux se  produi- 
raient sous une autre forme et probablement 
sur une plus large Bclielle , s i  la direction do- 
mestique avait éte mise tout entiere entre les 
mains de la femme, et, d'iin autre cbté, que la 
loi n'a certes pas manqué de preudre toutes 
les précautions en son pouvoir pour garantir la 
personne et  les biens de l'bpouse. En France 
la femme peut se soustraire aiix outrages de  
son mari par la séparation de corps , et sauver 
ce qui lui appartient dans la fortune commune 
par la separation des biens. La loi Iiii a m&me 
donné le moyen demettre a i'avance safortune 
personnelle i I'abri (les dangers que lui ferait 
courir la gestion malliabile de son Cpoux , en 
Iiii permettant de s e  maricr sous le rkgime do- 
tal ou avec la clause de laséparation des biens. 
(Code civi l ,  &g 1536-1539.) 

Avant la Révolution, le regime de la com- 
miinautk des biens rCgnait en general dans les 
pays de droit coutiimier, et ce qu'on a ap- 
pelé le regime dotal dans les pays de droit 
écrit. Cc dernier systeme avait dominé dans le 
droit romain, dont les lois des pag-S de droit 
écrit derivaient pliis oii moins directement. 
Tres-propre a garantir la fortune personnelle 
dc la  femme et par conskquent offrant des avan- 
tages iiiappréciables a des kpoques ou les di- 
vorces sont fréqiicnts, le regime dota1 repond 
bien moiiis qiie le rbgime de la communautb 
des biens i I'idee que nous nous faisons de  
I'intimité di1 mariage, et sous iin autre rapport, 
il se pr&e bien moins que ce dernier a u r  nC- 
ccssites des entreprises commerciales et  in- 
dustrielles qiii ont pils un développement s i  
considérable dans l e  mondc moderne. Soit 
poiir ces raisons, soit par suite d'autres con- 
sidérations, le projet de code ne  parlait point 
du regimc dotal, qiioiqu'il y fht permis aux 
parties contractantes de I'adoptcr en Cnumk- 
rant dans I'acte de leiir contrat les princi- 
pes dont il sc composait dans l'ancien droit. 
Les pays de disoit Pcrit réclam&rent coritre 
c e  silencc. Les rédacleiirs clu Code se deci- 
d6rent alors a consacrer iin cliapitre special 
5 ce systPme ; mais ils le Brent L regret. Aussi 
toiit en l'insérant dans la loi, ils le IimitErent 
par qiielqiies proliibitions d'ordre piiblic des- 
tinees i prCvenir toiite disposiiion injuste soit 
i l'Pgard de I'autorité maritale, soit L 1'15- 
gard de I'ordre legal dcs succcssions, et de 
plus ils étabiirent que le régime dc la com- 
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munaut6 des biens est censé adopte la ou il 
n'y a pas de contrat par acte autlicntique cn- 
tre les deiix conjoints, roulant donner A cn- 
tendi'e par I i  que le ~ég ime  de la cornmunaiité 
dcs bicns est le fond mPmc di1 droit francais 
en rnaliere de mariagc , et qiie le r c~ i rne  dotal, 
qiioiquc autorise, n'est qu'une exception. 

En Autriclie, aii contrairc, c'est le régime do- 
tal qiii cst la regle, et le régirne de Ia commu- 
nautk des bicns, I'exception. En Priisse ce 
dernier systemc n'est admis qiie dans les pro- 
vinces dans les statuts particuliers desqiiellcs 
il s e  trouvait dkji inscrit avant lcur annexion. 

Sous qiielque rbgimc qu'il soit coatracté et 
qiielles qiie soient les obligatioiis parliculi$rcs 
qu'il imposc a cliacune des deiix partic's i l'é- 
gard de I'autre,Icmariage consiitiic, d'apres nos 
lois ct dans nos mmurs, l'union la plus inlime 
qui puisse s'imagincr entre dciix persoiines. 
La femme, cliez les peuplcsmoderiies qiii pra- 
tiqiient la monogamie, prend Ic nom de l'epoux 
auqucl cllc s'unit, déclararit pour aiiisi dire 
par I i  qii'ellc cst dc'sorrnais un aiitre lui-memc, 
et  les cnfants, non-seulement porten1 lememe 
nom, mais cncore parlicipent aux prerogatircs 
di1 p6re et succ&dcnt aux biens de leurs pa- 
rents, dont ils sont,  coinine s'esprime un 
pliilosoplie allcmand , la prolongation. 

A cet ordre de clioses, entre si profondé- 
ment dans nos lois ct dans nos mmiirs, il n'y 
a qu'une seiile exception ; on la reiicontre en 
Allemagnc et dans le Danemurk. Je Yeux pnrler 
de  cette espCce particulikre de mariage qii'on 
designe sous les noms de  mariage morgaiiati- 
que ', mariage de coiiscienre, maringe de la 
main gaiiclie. Cc mariage n'est qu' i  I'iisage dcs 
thtes coiironnees et  de la Iiaute noblessc*; en  
Prusse il est aiissi pcrmis a la pctite noblesse ct 
aiir conscillers d'Etat. Ces iinions ne confhrent 
a la femnie et aux enfants aucuii droit ni au 
norn , ni aii rang, ni I'IiPrilage de celui qiii 
est I'bpoux de I'une el le percdes aiilres. Ellcs 
n c  constituent pas ccpendunt un Atat de con- 
cubinage, car elles sont célebrees civilenient 
et religieusement de la meme maniere que les 
mariagcs ordinaires, et les liens qu'ellcs éta- 
blissent ne peuveut &re brises qiie par lamort 
d'un des deux conjoints o11 que par les memes 
raisons et les mCmcs forrnalit6s esigées poiir 
lc divorcc. 11 n'en est pas rnoins vrai que, sauf 
sur ce point, la femme qiii y cst engagPe n e  
differc en rien de la conciibine et que Ics en- 
faiits qui cn proviennent no s e  distingiicnt pas 
des enfants illegitirnes. Ces unions nc  sont donc 
que des mariages incomplets jliniités, cornme 
i'exprime le mot par leqiiel on les désigiie le 
plus ordinairement), qu'une sorte de terme 
moyen entre le mariage et le coiicubinage; 
elles participeut en réalitk et de i'un et de  
i'autre. Et c'est la ce qui les met en opposition 
avec les principes delégislation uiiivcrsellcment 
r e y s  parini les peuples civilisés, avcc la mo- 
rale piiblique qui ne  peut s'emp&clicr d'en 
Btre blessée, enfin avec l'esprit de notre temps 

1. DU mot gothique Xor'an, 1imiter.j 
P. Les femmes des familles princibres peuvent aii8si 

contrrOter des mariages de ce genre. 

qui ne saurait admctlre qiie la position sociale 
d'iin liomnie, qiiclque 6lc~Ce qii'cllc soit . 
puisse Ic placer au-dcssus ou eii dcliors de la 
loi commiine. EIICHEL R'ICOLAS. 

MARIAGES MIXTES, MORGANATIQUES. 
Voy. Mariage. 

MARIANNE. Ce nom, qui paralt aiijoiird'hui 
presqiic oiiblik, fut celui (le la pliis redoutable 
et de la pliis forniidiil)le dcs sociétés secrbles 
qu'ait eu combatlrc le goiiserncmeiit impe- 
rial. Cornmc toutcs Ics sociktés secrlles contre 
lesqucllcs ciircnt 2 lutter la monarcliie de Juil- 
Ict ct la seconde Républiqiie , le but de la Ma- 
rianiic risait foiit aiitant i boulcvcrser I'orclre 
social qu' i  rcnvcrser le gouvernemcnt. 1)oiir 
Ics afiliés de la I\lariannc, coinmc poiir ccux 
dcs societés dcs Droils (le l'ho~nñic ct des Sai- 
solis, la republique n'btait rlii'uri iiloycn. Lcs 
preccdciiles societCs nc s'ktaiciit rccriilCes que 
dans les villcs ct siirtoiit dans Ics~randsccntres 
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dc pol~iilation; la Blariannc sc  i.e'cisuta partoiit, 
lescairinu~iies lui doniihrcnt scs afilies Ics nius 
noiiibr&i ct les pliis ardcnls. ~ o m ~ l é k i e n t  
dégag& dc loiitc cspPcc clc nietnpliysiquc poli- 
liqiic, IC prograrninc btait pnrfaitcmcnt a la 
portec dcs intclligcnccs dcs paysans. La pro- 
priete dcrait Clrc abolic, Ics produits du sol, 
et ccur dcs maniifaclurcs partiigcs c'galerncnt 
entre les prodiictciirs; la faniille dcvait Ctre, 
sinoii détriiilc, du moins probiidcment tiaris- 
forrnée par la misc i la cliargc de  l'l'lattles fiais 
d'cnti'eticn ct d'education dcs ciifants. Com- 
merit serait-ilpossible d'etablir ce communisme, 
de  I'organiscr, dc Iiii donner une possibilitb 
d'exislcncc? Les paysaiis ct Ics oiivriers des 
pctilrs villes s'cn prcocciipaicnt asscz pcu. Les 
perspcctives de n'avoir pliis dc mnitres, de 
propri&taires, dc cliargcs de ianiille lcur sulIi- 
saicnt. La siipprcssion dc I'ariiicc et du biidgct 
des cullcs btail naturcllcmciit proinisc, inais ce 
n'cst pas avec cela que s e  Iircnt Ics recriics 
des campngncs. Ces dispositions, aiiisi qiic ccllcs 
rclativcs aiix iinp0ts de toiite iiatiii'~, ligiiraicnt 
dans le programme, parce qu'ellcs araicnt 
ligiiré dans le programme de loiitcs les autrcs 
sociétks coniniiinistcs, et qu'clles servaient 
d'alirnent aiix discussions des csprits forts r[ui 
croient qu'iinc socibte poliliqiie peut cxister 
sans rcligioii, sans arrnkc et sans impBts. 

I'ar son orgaiiisation cn ccntories, déciiries, 
la Blarianne penetra dans les pliis petites loc,a- 
lilCs. Ses mernbres pretaient sermerit dc s e  
tenir prets i ninrclier sur l'ordre de leiirs cliefs. 
Ccux-ci relev~iieiit dans cliaque dLípartcment 
d'iin comité qiii, ¿i son tour, suivait ládirection 
d'un comité démocratique et revolutionnaire de 
Londres. 
&ll est a remarquer qiie cette société compta 
scs plus nonibreur adlierents parmi les Iia- 
bitants de ceux de nos départements du ccntre 
ou il y a le moins de lumiercs, de ricliessc, 
et ou la cultore de la terre se fait au moyen 
du métayngc. OrganisCe dCs 1850, la Ala- 
rianne s e  crut au commenccmeiit de 1851 
assez forte pour tcnter uri bouleversement dans 
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les trois departements dii Clier, de l'lndrc et 
dc  la Nievrc. Ce niouvcmcnt fiit comprime sans 
bcaiicoup de peine. En décembre 185 1, la so- 
ciele la hlarianne répondit aii coiip d'Etat par 
cc qu'on a a[)pelé la Jacqiicrie de  Clamccy. blal- 
gre Ics eclaircies failes dans scs rangs par les 
commissions mistes, et lcs vigoureus moyens 
de rkpression adoptes par le gouvernement, 
la socielé so mainliiit. En 1853 ct 185'1 on re- 
trouva les traces de son aclion, diiiis les di- 
verses tcntativcs qui eurcnt lieu contre la vic 
di1 souverain a I'Hippodrome ct sur  lecliemin 
dc fcr du Nord. Eii 1853, 1851 et 1855 les tri- 
biinaiis corrcctionnels dc Paris, de Nantes, 
d'hngers eurent jiiger un assez grand non- 
bre de scs afilies. La plus importante des ten- 
talivcs dc soiiltivemciit faites par cetlc société, 
fut l'bmcutc que, le 26 aoiit 1855, cllc tciits 
de soulcver ti Angers. En 1856 ct  1857, le tri- 
bunal dc Paris eot encorc a jiigcr qiiclques- 
iincs dc ccs afIiliations: mais dcpiiis I'amnistte 
du 15 aotit 1859, la Llariannc n's donnc au- 
cun signc de vie, et plusiciirs iiidiccs autori- 
sent U pcnser qu'elle s'est coml)létcmciit dis- 
eoiitc. BUXTORF DE T ~ O Y I ~ S .  

MARINE. Dc foiis les instriiments qiic 
i'liommc a crees pour venir en nidc a son 
gbnie, il n'en est pas dc plus intéressant, rii 
dc plus puissant quc le navirc;'il ii'cn cst au- 
ciin qui , depiiis I'originc dii genrc liumaiii 
jusqu'd aujourd'liiii. ait aussi conslamnient et  
aussi complelenicnt representé toiijours cc 
qiie la civilisalion poiivait ti lout niomcnt donné 
produirc dc pliis parfait. 

Le nnvirc, c'est uii inonde qui voyagc. Lors- 
qu'il a Idclik les amarres qui I'attacliaiciit i la 
terre, lorsqu'il a une fois pijs son vol, il doit 
ne pliis comptcr que siir lui-mSmc; il faiit quc 
toutcs scs rcssoiirccs, il les tire de son proprc 
fonds; il faiit rlu'il rciifcrme dnns ses íiancs 
des rcprbsentnnls de prcsqiic toiites les iii- 
diistries necessaires a l'cxistcncc (Le i'liommc , 
jusqn'aux plus Iiumbles, et poiir dirigcr sil 
couissc, il faut nussi qnc ce~ ix  qui le m6iiciit 
soient iiiiliés aiis pliis sublimcs tliborics de 
toiitcs lcs scienccs. La connaijsancc dc I'astro- 
nornie, la rcinc des scicnces, cst indispensable 
au plus modcsle caoitainc dc nnvire. Ce sont 
Ics prcgres de i'astronomic qiii ont oiivert Ics 
voics ou les navigateurs ont pii s'clancer pour 
aller reconiiaitre loiis les points dc la terrc Iin- 
bitable, pour crplorer toiilcs Ics rbgions de la 
plankte, jrisqu'h cclles des glaccs eteriiclles di1 
pble ou l'liomrne nc saurait vivre. 

Le naviibe, c'est iin fragment detaclié du sol 
de la patrie et  qui va lrii servir de lien avcc 
d'autres sociktes, d'aiitres peuples, qiii va 
noucr oii développer ccs rapporls amicaux, 
ces éclianges d'idées ou dc produits qui our- 
dissent la trame matériclle ct moralc dc la ci- 
vilisntion. Gage dc paix qui nc laisse aiicnne 
naliori cn deliors de la grande nssociatioii du 
gciirc Iiumain, qiii assurc aux faibles l'intérht 
ct la prolection des forts, symbole des besoins 
r8ciproqiics qiii font dependre tous les peuplcs 
les uns des autres et dont, apres cinquante ans 

de  liberte dcs mcrs, noiis subissons Iieurciisc- 
mcnt Ic joug aujourd'lirii, gouvcriienicnts e t  
su,jcts, avcc une piiissancc quc l'lial~iliidc iic 
noiis laisse pas soripconiicr, mais dont la pri- 
valion dcvicodrait bien vite iritolei~ablc. Qiicllc 
famille ne scrait pas profondbmciil tioublée 
dans sa maniere dc vivre, s i  le contingent de 
ressourccs qiic la mcr fouriiit i son esistcnce 
matbriclle venait tout d'un coiip i liii Etrc cn- 
Ievb? Prencz la plus pelitc villc de la proviiice 
la plus pausre et la plus reculec du ceiitrc de 
la Fraiicc, entrez dans la i~inison ou sc réuiiit 
unc modestc famille pour le rcpas du soir, ct 
voyez : lc linge qiii'coiivrc ln' hblc,  Ics rideaux 
qiii ornerit la fenetre sont fails nrec Ic colon 
dc l'lnde ou des États-~nis;  lcs meubles son1 
pciit-étrc dc palissandre oii d'acajoii; Ic poivrc, 
le siicrc, lc café, le cliocolat, Ics cpiccs el tant 
d'aiilrcs dcnriics qui sont cntrccs dans la con- 
soinmation qiiolidicniic vienncnt d'oiilrc-mcr, 
coinrnc en vicnnent s tn s  doiilc aussi Ics qiiel- 
qiics picces cl'argeiilerie qiii figurcnt siir la 
tal)lc oii dans Ic buret. Entrcz dans Ics palais 
dcs grands, dans ccs résidcnccs princikrcs ou 
s e  rassciiible a ccrtains joiirs I'blitc (111 pays, et 
dcmandcz (I'ou vicnncnl ccs pliiincs, ccs bijoiix 
cl  Ics inaliCrcs prcmi6rcs dc ccs Cloflcs somp- 
tiicuscs qiii parcnt la bcaiit6, ccs picrrcs @re- 
cieuses qui ornciit le front des souvcraincs, cct 
or et ces dininants qiii brillent sur Ice lial)its, 
qui scintillciit sur Ics poilrines dcs.pliis dignes? 
Visitcz Ics asilcs consaci'es aii soulagemcrit dc 
i'liiimaiiité soiiffriiiilc, voiis troiivcrcx qiic bcau- 
coiip cncorc dcs mérlicnmcnls sont dc loiiilaiiie 
origine. I>arcoiirez Ics usincs. les alclicrs, les 
maiiiibclrircs ou des millions dc nos conci- 
toycns gagnent par le travail lcur pain de clia- 
quc jour, ct parrni les maliei'cs premicres qii'ils 
mettcnt cn ceiivrc le nombre sera bici1 grand 
encore dc cclles qiii orit passé la iiicr. Ou'iii- 
ventcrions-noiis pour fairc vivrc les oiivriers 
dc Lyon, de nivc-dc-Gicr, dc Himcs, si noiis 
ktions, privés dcs soies de laCliiiic ct di1 Japoii? 
Qiiel Etat poiirrait s e  passer aisemcnt dcs mil- 
lions quc lui rapporlcnt les droits dc douanes 
ler0s dans ses porls? 

S'il csl un dcs instriimcnts les pliis utiles 
de la paix el dc la ci~ilisation , lc navire cst 
aiissi In plus mcrvcilleusc macliiiic qiie lc ge- 
nie dc la giierrc ait encorc inrciittic. Aucunc ne 
rcnfcrnic dans scs Ilancs et sous un moindre 
voliinic unc aussi terrible riclicssc d'eiigins 
de destriiclion. Aiicunc ii'cst doiibe dc moyens 
d'cxéculion aussi puissants. Aucuiic n e  peut 
ausri bien s c  siillirc U clle-miliiie, ni porter 
sur  un point doniié d'aiissi rcdoutablcs cflorls, 
ni les portrr avec autant (lc rapidité, ni lcs 
porler aussi loin. La mer coiifiiic U presqiie 
tous Ics pays dii monde ; celrii qiii cn serait le 
mailre pourrait tenir tous les peuples dans une 
dépendance a peii prbs cerlainc, au moins 
pourrait-il les lnenacer tous. Aucun gonverne- 
mcnt n'a joiii d'une preporid~rancc sericiise , 

qiii n'nit pas été appuyee siir lii prcponderaiice 
par mer, aiissi est-ce un empirc qrt'il nc  faut 
laisser usurper par personne , et doiit il sern- 
ble que la Providence, en créant la mer comuie 
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le patrimoine commun des nations, ait voulu 
réserver la liberté a toutes en dkfendant a 
I'liommc d'avoir aiicune action immediate sur 
elle, en  Iiii refusant les moyens de se  i'appro- 
prier comme il s'approprie la terre par Ir: tra- 
vail, en ne lui permettaiit d'y laisser d'autre 
trace de son passage que le sillage fugitif e t  
bientdt eíTacC de ses navires : [Jsez-en toiis, 
mais la mer n'appartient ii aucun de vous en 
particulier. 

Ces principcs sont desormais acquis, mais 
ils ne  s e  sont dkveloppes dans l e  monde qii'a- 
vec les progres de la civilisation generale, 
qii'avec les progres qu'ont faits eus-m6mes les 
arts de  la navigatiou. Aussi longtemps que le 
navire ne s'aventurait pas Iiors de la vue des 
cGles, oii toiit aii plus s e  risqiiait a prendre le 
large dans quelqiies parages seiilcment des 
mers intbrieurcs, il n'y avait pas lieu de s'occu- 
per de ces questions. Le peu d'empire que 
I'liomme avait alors sur les flots ne  lui permet- 
tait meme pas d'en soupconner I'importnnce, 
ou poiir mieux dire encore, lui faisait envisager 
les cboses d'iiiie facon toiite contraire a la 116- 
tre. Au lieii de considerer la mcr comme le car- 
refoiir des nations , comme une grandc roiite 
ouverte impartialement par la naliire et rkser- 
vke par elle avec une sorte de jalousie Cquita- 
ble au commerce de tous les pciiples, le poete, 
m6me au temps d'bugiiste ou le genre hurnain 
etait dbja cependant riclie de tant de lumieres, 
regardait I'Ockan comme un obstacle a la socia- 
bilite des hommes. 

Dioidi t  
Oceano dissociabili terrae. 

Vers qui nous fait sonrire aiijourd'hui et aii- 
que1 nous ne savons plus repondre qu'en anir- 
mant exactement le contraire de ce qu'il ex- 
prime ! 

EclairBs par l'eñp8riencc et par des IumiCres 
supericures, au moins en ce qiii concei'ne les 
sciences esactes ct leurs applications, nous 
n'avons pas i tirer d'autre conclusion de cette 
maniere de voir, sinon que dri tenips d'iiorace 
la marine, quoiqu'elle elit deja joui! un rdle 
important dans les affaires de cemonde, comme 
on venait d'en voir un nouvel exemple a 
Actium, etait encore clans un Ctat voisin de 
I'enfance. C'btait le rksullat nécessaire du  
peu d'avancement qu'avaient alors atteint les 
sciences et I'industric. R'en deplaise aux ar- 
cbeolognes qui ont pris I'antiquitk soiis leur 
protection. c'est probablement ce qu'il y a 
de  plus juste a dire de  la marine des an- 
ciens, en ajoutant toutefois que nous la 
eonnaissons assez mal et assez peu. Ce n'est 
pas que les monuments soient rares, ni que 
l'on manque de Iivres consacrés a I'étode de 
la matiere. Les uns et les autres sont au con- 
traire assez nombreiix, trop nombreux peul- 
&re,  eu egard a I'exactitude et a la qualité, 
avecles comrnentbires qu'y ont successivement 
ajoutes plnsieiirs générations de savants , ex- 
plorateurs infatigables de I'antiqnitk et soiiacnt 
riclics d'une érudition immense, saiif toiitefois 
sur les choses spéciales a la marine. Ils em- 
brouillent plutdt qu'ils n'eclaircissent le sujet. 

Les monuments graves, dessines, scalptés ou 
moiiles n e  font pas défaut , mais qiielle foi de- 
vons-nous y ajouter? Remarqiions que tous 
ces dessins oii toutes ces gravures ou ccs pie- 
ces de bronze que l'on clierclie i expliquer, 
nous ne les avons trouves encore que sur des 
bijoiix, siir des vases consacres a des usages 
domestiques, sur des mouuments destines a 
I'ornementation des villes oii a rappeler la 
gloirc des conquérnn ts. Or , quelle dkliance 
cette seule considération ne doit-elle pas noiis 
inspirer au point de vue de la realite, et de 
l'eractitiide de  ces images par rapport B leur 
ressemblance avec les objets qii'cllcs dcvraient 
nous rappeler. OEuvres d'artisnns grossiers et 
ignorants ou d'artistes qiii etaient par-dessus 
tout prkoccupbs de l'idée du beau et qui 
avaieiit raison de  I'etre, mais q.iii selon toute 
probabilité connaissaient tres-peii le dktail des 
clioses qui n'etaient pas cle leiir métier! ñ'est- 
ce  pas ce qiii arrive aujoiird'liiii meme cliez 
nous malgré les garaiities que scmbleraient 
devoir nous donner ct le développement qu'a 
pris la marine, et le nombre immense des gens 
qiii, ayant fait qiielqiie voynge par ne r ,  cloivent 
Btre plus clioqiiés qiie ne  I'Btait sans doiite le 
piiblic dcs anciens des errcurs qui peuvent 
s e  rencontrer sur les bagues gravees, sur les 
dessins, siir les peintures dont nous ornons 
tous les objets consacres aus  usages de la vie 
quotidienne ? Il n'y pmalt pas cependant, et 
siirtout il n'y paralt pas siir les moniiments 
q ~ i i  embellissent nos villes. Sans aller le clier- 
clier bien loin, on en voit iin exemple ecla- 
taut a Paris sur la place m&me de la Concorde, 
qui est toiite remplic d'attributs marins, inven- 
tés par toiites les fantaisies et sans respect 
aucun pour la realitk, absolument comme si 
i'oii s'ktait propose de narguer Ic ministbre de 
la marine et scs iiigenieiirs, dont les fenetces 
prennent leiir jour sur cette meme placc. Si 
nos bibliotlieques ct nos arcliires devaient pe- 
rir coniine ont mnllieureiisement peri celles de 
I'antiqiiitC., qiii oserait répondre que dans mille 
ans on n'invoqiiera pas c t  mame voisinage du 
miiiistCre de la mnrinc poni impiiter ti notre 
í.poqne la réalité de ces cliirnkres? Poiir noiis 
aider i restituer un navire du temps des Cb- 
sars, combien ne  serions-nous pas plus avanc+s 
qiie nous nc le sommes al-ec toiit ce que noiis 
posskdons, si un fortunk Iiasard nous faisait 
décoiivrir dans les ruines de Pompéi la de- 
meure bien authentiqiie de quclque construc,- 
teur qiie la mort aurait surpris dans i'ktude de 
plans, m&me inacheves ? 

Nous savons peu de choso des galeres, et 
c'est regrettable; ce qui l'est pliis, c'est qiie 
nous sommes encore moins renseignés siir les 
naves onerarire, sur les bitiments de cliarge 
oii, pour les appeler par leur véritable nom, 
sur les navires de commerce qui accompa- 
gnaient a la gnerre les flottes de galeres, qui 
remplissaient aupres d'elles le r61e qiie jouent 
dans les armées d'aiijourcl'liiii Ics trains des 
parcs et  des iiquipages militaires, et qiii pen- 
dant la paix contisibilaient d a n ~  une proporlion 
des plus importantes a la prosperité des Etats. 
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On peut meme se  demander s i ,  dans les 
temps passés, ils n e  comptaieiit pas tout autant 
qu'ai~jourd'liui parmi les ¿.lementa qui con- 
couraieiit a fo rme~  la puissance dcs peuples. 
Ainsi en decomposant aussi exactement qu'il 
nous cst possible, les prix de  re\-íent de la 
pliipart des objets qui sont nécessaires a l'exis- 
tence de I'liomme, on nc peut pas ne  pas Stre 
frappe de l'importance de la quolite qiie le prix 
des transports represente dans la valeur de 
cliacun de ces objets. 11 en est meme ou le prix 
dcs transports fait a Iiii tout seul presque toute 
leur valeiir, comme, par exemple, pour la 
Iiouille, le fer, le bois, les grains, etc. Nous 
le voyons dans Ics anuees de clicrte des grains, 
et ou celte clierté n'est presque jamais qu'un 
jr~cident local aiiqiiel il serait facile de  remé- 
dier s i  I'on avait des moyens de transport suf- 
iisants, et par consécjuent des tarifs modérks. 
Le prix du coton de l'lnde dont il serait si im- 
portant de  pouvoir approvisionner les manu- 
factures oiivopeennes pendant la guerre qui 
desole les htats-unis, le prix du coton de 1'Inde 
qui est cncore Irop eleve poor arriver sur  nos 
marcliés en quanlites suílisantes, ne  s e  com- 
pose-t-il pas surtout des frais de transport dti 
lieii de produclion au port d'einbarqiiement? 
La valcur meme de I'argent ne vient pas de 
sa rareté (car il existe en quantites presque 
incomrncnsurables sur la terre, et la longue 
cliafne dcs Andcs n'est cllc-meme qu'une im- 
niense montagrie d'argent), mais elle dépend 
pour unc grande paist du prix aiiquel revicn- 
nent les voyages des miiieiirs, le transport des 
~ i v r e s  et des instrurnents de travail, des den- 
recs de toiite sorle ct nieine de l'eau qu'il faut 
leur fournir dans les rCgions cléserlcs et sté- 
riles, ou se rencontrent les principales mines 
d'argent. 

De celte situation du monde ancien qui s'est 
prolongée jusque fort avant dans les teinps 
modcrncs, il es! rr:sult& que I'on a vu fort soii- 
vent de pctits Etats faire iine grande Iigure 
dans l'liistoire, et  jouer un rOle qui nous sem- 
blerait nujourd'liui Iiors do toute proportion 
avec I'importnnce de leiir territoire ou de leur 
population. Tyr, Cartliage, Pise, GBnes, Venise, 
les M e s  de la Hanse, le Portugal, la Bol- 
Iande, etc., etc., oiit tour a tour comptk parmi 
!es grandes puissauces, et c'est a leurs nia- 
rines qu'elles I'ont dh. Si leur territoire btait 
petit, si leiirs sujets étaieiit peu nombreux, en 
revanclie leurs marines les mettaient en rap- 
ports avec beaucoup plus de pays et aussi avec 
uri beaucoup plus grand nombre de créatures 
hiimaines, qu'il n'appartenait a des Etats bien 
plus considerables comme superficie et comme 
population totale, mais qui n'avaient ni ma-- 
rines, ni  routes, ni  moyens decirculation inté- 
rieure. 

C'est a cette circonstance qu'il faut enpartie 
attribuer la merveilleuse fortiine qo'ont faite 
de simples villes ou de petites républiques qui 
btaiciit adonnécs a l'indusfrie maritime. Avec 
leurs navires si imparbits c~u'ils fiiascnt, elles 
faisaient un commerce plus considérable que 
de grands royaumes; elles en avaient les pro- 

fits, eiles e n  tiraient des ressources relative- 
ment tres-importantes. D'autres causes y con- 
tribuaient aussi. Le besoin que I'on avait de 
leurs navires, des denrees qu'ils apportaient 
et que l'on n e  savait comment s e  procurer au- 
trement, permettait aus  villes marllimes de  
contracter de grandes et fructueuses alliances, 
comme Venise en eut avec les inGd8les. comine 
Genes en eut avec la France et avec les goii- 
vernements riverains de la mer Noire. Riches 
comme elles étaient romparaliveinent et  a des 
kpoques ou le metier des armes était une 
industrie, ou la morale publique admettait que 
l'on pouvait avec honneur faire la guerre sous 
iin autre drapeau que celui de  son pays, il 
leur suflisait d'avoir de l'argent poiir lever de 
grandes armCes. Cartliage avait en effet de  
grandes armees de mercenaires, comme pliis 
tard Venise de condoltieri, comme pliis tard 
encore l'Ang1talerre de  Hanovriens et  de Hes- 
sois dans la y e r r e  de I'indépendance améri- 
caine. Et l'argent, on se le procurait surtoiit 
par lcs monopoles que l'on essayait ?e s e  créer 
soit au moyen de traités avec des Etats indb- 
pendants, soit en les imposant ii des colonies, 
ou merne a des alliks, conime le fit Atlibnes, 
soit encore en gardant avec l e  soin le plus ja- 
loux le secret de ses operations. Dans des si& 
cles qiii ne  sont pas encore loiii de nous, quels 
efforls u'ont pas faits l'Espagne, le Portugal et 
la Hollande non-seulemcnt pour maintenir le 
monopole de leur pavillon dans les pays qu'ils 
decouvraient, mais meme pour dériber a l'b- 
tranger !a connaissance des roiites qui me- 
naieiit leurs ílottes et leurs galions en Ame- 
riquc, en Afrique ou en Asie ! Le monopole, ([ui 
scmblable aii despotisme fait périr I'arbrc? pour 
avoir ses fruits, a etB cependant jusqu'a nos 
joiirs lc rSve de tous les poliliques, en fait de 
rnaririe et de navigation tout parliculierement. 
Le graiid apbtrc de la liberte des échanges, 
Adain Smitli lui-meme, faisait une exccption 
aiix véritks qu'ii enseignait en faveur de I'Acte 
de Wavigation. 

hujourd'liui s'il n'est pas complétement db- 
truit, cet echafaudage. de  théories fausses et  
de passions égoistes est dn moins fort ébranlk. 
Cependant le vieil esprit qu'il faiidra encore 
du ternps pour abattre parce qu'il s'inspire 
des passions égolstes de notre natiire, le vieil 
esprit persiste encore par les proliibitions a I'en- 
trée ou a la sortie des marchandises, par des 
droits differenticls ou des surtaxes de pclvillon, 
par des tares locales, droits d'ancrage, de feu, 
de pilotage, etc., que l'intéret particulier in- 
vente pour se créer des avantages peu loyaux, 
et  que l'opinion publique soutient souvent 
comme une diipe, pour le besoin qu'elle sent 
avoir de la marine en tant qu'élément de la 
pnissance natioiiale, et  dans l'espérance trom- 
peiise de  lui venir en aide. Encore toiit im- 
prégnke des erreurs de la traditioii antique, il 
lui en cotite de reconnaltre quc toul privilége 
accordé a une indiistrie n'est en definitive 
que le droit reconnu a cette indiistrie de  pré- 
lever un imp6t sur  les autres classes de ci- 
toyens; elle n'est pas encore convaincue que 



toiit imp6t nc peut avoir qu'iin objct fiscal et 
qiic , s'il cn a un nutre, si par ercmple il a 
&té créO.cii vuc d'intcrvenir dans les transac- 
lions il'iin comrncrcc ou d'iinc iiidustrie , ce  
n'cst plus qu'iine erreur communistc; cllc nc 
vciit pas croire a celte vérilé iort eiinplc, que 
des~mcsurcsrcstrictives, qiiellcs qii'ellcs soieiit, 
sont cn!iircllemcnt restrictives aiissi du déve- 
loppemcnt dc la marine; elle n'ose pus s e  con- 
ficr aux mérites de la rcceilc, qui enseigne 
bicn iial'veincnt qiic poiir fouriiir aii pavillon 
I'occasion de  couvrir beaucoup dc marclian- 
dises, il n'est pas Iiors de propos de clicrclicr 
a mulliplicrles clianccs ct les caoscs du frct. 

La condition dii fiact i obtcnir dcvrait ccpeii- 
daiit etrc la premierc et ld plus puissante de 
taiitcs Ics considerations a u s  yciis des Lbgis- 
Iatciirs qiii prononcent sur  lcs inlcrets mari- 
times. 

fieanmoins, cu Francc, les lois, les institii- 
tions intluciicccs par les vicissitiides dc notre 
sitiiatioii politiqiic ct par certaines lendances 
dc l'csprit iiatioiial, ont iini par nous reiidre ti 
peii prZs etrangcrs a la mariiie ct i scs inté- 
reta. La tyraniiie des lois ct des r&glemcnls o, 
peridant (Ics sidcles, rejcte Iiors de la carriere 
piasque tous ceux qui aiiraicnt pu en étre I'or- 
iicincnt par leurs lumieres. leur crédit, Ieiir 
posilioii socialc. Ils ne songeaicnt meme pas i 
y critrcr cii vuc des consCquciices qui pesaient 
sur la liberté ct sur i'esisleiice de tout Pranqais 
qiii aurait cntrcpris de coiistruire, de na\i, "uer 
oii mSmc dc se  lirrer i I'irinocent plaisir de  la 
peche. 

1,ii marinc, il fout bien le rbpéter cependant, 
n'cst aprks tout tlu'un moycn dc  traiisport, et 
c e  qui est vrai dcs principcs qiii gouvernent 
l'6coiiomie dcs aulres moycns de transport, n e  
doit pos e!rc moins vrai de ccliii-lii. Or une 
cliosc qui parait dvidcntc, c'cst quc I'industrie 
dcs transports pros11i.re plutdt en raison du 
frct offert que dii prix de rerient des instru- 
ments qui servciit a le transportcr, oii dcs con- 
ditions particiilidrcs I I'csploitation. Ccpcndant 
quarid il s'agit dc modifier daiis un seiis libéral 
quelqiie point de  notrc Iegislalioii niaritinie, 
iious sommcs tout aussildt assourdis par dcs 
plain tcs doiit I'objct cst dc prourcrque noiis con- 
striiisoiis, qiic iioiis iiavigiionspliis clier quc les 
autrcs. Si ccla cst vrai, ce quc ccla iiiontrc sur- 
toiit, c'cst qiic Ic frct cst rarc dans nos ports, 
c'est-a-dire quc dcs arniatcurs troii'vant peu de 
matiéres Iioiir cliargcr Icurs navires sorit obli- 
gbs, sons peinc dc ruine, dc demander, pour le 
transport d'iiiiiI6s dc poids oii de voliinict moins 
noinl~rcux, des prix plus élevbs qiie nc sont 
conlr~iinls dc Ic fairc des armalcurs qiii dis- 
poscnt dc  cargaisons pliis completes. 11 pcut y 
avoir qiiclqucs raisons acccssoircs qiii contri- 
biiciit a produire ce resultit, mais i coup sur 
celle-la dominc toulcs les aiitres, et ellc n'est 
cllc-m9me qu'iine conséqiieiice de I'ariome 
8co omiqiie : Lc prix tlc toutes clioscs cst dB- 
tcrrniné par l'offrc et par la demande. 

Le molif ([u'on n'aroiic [)as toujoiirs, mais qui 
est le ierilablc, le molif qui fait repotrsser si 
opiniatrement le fret étranger, c'est le désir 

peu liberal et peii sensé d'oblenir le monopole 
du transport de toiit ce qui pcut entrcr daiis 
nos ports ou cn sortir. N'Ctant pas cliargbs de 
fairc les affaires des étrangers, nous n'aiirions 
ccrtaincmcnt rien h regrcttcr si toiit cc qiii 
vient cn Francc par mer oii cii cst cspedie par 
la mc'inc voic elait toiijonrs coiivert par Ic pa- 
villon natioiial; mais il est iinpossiblc qii'il eil 
soit aiiisi ct  c'est siirloiit parcc quc noiis arons 
tente ccttc impossibilitc, cn Risant grand tort 
aux autres branclics dc nolrc ir~diistric ou de 
notre commcrcc, qiie la par1 afircntc a iiotre 
pavillon dans nos transaclioiis avcc I'ctrnngrr 
cst rcstée si maigrc ct si pcu dignc de la 
Francc. Espércr dc rarir niis Anglais Ic trans- 
por1 dcs lioiiilles ct dcs fei-S, aus Ain6ricains 
celiii dcs cotoiis ct dcs grciins, ans Scaii(liriavcs 
ct  arix Canadicns ccliii dcs bois dc coiistruc- 
fion; c'cst tout aussi impossiblc pour noiis qii'il 
Ic serait poiir auciinc de ccs nations dc noiis 
c i i lc~cr  le transport dc la pliis grande parlie 
des vins, des caux-dc-vic ct aiitrcs produits du 
sol oii de I'indiisfric nalionnle qiii noiis appar- 
tiendra toiijoiirs. hlais cc qiiicst vrai, cks t  qii'au 
lieii dc rcpoiisser Ic frct Clrangcr .par des 
nioyciis artificicls, si nous liii faisions bon ac- 
ciieil, nous fei-ioris aussi clc notrc pays cc qiie 
noiis i'avons crnp$cIi6 d'elrc, ct c.c qii'il dcvrait 
etrc surtoiit dcpuis la crcation dcs clicniins de 
fer, I'cnlrepdt gcri6ral dc 1'Europc coiiliiicntale, 
un entrcpdt ou lcs armaleurs troii~ci'aicnt fa- 
cilcmeiit et promptciiicnt .i completcr leurs 
cargaisons, aii licii d'Elre obligés commc aii- 
joiird'liiii d'attcndre pcndant des mois ct des 
trimcstres avaiit dc pouvoir Ics composcr. ti la 
grande siircliargc des frais gbncraiis, dc I'iii- 
téret de i'ergciit engagb, dcs salaires d'íiqiii- 
page, elc., clc. C'est la plus grande crrcur de 
croire, ainsi qii'on i'admct presqiic loujours cii 
principc dans la plupart dcs disciissions sur la 
matiérc, que parce qu'iinc marcliandise a 6th 
misc a quai dans I'iin dc nos porls, cllc a atlciiit 
sa dcstination finalc et nc (loit plus c'tre consi- 
dCrcc commc iin aliment possiblc h la nariga- 
tion; an corilrnirc, le frct ciigciidrc Ic frct. 
Est-ce que Ic siicrc briit qui arrivc Nautcs ou 
a i\Iarscille n'en sort pas souvcnt commc raf- 
find? Est-ce qiie le fcr 11rut quc Ics Ariglais 
débarqiicnt nii Havrc ii'cst pas quclqucfois ré- 
expédib soiis formc de niacliinc i rapcur, (le 
locoinolivc, de pont a jctcr siir quclqiic grand 
fleuvc pour le scrrice d'un cliciiiiii dc fcr, de 
rails, de plaques tournanfcs, clc narircs, de 
frégntcs ciiirassécs poiir I'Kspagnc et  poiir 
l'ltalic, d'édillccs rnemc, commc par cscniplc 
un pénitcncicr capablc de conlcnir ciiiq ccnls 
prisonnieiss, qiii a ct6 cspCdi6 de Jlaiiliciigc 
pour le Cliili? Est-cc quc Ics laincs dii Cap Ct 
de I'Australic, Ics colons des Elats-Unis, Ics 
soics de la Cliinc ct di1 Japon ne rcssortcnt pas 
en partie du twritoire soiis formc de lissiis ? 
Est-ce que nous nc  récxp6dious pas soorcnt 
et snns Jeiir avoirmémc fait subir aiiciin travail 
des dcnrccs qiii iioiis sont arrivíics de I'étran- 
ger, le café, par escmple, dont iioiis foui'nis- 
sons d'asscz graiitlcs quantités ii I'Oricnt, 1cs 
grains dont nous arons  quelquefois recsporté 



des milliers de quintaux a destination de I'An- 
gleterre ? 

A'danmoins cc n'cst cncorc la qu'un c6té de 
la qiicstion, il intércsse seulcmen t Ics clioses, 
les objcts matéricls; il ne  noiis apprend ricn 
siir Ics Iiomrnes. Or, les clioses sans les liom- 
mes nc soiit rien, et un pays poiirrait se troii- 
ver daiis les conditions économir~ues les plus 
favorables pour etre une piiissaiice maritime, 
qu'il iic le serait pas s'il n'avait pas de marins. 
Cesont elir qiii font uncmarine, meme loraqii'iin 
Etat, comiuc la Grece par esemple, ne produit 
piir lui-meiiie presque aucuii élement de tralic. 
C'est lorsque les niarins manqiient qu'il est 
impossiblc dc faire une marine , meme dans un 
pays comuic la Ilussie, par exemplc, qui avec 
ses bois, ses siiifs, ses clianvrcs, ses cer&ales, 
ses riiétaur, etc.. possede des éléments de 
fret abondants. Et encore sans marine com- 
oierciale il n'y a pas de marine militaire, ou 
cc qui cst tout aiissi vrai, on peut saiis flolte 
et saiis arm6e iiavale &re une puissaiicc ma- 
ritimc si i'on produit (les marins, tandis qu'a- 
vcc de grandes flottes montées par de nombreux 
Cquipages oii pciit n'&tre compte poiir ricn sur 
les oceaiis, si I'on n'il pas pour doiiner la vie a 
ces ilottes iiiic ~iopiilalion marilimc en rapport 
arec lcur imporlancc. Lcs Eiats-Uiiis . qiii jus- 
qu'en 18GO ii'avaicnt janiais eiili'etenii qii'un 
nombre fines-restreint de bitimcrils de giicrrc, 
ont toujours dic considérés conime une puis- 
saiicc iiavale dc prciiiier raiig, parce clu'on sa- 
rait qii'ils ont des marins en grand nombre, 
et Ics succOs militaires qu'ils orit obfenus par 
mer oiit jiislilie ccllc opiiiion. Par contre la 
Ilussic, qiii a entrclenii ,jusc]ii'a quarante-cinq 
vaisseauv dc ligne armes, n'a jainais passé, 
si cc n'cst auu ycux dcs Tiircs, pour etrc une 
piiissancc maritime, parce qii'on savait qiie ses 
vaiascaiix n'ctaieiit pas montes par dcsmarins, 
ct dc iaii, lors dc la gucrre de Criniee, ils sont 
rcstés piteuscment cacliés dans leurs ports 
sans avoir cii l'üvantage d'6cliailger un scul 
coup de canon avcc les allics. De mbme lors- 
qiic Ics dvc'neinciits de la gucrre el, plus 
qu'cux cncore pcut-&trc, les désordres inté- 
riciirs eurent, lors (Ic la Révoiution, détriiit ou 
dispersé la population maritimc de la Prcince, 
Rapol6on liiiit par abandonner I'Ocdan sans 
coiitcstc: I'Aiiglelcrrc, quoicju'il ait cu jusqu'i 
qiiatrc-vingts vaisscaux clc ligne armcs i la 
fois, mais lcurs éqiiipagcs s e  coniposaient dc 
conscrils. 

II n'y a pas de marine sans marins, c'est 
I'asionic et le priiicipe qui régit la matiere ct 
doiit, nous autres Francais, il faut quc nous 
soyons pcrsuatlbs plus qiie persoiine. Nous 
avons i'argent et les produils, iioiis avoiis i'in- 
dustric ct le talcnt, nous avuns la position et  
la popiilatioii qiii noos permettiaient d'etre 
unc puissance mariliinc de premier ortlre; 
mais iious sommcs paiirres cn marins, et  cela 
suNit pour diminucr considérablemenl i'irn- 
portance de iiolre btablissc~nciit iiaral. En 
rcunissant toutcs 110s ressourccs , cii faisant 
iin cllbrt supremc, nous ne goiirrions pas ap- 
peler sous le pavillonplus de 90 ou de  100,000 

hommcs, sous peine, en voulant aller plus loin, 
dc n'avoir plus que des éqiiipages incsperi- 
mentes, incapables d'un hori scrvice et a qiii 
I'ou ne pourrait coiiflcr sans imprullcncc griivc 
I'honneur d ~ i  pavillon. A c6tÓ dc iioiis, I'Angle- 
tcrre peut, mbme en temps de  paix et sans 
peser aucunemcnt sur scs inarins. qui s e  rc- 
criitent seulenieiit par cngagcmcnt volori taire , 
eiitretenir plus de 80,000 Iiommcs íi bord de 
ses navires, et s'il s'agissait pour ellc aiissi de 
faire un elrort supreme, clle serait assuréc de 
troiiver 300 ou 400,000 liommes a cnibarquer 
sur ses floltrs plus aisément qiie nous ii'cn 
trouverions 90 oii 100,000. On calciilc qu'cn 
appliqiiant ii I'AngIcterrc le syst8inc qui cliez 
nous fait entrer 170,000 Iiommes dans les 
chatnes de l'inscription maritime. on inscrirait 
cliez nos voisins 700 ou 800,000 Iiommes. D'ou 
l'on dit, et mallieureusement avec grande rai- 
son, que daiis le cas d'un coiiflit I'Aiiglctcrre 
aurait les moyensde siipporter plus clc défaitcs 
que la France ne  scrait capalile de gagiier de 
sicloires. Koos serions épiiisks ct niis Iiors de  
combat par nos siicces memes, avaiit quc nos 
advcrsaires nc le fi~sseiit par dcs rcvers mEine 
coiitinus ! 

Deux causcs d'un mérite fort diffkrent entre 
ellcs coiilribuent principaleineilt ii créer cclte 
situalion peii flatteusc poiir l'amour-proprc na- 
tional et encore moins avantageuse i la gran- 
deur du pays. La premiere cst toute polilique et 
extkrieure, elle nedepend dc nous qiie jiisqu'd 
un certain point, mais c'est lisiirci~scmeiit la 
moinspiiiss;inle; la sccondc csl tout intérieiire, 
et cliiaiid nous le voudroris, il nous appartiendra 
de  la f¿airc disparaitrc: Iieiireiiscmciit encore 
c'cst celle qiii U le plus d'influcncc sur iiotre 
établissement naval. 

Luttant depuia qiiatre siecles ponr trouver 
son nssiettc gbograpliiqiie et sociale, la Prance 
a siipporté le poids de presqiie toutcs les coa- 
litions qui depiiis lors s e  sont formees dans 
le inondc, et  I'btcndiie aussi bien que la dis- 
position de ses frontieres la mcltant en con- 
tact direct avec presqiie ious Ics pcuplcs de  
I'Europe, cllc a cu presque torijoiirs a fairc 
face partout. Par I'inesornble nécessiti: des 
clioscs, son principal eliort a toujours dh se  
dirigcr du cdté de la tcrie, et par siiite dcs 
merveilleuses vicissiliidcs qu'elle a subies, 
elle a dii bien souvent cl~touruer son attcn- 
tion de la mer. Filoiiis vulnérablc ou ineine peu 
vuliierablc sur cclle fronlikre, clle a dans tou- 
tes Ics grandes occasioiis ilc son Iiistoirt? em- 
ploye i agir sur le point criliqiielcs ressourccs 
que daiis d'aiilrcs condilioris ellc cht consacrecs 
a son dévcloppement niaritimc, si bien qii'en 
1813 ellc meiiait les mariiis de lagarde siirlcs 
cliamps de liataillc de Liitzen et dc Bauizen, de  
Drcsile et  de  Leipzig. L'eneniple est frappaiit, 
niais il ne  fait qiie traduire d'une facon c'cla- 
tantc ce quc nous avons été obligks de faire 
dnns toutes les circonstances ou noiis avons 
été ciigiigés sur nos ironlic'rcs de tcrrc, c'cst- 
a-dirc presqiie toiijours, ct  ce quc noiis avoiis 
fait niaiutes fois encorc, mCme en plcine paix 
pour pacer seule~nent a des necessitks iinan- 



MARI 

ciBres. Au milieu des embarras d'argent de la 
Régence et clii regiie de Louis XV la marine 
disp~ralt  presquecomplétemcnt.AprBs 18 l5quel 
est  d'abord le departement qiie l'on sacriíie, 
apres 1848 que1 est le dcpartement qui s e  voit 
rogner le plus impitoyablement ses crkdits? La 
marine, toujours la marine. 

Si elle était pour nous ce qu'elle est pour 
les Anglais, c'est-a-dire la principale et véri- 
table garantie de la grandeur et de la puis- 
sance nationale, nous Iiii eussions sans donte 
fait un autre sort; mais dans les conditions 
données de notre histoire elle n'est forcément 
qu'une aruie secondaire que parfois nous som- 
mes contraints de négliger, et a laquelle nous 
n e  portons un grand intéret qii'i nos heures, 
en  temps de paix e t  de prospérite surtoiit. 
Alors nous avoris des rkveils magniíiques et  
qui prouvent que le génie de la mer nous ap- 
partient aiissi bicn qu'a aucune autre natio!~. 
Cela s'cst vu du temps deLouis XIV et du temps 
de Louis XVI, cela s c  voit depuis la paix de 
18 15, depuis un  demi-sikcle pendant lequella 
mariiie franpise a déployé plus de talents et  
d'activite, plus de dévouement et d'esprit d'i- 
nitiative qii'liucune autre peut-&tre. Les entre- 
prises qu'elle a menees daris toutes les parties 
du monde ont toutes été menees a bonne fin, 
elles ont 6tk plus nombreiises que celles qu'a 
poursuivies aucune marine, elles ont embrassé 
tous les genres de service, elles oiit ete aussi 
quelquefois tres-importantes comme l'erpédi- 
tioii d'Alger, l e  ravitaillement de  l'armée de 
Crimée, la campagne qui a porté notre dra- 
peau jusqiie sur les murs de Pélíin. Non-seu- 
lement elle a reussi dans toutes ces occasions, 
mais dans toutes aussi, luttant avec des moyens 
assez bornks, elle a fait preuve d'une disci- 
pline vraiment admirable et d'un esprit de res- 
sources qui savait suffirc a tous les besoins, 
jusqu'a créer iin port Kamiesh, jusqil'a y 
construire un aqueduc en mac0nnerie.A l'inté- 
rieur, ses travaux n'ont été ni moins actifs, ni  
moins féconds. Elle a refait avec une supério- 
rité qui n'est pas contcstée tous les reglemeiits 
relatifs a i'oganisation et  au maniement des 
armées navales; avant 1848 elle avait refoiidu 
tout le materiel de coiistruction ou d'arme- 
ment des anciens vaisseaux a voiles; depuis 
1848 elle a produit le vaisseau de ligne a va- 
peur et a grande puissance qui iit dans son 
temps une révolution compl&te dans I'arme, ct 
plus récemment elle a produit le btttimerit cui- 
rasaé, cause d'une révolution nouvelle et plus 
radicale encore. Tout cela est vrai, tout cela 
doit légitimement flatter l'orgueil national , 
maisiln'en reste pas moins vrai aussiqiie, dans 
le cas d'une guerre génkrale en Europe, la 
France n e  pourrait probablemenl pas soutenir 
s a  marine, au dcgre d'éclat oii elle I'a portée 
depuis un demi-siéclo, d'abord parce que ses 
efforts seraient sans doute imperieusement 
détournés sur le contirient, et ensuite parce 
que, poiir soutenir cet éclat pendantlongtemps, 
il lui faudrait etre plus riche en marins qu'elle 
n e  I'est. 

De ces deux raisoas qui expliquent le trop 

grand écart que l'onobserve entre la puissance 
relative des marines anglaise et francaise, i'une 
est, comme je l'ai dit, a peu pres indépendante 
de  nons et iiihéreiite a notre position glogra- 
phique; I'autre, et c'est la plus influente, nous 
appartient au contraire ct se corrigerait fncile- 
nieut si nous voulioiis renoncer auu traditioiis 
du despotisme poiir pratiqucr plus loyalemeiit 
ces principes de 1789 sur lesquels nous avons 
la prétention de fondcr notre bdilice social. La 
France n'a pas autant de marins qu'elle en 
pourrait et qu'elle en devrait avoir, parce qii'elle 
fait a ses mai-ins une esistence impossible et 
incompatible aussi bien avec les principes du 
droit qu'avec I'éiat présent da  commerce et de 
l'industrie. Disposaut d'un personnel marin 
trop peu nombreur au grk de son ambition , et 
appréciant les services que l'on pouvait attcn- 
dre de  cette race vaillantect d&vouée,Louis XIV, 
ou plutbt son ministre , Colbert, avisa qii'il se- 
rait tres-dous de mettre une bonne partie de 
lapopulation maritiine en coupc regle?, et tres- 
commode pour l'administration de ii'avoir plus 
de peine a se  donner pour conipléter des éqiii- 
pages, si I'on parvenait a faire entrer les ma- 
rins dans un systkme qui les tint toiijours a la 
discrétion de 1'Etat. lis avaient fourni, dit 
31. Cliassériau dans son Iiistoii'e de la niarine, 
une soisantaine de mille hommes aiix vais- 
seaux du roi pendant la grande guerre que 
termina la glorieiise paix de ñim¿.,Rue, ils 
avaicnt remporté tant de brillantes bictoires 
sur les flottes coalisécs de I'Angleterrc et dc 
l'Espagne, une grande puissaiice aloi's , qu'ils 
méritaient bien que l'on i l t  quelque choseponr 
eux, et que surtoiit un ne  les laissat pas dans 
ce dkplorable systeme d'isolement et de liberté 
qui les privait de I'lionneur de  compter dans 
la matibre administrative 1 Kous sommes si ha- 
biles en fait de bureaucratie, d'organisation et  
de réglementation I Pour les récompenser des 
serrices qu'ils venaient de rendre, on imagina 
de les partager - oii dii moins le plus grand 
nombre d'entre eux, car il y avait des crceptions 
etmeme d'assez considerables, - en classes qui 
devaient, cliacune a toiir de r61e, un an deser- 
vice siir les vaisseaux du roi, depuis l'ige de  
dis-huit ans jiisqii'a celiii de cinquante. C'est 
l'origine du systbme de I'iiiscription inaritime 
avec cette différence, i l'avantage sans doute 
de I'inscription, qu'clle avait fini de nos jours 
par iie souffrir aucune exception , qu'elle avait 
meme reussi a s'emparcr de qiiiconque exer- 
cait une industrie dont on poiivait tirer parti pour 
la marine, et qiie nous avons enfin failli voir 
le jour, il y a de  cela tres-peu de temps, ou 
tous les ouvriers en métaux allaient Ctre tous 
indistinctement cnrkgimentés dans I'inscrip- 
tion maritime, attendu &S services qu'ils pou- 
vaient rendre dans les arsenaux, les construc- 
tions d'aujourd'liui employaiit iníliiiment plus 
de fer que celles d'autrefois. La raison parais- 
sait péremptoire pour 1'Btat et  suffisante pour 
les ouvriersl Uii autre pcrfectionnement qiii 
avait étb introduit par la force des clioses, c'est 
que, tandis qu'on levait autrefois les matelots 
pour des campagnes d'un an, on les lere au- 





la nevuc des Dexx-Mondes', la premibre place 
pour la vapeur. al1 est donc clair, disait-il, que 
le rdle des vaisseaux (a voilcs) nc peu t plus etre 
dcsormais de forrncr Ic corns mkme de notre 
puissanc.~ naralc; I'ciiiploi d i s  navires i vapeur 
les rCtluit loi'cemeiit d la dcstinatioii subalterne 
dc  L'arlillcrie dc siégc dans une armée de terre. 
On les menera ti la suitc des cscadres a vapeur, 
alors que I'cspcdilion aura un but détermine, 
alors qo'on aura i agir contrc un fort, unc ville 
maiiliinc, qu'il faudra foiidroyer avec une  
grande masse de canons réunis sur iin m&mc 
point. Hors de Id on nc Iciir demandera point 
des services qu'ils n e  pcuvent, qu'ils n c  doi- 
vent plus reiitlre, et  I'on s e  gardcra de persk- 
vercr, par un rcspect exagere pour d'anciennes 
traditions, daiis unc voie dangcreuse au boiit 
de  laqiielle il poiirrait y avoir quelque jour un 
cornpte bien serieuv a rendre d la France désa- 
busee .~  

C'cst en 1844 qii'il fnllait tcnir un langage 
aussi cnergique pour i'aire substitucr la \.apciir 
O la voile 1 Orlcs navires ii roues (lii'oii construi- 
sait alors, qu'etaicrit-ils en comparaison des 
navires ii hklicc? Blais ce progres, qiielqiic re- 
marqiiable qii'il fiit, est iipeine ciiregistré, qiie 
la guerre de Crimée revhle la piiissancc de la 
battcrie cuiriissee, et de celle-ci ii la frégate 
blindke, il n'y a qu'un pas. Mais iin noiiveau 
engiii dc desti'uctioii arrive ct montre sa puis- 
sance lors de la giieisrc d'ltalic, le canon rayé. 
La cuirasse y rksistera-t-elle? Aujourd'liui dcs 
cspéricnocs font constater la puissance supe- 
rieure du boulct; on epaissit les plaques e t  de- 
main clles noiis étoiiiicnl par lcur pouvoir de 
rSsistaiice. L'emiilation devicnt vive parmi les 
hrinstrong, Ics \Vitliwortli, el  autres coustruc- 
teurs dc cariou, et c'est le boiilct qiii dc iioii- 
vcnu remportcra la vicloire. Alors un centi- 
rnktre cst cncorc njoiite i la plaquc (o11 va 
jusqii'i i2), et d son tour il retroiive I'invuliié- 
rabilitb Qiii aura le dcniier mot, de l'attaque 
ou dc la defcnsc i3 

b i s  Ic Cer, qlii cst d l16preuve du boiilet, n'est 
pas ii I'éprcure de I'osydatioii, et sous l'action 
dissolvantc de I'cau dc  Incr le metal foed avec 
unc rapidité inquietante pour lc budgct et  pour 
l'amiral. Car cornbien de tcmps poiirra-t-on 
compter sur la rksistancc de la ciiirassc? Tl~at 
is Ihc qticsliol~. Il scnible recllemcnt qu'il s'a- 
git poiir la cnirasse d'ilre ou de rie pns &re,  
cor si sa dcstrilction devait s'opérer par trop 
~ i t e ,  elle scrait loiii d'ktre Ic dernier mot de 
la mariiic militairc. Uiic cliose sculerncnt cst 
ccrtaiiic, c'est qu'iin navire cuirassé, detrui- 
sant i Iiii seiil loute unc flotte en bois, scrait, 
coinrnc on a dit, Z L ~  loztp dans la b c ~ p w i c .  

Quc le navirc cuirossé reste ou non Velé- 
ment priocipal dc la marine militairc, toujours 
est-il qiie tous les paysfoiit ii l'envi construire 
des frégates blindées. Ce serait doiic en vain 

1. Cctte note a Bt6 pnblihe B part, par 1'8diteur 
Amyot B Paris. 

2. 11 iioiis aeuiblc qu'il est dans la nature dcs choses 
qii'ru fin d c  ~ o m p t e  cc sout  toiijours Ics moyeus 
d'attaaue o u i  doiveiit i'rm~orter. 11s son t  bien ~ l u s  

qu'on chercherait aujourd'liui a etablir iin état 
comparalif desmarines de guerre des differeiits 
paysl. Les nombres varient et vont croissant 
d'aunée en annee. Qu'importe aussi le cliiffre 
csact des navires ou des canons? On sait que 
1;i Grande-Bretagnc est en tete de la liste et 
que c'est poiir elle une aifaire de vie et de 
inort qiie d'y restcr. Puis viennent la France et  
],es Elats-Unis, eiisuilc la Russie et les autres 
Elats, dans un ordre que la constructiou d'uu 
ou deuv navires peut modiíier &une année i 
l'aiitre. 

Uaus celtc situation, noiis noiis bornons a 
donner, en cc qui concernc la France, I'etat de 
la flotte a diverses époques, tout eii faisaiit 
remarquer que le n i h e  mot ne designe pas 
toiijours ideritiquement la iii6me cliosc, car 
nous doutons un peu que les 80 vaisseaiix de 
liaut bord, accuses sous Loiiis XVI, fusseut 
coniparablcs aux grands navires de ce nom 
btablis sous quelques-uns des rtgrzes posté- 
ricurs. 

La France possedait en 1814 69 vaisscaiix a 
flot et 39 cu construction; en 1820, 48 et 10; 
en 1833, 33 ct  24; et en 1837, ou rkdiiisil I'ef- 
fcctif rkglcmcntaire j. 20 vaisscaiix i Ilot, 20 
aii clianlicr porlés aux ==/,, u'avancemcnt, avec 
une reserve facultalivc de 13 autres vaisseanx 
peii iiv;inces dans leur construction. C'était 
l'époquc ou l'on croyait íi la diiree de la paiu. 

011 arriva ainsi ii 1640. Les ktats de cctte 
annee porlent Ics 20 vaisscaox rcglernentairca, 
et  couimr! bitiments accessoires 36 frégates. 
31 vapeurs et 188 bitiments légers, plus 57 
bitirncnts en construction. hIais on ne  tarda 
pas regrctter cette iiifériorité relativc, rt la 
Nolc di1 pririce de Joinvilleaidant, la loi de 1846 
lixa l'effectif i 40 vaisseaiix, 60 frégates, 10 va- 
pcurs, 100 bhtimeiits légers ii voiles, 3 batle- 
ries flottantcs. Eii 1819, on n'avait pas encore 
altcint ccs iioinbres réglenicutaircs, et cclui 
des vapeiirs n'8tciit qiie dc 91. Encore devoiis- 
~ioiis  rcnoiivelcr nos réscrvcs et dire qii'il y a 
vapeur et vapeiir. Tous les biliments (Ic cctte 
kpoque etaicnt li'gcrs ct ii roues, c'etaient des 
avisos ct  des lraiisports sans carioiis ou avec 
dcux d six bouclics i fcu. 

II serait saiis interet de siiivre pas i pas les 
varialions des simplcs nornbrcs: I'intkret cst 
cntiereinent rcriieime dans Ics colnmenlaircs 
teclini(lues qui dcvraieiit les acconipagner ct 
que n i t re  c d r c  iie coniportc pas. 11 -n6us suf- 
fit de triinscrire, du budget dc 1864, que iious 
avons soos Ics ycux, les indications suivantcs 
relativcs aiix Daliaaenls arnzb. 

Arauircs kLk¿ce : 13 vaisseau~, 6 frégatcs , 
2 corvettcs, 33 avisos, 18 canoniiiercs, 10 
transports, cliacune de ces categories de na- 
vires comportaiit les diílkrcnts rayzgs ou les 
diffkrcntes grandeiirs en usage. 

Bdlinlents u mzies : i frégate, 5 corvettes, 
50 avisos, 1 citeriie. 

B d l i ~ ~ ~ c n t s  u voiles : i vaisseau dc 4e rana 
(transport hbpital), 3 fregates-transports, 1 frc- 

1. On trouvcra ceuendant quelriucs chiffres dar 
progrissiti que les moyeni de dhtense. les articles oonsacreiaux diveiíi p<ys. 
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gate-poiiton, 3 corvcttcs dc l e r  rahg, 1 bricl;, 
17 transports, 2 4  bitinicnts plus Icgcrs. 

Bdtimenls a r n t k  pour essais : G vaisseaux, 
fregates ou corvettes j. li6lice. 

Bdtimenls cle re'serve : 10 vaisseaux e t  10 
frégatcs. 

Le tout monté par 1,592 liommes d'etat-ma- 
jor et 28,881 I~oiiinies d'kquipage; soit, 30.473 
marins en activitc'. On doit coiiipter ici eiicore 
502 oficiers ct 2 3,187 soy S-oficiers et soldats 
de l'infantcric de marine; de  plus, l'artillerie 
(avec les ouvriers, 4,27G Iiomnies), la gendar- 
merie de niarinc et plusieurs aiitres corps qui, 
avcc les cliilfres précédents , portent le total i 
63,453 Iionimes ( 18G4). 

Les cadr& de I'état-rnajor ont eté fixCs ainsi 
dans le m6me budgct : 2 amiraux, 12 vicc-ami- 
raus, 24 contre-amiraux, 130 capitaincs de 
vaisseau, 270 capitaines de fregatc, 750 lieu- 
tenants de vaisseau, 600 enseignes de vaisseau, 
300 aspirants, 75 liciitenants en rhsidencc lixe; 
total, 2,L63. 

Lc budget ordinaire de 1864 dcmandc uiic 
somnic de 153,542,332 fr. pour I'cnseiiiblc dcs 
services de la marine et dcs colonics, doiit 
24,1155,700 fr. pour les coloiiics. Le cliill'rc rotb 
par le Corps lkgislatif cii clifirc Iégereiileiit: 
il a été reduit de 300,000 l'r.; Ic ser\,icc des co- 
louies a éte admis satis charigcinent. 

Lii modiflcalioii que iioiis venons de signalcr 
daiis les propositions prhscntbcs par Ic goii- 
vcrnemcnt doit naturcllcnicnt nous faire dc- 
inander s'il y a uii rapport rationiiel entre la 
grandeur d'un pays ct la forcc de sa mariiic. 
Celte question sera rbsolue diflbremiilent, scloii 
qu'on préférera une politiquc dc paix ou iine 
politique de gucrre, ou, ce qui cst i peu pres 
la meme cliose, le progres t i  1'inti:rieur ou la 
prépondérance a l'cstérieur. On devra cepcn- 
daut tenir compte des circonstanccs sp6ciales, 
telles que : klendue des cates, cffcctif dc la 
iiiarine marcliande , activite (lu iiiouvement 
commercial, importaiice dcs coloiiics, ct meme 
du cliiffre dcs d6pciiscs militaires. On pourra 
calculer, pour la Francc, cc rapport pour les 
années 1830 et poslc'ricurcs, au inoyeii des 
cliiffres clonnés au toriic le: p. 1039; pour les an- 
iiées anterieurcs, 11. le baroii Cli. Dupiii a trouvé 
Ics rapports qlii suivent (Cliambre des députcs 
de 1833) : 

Pour cliaquc ccnt millions consacrés a la 
guerre, la marine a recu : 
Aneien r8gime. paix (1793 a 1789). . .  45,000,000 fr. 
RBgime conrulairc (IR01 n 1805) . . . .  54,170,000 
R6gime impBria1 (1800 a 1813). . . . . .  31,470,000 
Restauration, l r e  ópoque (1818 A 1822). 28,600,000 - 20 Bpoque (1827 a 1820) . 38,390,000 
Aiinde 1830. . . . . . . . . . . . . . . .  39,170,000 

Quant aux rapports qui esistent entre les 
forces des marincs inilitairc et comnierciale, 
nous arous clierclié i Ics établir ailleiirs (P l t i s -  
sulzce coiizparke des dioc1.s Qats de l'Etrroye, 
tableau VIII) par uii rapprocliement que iious 
allons reproduire. 

11. 
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NOMBRE DE CANON8 DE LA MARINE MILITAIEE 
r A R  1,000 TONNEAUX (p ied  de  pub). 

- 
de la  

marine march. navig. maril. 

France . . . . . . . . . . .  
Grande-Bretagne 
Autriche . . . . .  
Prnsse . . . . . .  
Russie . . . . . .  
Italie . . . . . . .  

. . . .  Danemark 
GrBee. . . . . . .  
Pays-Bas . . . . .  
Portugal . . . . .  
E s p a g n e . .  . . .  
SuBde . . . . . . .  

On pourrait encorc comparer le nombre des 
canons au chiffre de la population, ou au nion- 
tant du budget; mais ce qiii importerait en ce 
moment, et pour tout le temps ou les navires 
ciiirassés seront considérbs comme le principal 
engiii de guerre maritinie, c'cst de connaitre 
eractenlent pour chaquc pays le nombre de ces 
navires. Nous avons déji  dit que cc iiombre est 
actuellement trbs-rnobile, et que les cliiffrcsqiie 
nous doniicrions aujoiird'hui n'auraient plus 
irucuii intérSt demain. Qui sait s'il n'advieiidra 
11as. par suite de I'émulatioil Stüblie entre le 
I~oulet et la plaque, que le premier ne  l'em- 
porte délinitivement? - car il y a une limite ti 
I'kpnisseur dcs cuirasses dans le poids spéci- 
fique de I'eau, - et alors on vecra s e  repro- 
duire, eii ce qui concerne les navires, le fait 
coiistaté la fin du moycn agc, pour Ics clie- 
saliers bardés de fer : on s e  dépouillcra d'un 
inoyen défensif devenu une gene au lieu d'etre 
une protectionl. DIAURICE BLOCK. 

MAROC (EMPIRE DE). État musulman qui 
occupe l'aiigle nord-ouest du continent afri- 
cain, situation d'ou il tire son nom arabe d e  
JIuglayhreú (couchant) qu'il porte encore dans l e  
monde islamique, et qui dans l e  moyen i g e  
s'étendait i toute I'hfrique musulmaiie de l'0c- 
cident. Son organisation politique est la plus 
simple qui existe. Le sultan y est tout le gou- 
vernement. 11 n'a au-dessus ou i cdte de lui 
iii loi écrite (en dehors du Coraii et des com- 
mentateurs), ni conseil d'empire, ni ministhre. 
R'ulle discussion, nulle publicité, nul controle, 
nul rapport ou compte rendu, encore moins 
auciine presse, ne  le gene dans son autocratie. 
C'est le plus parfait exemple di1 pouvoir fait 
Iiomne. Quelques serviteurs, sortes de secré- 
taires, sont les instriiments de ses volontés; 
I'un d'eux que nous gratifions du titre de  mi- 
nistre des affaires étrangbres, et qui résidc a 
Tanger, comme fous les consuls européens, 
est cliarge des rapports avec les puissances 
clirCtiennes. A la tete de ses troupes le sultan 
place des. commandants, a la tete des villes 
des gouverneurs qui les nns et les autres re- 
qoivent ses ordres directs et lui rendent compte. 

1. Voy. aussi Invalide. En ce qui eoncerne I'orga- 
nisation administrative de la marine, voy. notre Dic- 
tiannaire de Z'Adminislration fra?i~uise.  Pariñ, Berger- 
Levrault. 

18 
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Du reste, l'administratioii est réduite a des 
termes presque aussi simples que le gouver- 
nement. Un chef qui commaude a son gré, 
un troupeau qui obéit, en tremblant, sous 
peine de mort, ou tout au moins de coníisca- 
tion et d'emprisonnement, voila tout le systbme 
administratif du Maroc. Dans cet État qui touche 
a la civilisation par I'Ugérie, par YEspagne, 
par son commerce avec I'Europe, n'a pénétre 

. jusqu'a présent aucune de ces lueurs de la 
civilisation qui commence a éclairer, plus ou 
moins vivement, tous les ,autres domames de 
i'islamisme: la Tunisie, I'Egypte, la Turquie, 
la Perse; contraste qui est a la fois un singii- 
lier spectacle et un scandale. 

Le pouvoir supreme est depuis trois siecles 
aux mains d'une famille, dite des chérzys, 
parce qu'elle s e  prétend issue de laliomet, 
généalogie que uul ne s'avise de discuter, et 
qui redouble le respect que le  peuple accorde 
au sultan. Celui-ci s'en prevaut pour s'ériger 
en  khalife de l'islam en Occident, sur le pied 
du sultan de Constantinople en Orient; réu- 
nissant ainsi sur sa t6le le double pouvoir 
temporel et  spirituel. Le dernier de ces princes, 
hlouley-Abd-er-Rahman, est mort en  1859, 
apres une tyrannie de quarante aunées, laissant 
pour Iiéritier du caftan imperial son ílls alné, 
Sidi-hIohammed, qui, des le début de son regne, 
s'est trouvé aux prises avec ses freres, avcc 
des tribus rebelles, aIrec les puissances étran- 
geres, triple difficulté, toujours renaissante, 
contrelaquelle ont a s e  debattre tous les maftres 
du Maroc, et  qui est le nceud de toute leur po- 
litique. 

La compbtition des freres et  des parents est 
un  trait plus commun encore dans les dynasiies 
musulmanes que parmi les chrétiennes , parce 
que les regles de la transmission du pouvoir 
iie dérivent pas du Coran. Mabomet ne désigna 
pas son successeiir, ne traqa aucune regle de 
succession au commandemeut, et  ce fut la 
cause des guerres intestines qui diviserent ses 
disciples et sa postbrité. On y B suppleé géné- 
ralemeiit par l'investiture du plus agé des sur- 
vivants (voy. Bgypte); mais cette regle, dont 
ni les lois ni les mmurs ne consacrent bien fer- 
niement l'autorité, n'est guere respectée par 
les enfants exclus, pour peu que l'ambition 
tourmente leur ime. Au Maroc le risque de 
guerre civile s'accrolt de la coutume, en usage 
parmi ses souverains , de prendre en mariage 
un grand nombre de filles des grandes familles, 
aíin de s e  creer des appuis parmi les riches et 
les puissants. Aussi presque tous les rbgnes 
nouveaux débutent-ils parlaprotestatioii armée 
de quelque parent, et Sidi-hlohammed a subila 
destinée commune; mais ilpara'lt avoir triomplie 
de ses rivaux et fait reconnaitre son autorité 
de la plus grande partie des sujets de sonpere. 

La rébellion des tribus est un autre carac- 
tere permaneiit de la situation, lik avec le 

. précédent, parce que les prétendants ne man- 
quent pas de fomenter leur esprit traditionuel 
d'indépendance que favorise la configuration 
du pays. Le hlaroc s e  trouve en effet coupb en 
deux moitiés a peu prks egales et communi- 

quant difiicilement par la longue et  haute 
chalne de l'Atlas qui court du nord-est au sud- 
ouest; i l'ouest,'le Tell, a l'esl, le Sahara (voy. 
Algerie) : ce sont deux pays et comme deux 
peuples différents. De plus un contre-fort de 
1'Atlas s'cn dbtaclie pour se  diriger sur Rabat, 
et coupe le Tell en deux parties qui ne peuvent 
communiquer que par l'étroit passage ou cette 
ville est bitie entre le picd de la montagne et 
la mer. Dc la, une qouvelle division singulie- 
rement favorable aux rcvoltes, et qui explique 
pourquoi, durant de lougues périodes, le 
royaume de Fez ou de BIéquinex au nord, celui 
de Maroc au sud constit~ierent des Etats indé- 
pendanls et presque toujours ennemis. L'liis- 
toire de l'empire roule en grande partie sur les 
luttcs dont ces trois grandes rkgions territo- 
riales furent le tlikitre entre les sultans vou- 
lant constituer l'unité et leurs vassaux indis- 
ciplinés : clles rappcllent par beaucoup de 
traits la période féodale de nos monarcliies eu- 
ropéennes ou la civilisation finit par fournir i 
l'iinitk des instruments tels que les roiites , 
I'imprimerie, les postes, un systemc régulier 
d'administration, dont l'esprit niusulman re- 
doiite I'emploi. Sidi-hloliammcd a dc  combattre 
les agitateurs daiis les diverses parties de son 
empire, et  il n'en a trioniphé que bien impar- 
faitemenl. 

Enfin, les conflits avec l'Espagne, Iiéritage 
de I'attitude insolente prisc par Abd-er-Raliman 
envers cette nation, onl signalé I'nvéricment du 
nouveau rkgiie. Commeucec autourdeceuta par 
des malentendus qui auraieiit pu &re réparés 
i l'amiable, la guerre s'est terminée par la 
prise de Tétuan et un traité depaix, ou plutot 
une capitulatiou signée le 26 avril 1860, qiii 
assurait a l'armée victorieuse de nonibreux 
avantages, et  entre autres un tribut de 100 mil- 
lions de francs, et  la cession du port de Santa- 
Cruz de Mar-Pequeíia, en face des iles Cana- 
ries. Les obligations pecuniaires du laroc  
n'ayant pas été remplies, un nouveau traité de- 
vint nécessaire en 1861, ct íinalement un 
emprunt est sui'veriii, que I'Angleterre a négo- 
cié aux Blarocains pour les dcgligcr vis-a-vis 
de I'Espagne et la supplanter dans la percep- 
tion des douanes livréc en garantic. La déli- 
mitation du territoire espagnol autour de 116- 
lilla. uui restait a Gxer. est devenue. en 1863 . 
la cauie de nouveaux dksaccords qui menacent 
de rouvrir la auerre. Ces incidents plus ou moins 
sanglants n i  sont que des épis6des de I'im- 
placable hostilité qui existe tant6t sourde, tant6t 
maiiifeste entre les peuples du hlaroc et  ceux 
de I'Espagne, a peinc scparés par le détroit de 
Gibraltar, iuais profondément antipathiques 1'iiri 
a l'autre en souvenir de la domiuation de VES- 
pagne par les llaures suivie de i'expulsion des 
Naures par les Espagiiols. Cette irritation est 
entretenue par la vue du drapeau cspagnol 
flottant sur les quatre présides (Ceuta, Penon 
de Velez, Peñou de Alliucemas, IIelilla) et 
sur les lles Zafarines. Lc RIaroc est en ce mo- 
ment en paix avec les autrcs uations de 1'Eu- 
rope, plut6t par l'absence de tout contact 
immédiat qu'en vertu des iionibrcux traitcs 
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Francais isoie cette branclie de sontroiic ct de 
ses racines, et I'on peut prévoir une époque 
peu éloignée ou, 1B aussi, le pouvoir politique 
du Coran succombera dans une lutte inégale 
contre la civilisation, a rnoins qii'il n e  consente 
a s'éclairer de ses lumieres et  i s'associer a 
ses progres. JULES DUVAL. 

MARSEILLAISE. Voy. Hymnes et chants. 

MARYLAND. MASSACHUSSETS. ~0y.État.s- 
Unis. 

MAXIMUM. Pdx 0x6 par l e  gouvernement 
et que les vendeurs ne  doiveut pas depasser 
sans encourir des peines gbnéralement tres- 
sév8res. Cette mesure a gknéralcment un effet 
opposé a celui qu'on veut produire. (Voy. Prix.) 

MAZZINISME. Pendant trente ans I'Europe 
a designé sous ce nom le parti politique qiii 
poursuivit avant tout la réalisation de I'unité 
de I'ltalie. Apres I'avortement des tentatives de 
1831, l'homme en qui s'incarna des cette épo- 
qiiela résistance a l a  domination et  a i'iníiuencc 
de l'étranger, 11. Joseph Rlazzini, [it de l'unilb 
la condition premiere et  essentielle de son pro- 
gramme. Profondément couvaincu que la li- 
berté politique d'une nation ktait subordonnec 
a son indépcndance, et que dans un pays 
comme 1'Italie une telle independance btait ir- 
rkalisable avec le fractionnement politique res- 
suscité par les traités de 1815, 11. hIazziui, 
dans iine broclinre restke célebre, convia ses 
compatriotes a conquérir avant toutl'unité. Sa- 
chant qii'un te1 programme, contraire a un  
passé historique de treize siecles, aurait pour 
adversaires les intérets dynastiques et  politi- 
ques de toute nature, les habitudes prises, la 
défiance des nations étrangeres , I'hostilité 
d'une religion essentiellement cosmopolite, la 
répugnance ou tout au moins l'indifférence des 
masses pour tout changement radical, M. llaz- 
zini, plein de foi dans l'avenir qu'il entrevoyait 
pour sa patrie, conlia a la jeunesse la mission 
d'en hiter  et d'en poursuivre la réalisation. 
Le parti unitaire, prive de tout moyen régulier 
et  legal de s e  manifester, eut recours aux so- 
ciétés secrétes. Les hommes igés de plus de  
quarante ans devaient en &re systématiqiie- 
ment exclus. Tout en conviant les Italiens, et 
tous les Italiens, afaire partie de  ces sociétes, 
le promoteur de l'idée unitaire et ses compa- 
guons d'reuvre montrerent une grande saga- 
cité et une grande intelligence dans le choix 
de leurs affdi6s. Dans un pays ou, de tout 
temps, gouvernauts et gouvernes ont élé a 
peu pres d'accord pour separer soi~neusement 
la politique de la morale, et ou les gouverne- 
ments s e  sont cru permis contre leurs adver- 
saires les pires des ruses et  des stratagemes 
de guerre, la permanence de pareilles societés 
pendant trente ans est une démonstratio~i com- 
plete de la force de leur organisation. Le mi- 
lieu social ou étaient nes la plupart de leurs 
membres, la coininunauté d'idées et de senti- 
ments qu'ils avaient puisés dans une éducation 

libérale, furent pour le maintieii (le ces socié- 
tés et la protection de leiir existencc, de bien 
meilleures garanties que les solennites mélo- 
dramatiques des afiliations, et les pénalités 
terribles, mais d'une application tout i la fois 
tres-dificile, tres-daiigereuse et tres-problé- 
iuatique, suspendues sur les t&tes des traftres. 
Avec de pareilles conditions d'oganisation, les 
afiliatiousmazziniennes etaieut cependant beau- 
coup plus proprcs B s e  maintenir qu'a s e  
multiplier et surtout B devenir des sociétes 
réellement populaires. Organisees toiit autant 
dans le but de cliercher des nioyens d'action 
que pour I'action elle-ni&nie, la iriiiditation rie 
les inspira pas toiijours bicn. L'impossibilité 
ou ellcs étaient de poursuivre i ciel ouvert la 
réalisation de leurs voeux, les cntraliiait sou- 
rent dans des cntreprises Cquiyoques qui les 
dkconsidcrbrent sans aiicune utilitk. L'obliga- 
tion ou étaient leurs mernbres de s'ahstenir de 
prendre aucune part praticluc au r  alfaires pu- 
bliques, eut ses inconvénients inhitables. Le 
sens ct i'intclligence des incesantes variations 
que Ic temps introduit dans l'économie ct le 
jeu dcs inlkrkts polifiques leur écliappercnt. 
Ilabitubs h ramencr toutes les qucstioiis et tous 
les kvénenients t i  des abstractions, ils arriv8- 
rent j. attaclier uiic trop grandc iinportance 
:ius brincs ct B nc  tciiir pas assez cornple des 
faits. En 1848, Iorsqiie le iilonient d'agir au 
grand jour fut venu, leor inllcsible attaclic- 
ment i leurs principcs ct U. lcurs tliéories re- 
jeta toiite espece de compromis. La forme ré- 
~iublicaine était un dogme religieux plus eiicore 
qu'un principe politique. Les faits leur démon- 
trerent vainement que la liberte, l'unite et 
l'indépendance n'avaient rien d'incompatible 
avec la monarcliie, ils s e  refusbrent a toute 
composition avec ce principc de gouvernement 
ct préférérent laisser leur patric retornber de 
nouveau sous le joug et I'infliience de l'é- 
tranger. 

A cettc meme bpoque, le inazzinisme put un 
momcnt cqoire que son jour était venu. Les 
Etats de I'Eglise lui furent un  iiistaiit livrés. 11 
ne serait ccpendant ni juste ni bquitable de 
juger le mazzinisrne, d'aprhs les faits qui se 
produisirent pcndant l'existence éphémere de 
la rbpublique romaine de 1849. L'Europe ne 
pcrmit pas i l'asscmbl6e constituante, convo- 
quee par M. llazzini, d'établir un regime regu- 
lier, et I'autorité du triumvirat etabli par cette 
asseinblée fiit IJientGt réduite aux soins de dé- 
fendre une ville assiégke. 

Si courte qu'ait btb l'existence de ce  rbgime, 
a plusieurs rcprises, en plein parlement d'An- 
gleterre, des honimes d'État tels que le vi- 
comte Palmerston et lI. Gladstone, dont aucnn 
esprit sBrieux ii'a jamais mis en doute la sin- 
cérité, en ont parlb avec éioge et l'ont declare 
de beaucoup préfkrable tant au rbgime qiii Ya- 
vait précedé, qu'aii régime qui l'a suivi. 

Le renverscment de la r6publique romaine 
rejeta le mazzinisrne dans l'exil. I'aincu par 
I'intervention de l'Europe catliolique, RI. BIaz- 
zini lit entrer clans le programme de son parti 
le re~iversemerit de tous les systemes politiques 
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qiii se donnaient commc Ics soiitieiis de la pa- 
pauté. 11 alla meme plus loin, - il associa son 
nom et son action A tous les manifestes et ti 
tous Ics mouvemcnts destinds a opérer une ré- 
volutiou universelle en Eiirope. De 183 1 a 1848, 
l'exil avait diverses reprises tres-fAcheuse- 
merit inspirélesmazziniens. l)e 1849 a 1859 il en 
fut de meme. Pendant ces dix années, les re- 
volutionnaires italicns s e  sont laissé entrafner 
dans bien des entrepriscs térnhrdires, et mEme 
dans de trks-grauds crimes. A tort ou ti raison, 
l'opinionpublique en a fait retoniber la respon- 
sabilité sur le mazziiiisme qui s'en est mal 
justilié. Les événcments de 1859 et de 1860,  
en réalisant dans iine tres-large mesure I'u- 
nité ct I'iudcpciidance de  l'ltalie, sans détruire 
Ic mazziiiisme et sa raison d'etre, ont grande- 
ment diminué sa force et  sa puissance. 11 cst 
resté une grande cause d'embarras et d'entra- 
ves pour le gouvernement, mais il a cessé $6- 
tre récllement redoutable et dangereux. 

Louis COTTAIID. 

MECKLEMBOURG. Deux grands-diicliés al- 
lemands, situes sur la Baltique ct faisant partie 
de la Confédération germnniquc , mais non du 
Zollverein, porlent ce iiom; nous lcur con- 
sacrons un article collectif'pai'cc qii'ils ont une 
constitulion ct une diete corniniincs. 

Mcckfcnzboiilp-ScI~~ré~'i~~ a une superílcie de 
244 milles carrés ou 13,346 kilométres carrCs, 
et sa popiilation a étd, en 1861, de 548,449 ha- 
bitauts dont plus de 540,000 appartiennent au 
culte lutlierien. Cette population cst distribube 
ainsi qu'il suit entre les divcrscs parties dii 
territoire : tcrres domxniales ou clomani~tna 
206,344 habitants; terrcs seigncuriales 137,414 
habitants; terres des trois couvents 9,045 habi- 
tants; villes 181,430 Iiabitaiits; dkpendances 
(banlieues) des villes 14,207 liabitants. On com- 
prcndra par la suite de  cet article l'irnportance 
de ces distinctions. 

Mecklmóourg-Slrdlilz est composé de deux 
priiicipautés: Stargard i I'est et Ratzcboiirg ti 
I'ouest de llecklembourg-Sclivkrin. La supcr- 
ficie des deux partics de 1'Etat est de 491/2milles 
carrés gbograpliiques ou 2,707 kilometres car- 
res, et sa population n e  comptait en 1860 que 
99,660 Ames (principalement des luthériens) 
dont 48,773 linbiteiit les terres domaniales, 
17,371 les seigneuries et le reste les villes. 
En Mecklemboiirg on n'appelle pas toujours 
ville une commune comptant un certain nombre 
d'habitants, mais une localité représentee a la 
diete. La capitale Neiistrélitz ne  nomme pas de  
ddpiitk, et si on la traite neanmoins officielle- 
ment de ville, c'est contrairement a l'esprit de 
la Jangue politique du pays. 

Cette langue a couservB son caractére sur- 
anné avec une constitution dont les principaux 
actes datent de 1523,  1572 ,  11321 et 1755. Le 
23 mars 1848 ,  il est vrai, le grand-duc de 
Mecklembourg-Schwérin prit i'initiative d'une 
réforme. Une nouvelle constitiition fut promul- 
guée le 23 aoUt 1849, les anciens états furent 
dissous le 10 octobre de la meme annee, et le 
nouveaii corps representatif s e  réunit le 27 fé- 

vricr 1850. hlais le Jfecklembourg-Strélitz n'a- 
vait pas accédk a cette réforme, et  l'ordrc 
equestre (les propriétaires de seigneuries, les 
clievaliers, Rilter), revenu de sa stupeur de 
1848 ,  avait porte plainte a la diete, des ar- 
bitres avaient été nommés, et par suite de leur 
décision un décret grand-ducal du 14 septembre 
1850 supprima la constitution qu'il venait de 
sanctionner. 

Le moyen hge a donc été rktabli dans ce 
qu'il considere comme ses droits, et voici com- 
ment ces droits fonctionnent: 

En vertu dii pacte d'union de 1523, par le- 
que1 les dtats (alors les chevaliers , les villes 
et les prélats) déclarerent s'opposer a l'avenir 
aii partage du pays, les deux iifeclilembourg 
n'ont qu'une diete unique qui siége tous les 
ans, alternativement, dans les villes de Stern- 
lierg et  de Malcliin, situees I'une et l'autre 
dans le ~Iecklembourg-Schwérin. C'est le grand- 
duc de ce pays - qui est cense l'alné ou le 
premier des deuv grands-ducs de Rfecklem- 
bourg - gui convoque I'assemblée et en pro- 
noncc la cl6ture. Le grand-duc de  Tecklem- 
boog-Strélitz peut naturellement reunir les 
etats de son territoire pour discuter leurs in- 
tCr6ts particuliers, car en dehors de la diete 
tout est skparé entre les deux duchés. 

La réformation ayant fait disparaitre les pré- 
Iats, les etats ne  s e  cornposent plus que de 
deux ordres: les chevaliers ou I'ordre équestre 
et les villes. Les états comportent de  nom- 
breuses subdivisions territoriales etautres,mais 
vis-a-vis du grand-duc ils forment corps, ils 
constituent une corporation. L'ordre equestrese 
compose de tous les propriétaires (nobles ou 
non) d'un bien équestre ou d'une seigneurie, 
etablis dans les pays. 11s sont au nombre d e  
plus de 750. Les villes comprennent Rostock, 
Wismar et 38 autres dans le hiecklembourg- 
Scliwerin et 7 dans le IiIeclilembourg-Strelitz; 
elles sont représentées par des membres de 
leurs qnagistrats (comité municipal) et le plus 
souvent par le bourgmestre. 

Tous les membres de l'ordre équestre peu- 
vent prendre part aux délibérations de la diete, 
mais ils ne  peuvent pas s'y faire représenter. 
Ceux qui assistent aux séances , supportent 
seuls leurs frais de voyage et de séjour, puis- 
que chacun d'eus exerce un droit personnel. 
Les représentants des villes, au contraire, sont 
les niandataires de leurs concitoyens (ou sont 
censés I'ktre), et  recoivent une indemnité. 

Comme on voit , en assemblée générale (in 
plenum) I'ordre équestre a une grande supé- 
riorite numérique; mais les vilies ont le droit 
de  demander que chaque ordrg délibere sépa- 
rement. Du reste, une assemblée aussi nom- 
breuse n'est pas facile a diriger, et biensuele 
bureau s e  c6mpose de nom5brebx digni&ires, 
il n'est pas rare d'y entendre plusieurs orateurs 
parler a la fois. 

1. A I'inthrieur, chacun des denx grands-ducs s'ln- 
titule grand-duc de Mecklmborsrg aans aucune d6si- 
gnation distinctive. S'il s'est forme en 1701 une 
seconde lignc, ce n'est pan sans contestation, mais 
I'espace ne nous permet pas d'en faire i'historique. 
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Chaque membre de la dicte jouit du droit 
d'initiative e t  peut présenter ses propositions 
en assemblée générale; mais lorsqu'il s'agit de 
changements a la  constitution, la pmposition 
doit d'abord avoir été soumise a u  acomité res- 
treinta (engern Ausschuss) élu parmi les mem- 
bres de la diete et siégeant en  permanente. 
On devine que constitution ne veut pas dire 
autre chose que priviléges des eyats. En 
dehors de ces priviléges et des finances, le 
gouvernement a de larges attributions. Pres- 
que toutes les lois non comprises dans ces 
deux categories sont qualiuees d'indiférentes. 
Du reste, les etats exercent une deriaine in- 
flueuce sur i'administration de la jiistice par 
leur droit de présentation a quelques places 
de conseiiler et par d'autres dispositions spe- 
ciales. 

Dans cette organisation, la partie du pays 
qui s'appelle la terre domaniale, le  donzaniu??~, 
et qui est habitée par plus de 250,000 habitants 
n'est pas représentée du tout. Les deuxgrands- 
ducs, chacun dans son territoire, y jouissent 
d'un pouvoir d'autant plus absolu qii'ils sont 
considérés comme propriétaires du sol. Noiis 

. ne savons pas, d'ailleurs, si I'on ne doit ajouter 
aux Mecklembourgeois non reprksentés les 
150,000 habitants des terres équestres ou des 
seigneuries. Les chevaliers se représentent 
eux-mSmes et ne s e  donnent pas précisément 
comme les mandataires de leurs fermiers, de 
leurs journaliers et de leurs valets de chambre 
et de ferme. Ces derniers s e  trouvent donc 
kgalement sous un régime absolu. 

En revanche, la ville de Rostock estpresque 
indépendante. Elle est antorisee a frapper mon- 
naie, et jouit du droit de faire grice ou d'a- 
doucir les peines autres que la mort ou les 
travaux forcés a perpétuité. 

On comprend qu'une pareille constitution 
suppose une organisation sociale particuliere. 
Elle ne pouvait pas rester tout a fait intacte en  
presence du mouvement qui s e  fait partout 
ailleurs de nos jours, mais ce coin recule de 
I'bllemagne n'a encore été que tres-peu en- 
tam8. En dehors des villes, il y a a peine une 
classe moyenne: de grands propriétaires se 
trouvent en présence de quelques fermiers et 
de beaucoup de journaliers. 

Mbme dans les terres dites domaniales, mais 
qui comprennent la moitié du pays, on ne  voit 
guere de ces petits propriétaires ala fois indé- 
pendants et sans prdtention qui font la force de 
tant d'autres pays. Le sol appartient a 1 '~ t a t  et 
on compte 254 fermes a temps, 1,283 fermes 
emphyli?otiques, 4,165 fermes dites de paysan 
(Bauerstellen), tenues généralement en ferme 
lieréditaire , 7,209 fermiers plus petits encore 
dits Budne~ ,  2,244 Eausler (cottagers) ou jour- 
naliers, auxquels on a conckdé une maison et 
un jardin a titre d'emphytkose, et  nous passons 
quelques subdivisions, ainsi que les 750 mou- 
lins, maréchaleries et bouchons constitués en 
fermes. 

Est-il nkcessaire de dire que l'industrie et  le 
commerce ne sont pas libres et que la vicille 
iustitution des corporations d'arts et métiers, 

supprimke a peupres partout, est encore flo- 
rissante sur les rirages de la Baltique. Aussile 
pays est-il pauvre et I'agriculture n'est remar- 
quable que sur les grandes propriétés. Encore 
faudrait-il distinguer. La culture n'est ni sa- 
vante, ni ce qu'on appelle intensive; elle est au 
contraire extensive, c'est-a-dire , qu'on s'est 
arrangé de maniere a employer le moins pos- 
sible de travail. Le climat est huinide, la terre 
s e  couvre volontiers d'herbages , il était donc 
aisé d'introduire la cultiire pastorale (Koppel- 
wirthschaft) usitee dans le Holsteiii. Leproprié- 
taire s'en trouve bien, maisla proprikté nourrit 
rnoins d'liommes , puisqu'on a cliassé beau- 
coiip d'anciens habitants pour lesremplacerpar 
des animaux. Nous ne pouvons pas nous résou- 
dre a feliciter le pays de ce genre de progres. 

Le commerce extkrieur du IIecklembourg - 
qiii n'cxportc que des produits agricoles - s e  
fait par Ics deux ports de Rostock et  de Wis- 
mar. La premiere de ces villes possédait au 
l c r  janvier 1862 355 navires d'nne capacité de 
prCs de 41,000 lasts de 6,000 livres, et 15 na- 
vires étaient en construction; la seconde en 
avait 47 d'un tonnage de 4,644 lasts. En 1861, 
il est entré dans Rostock 699 batiments et ilen 
est sorti 671 ; a la meme epoque il en est entré 
274 dans g'isniar et il en est sorti 262. La va- 
leur totale des importations atteint 7'/? rnillions 
de thalers, celle des exportations 6 millions de 
thalers (3 fr. 75 c.). Ces chiffres sont plus éle- 
ves qu'on n'aurait dli s'y attendre dans un 
pays si arrikre. 

L'organisation communale n'existe que dans 
les villes. Dans les seigneuries ou biens éques- 
tres , le  chevalier réuiiit tons les pouvoirs entre 
ses mains et le paysan ne connalt de la com- 
mune que les prestation3 en naturc ou en ar- 
gent. Dans 23 villes le bourgmestre est nommé 
par le grand-duc, dans les autres il est élu par 
les bourgeois ; mais dans quelques localités ce 
cboix doit &re confirmd par l'autorité supé- 
rieure. Chaque villeaun conseil municipal. Elles 
administrent libremeiit leurs propiiétcs , mais 
elles doivent eiivoyer une copie de leurs coiup- 
tes au ministere, qui les fait reviser. L'organi- 
sation communale, néanmoins, laisse a désirer; 
le gouveriiement a pliisieurb fois tentk d'intro- 
diiire des améliorations, mais ses eirorts ont 
éclioué contre la resistance des btats. 

Les cultes ne jouissent pas de la libertéqu'on 
leur accorde actuellement dans la pliipart des 
Etats de 1'Europe. Les Mecklembourgeois qui 
ne sont pas lutliériens, n'exercent leur culte 
presque qu'i titre de tolérance, e t  il est bien 
entendu que les lulliériens eux-memes ne 
peuvent pas s'aviser de modifier la nioindre 
cerémonie sans le consentement de I'autorité 
U competente U. 

Il existe de nombreux bureaux dc bienfai- 
sance dans le pays, et  des soins louables sont 
apportés a I'enseignement primaire. L'instruc- 
tion est obligatoire. Deplus, daiis les terres do- 
maniales tout chef de famille, qu'il ait oii non 
des enfants. doit contribuer z i  la caisse des 
écoles. Dans les terres seigneuriales, c'cst le 
seigneur, dans les villes, c'est le magistrat qui 
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des choses qui dépassent la portee de l'indi- 
vidu. » 

11 faut que le médeciu justiíle de sa capacité, 
cela est évident; mais ce qiii i'est moins, c'est 
la nécessité d'acquérir cette capacite aux écoles 
ou facultés entretennes par le gouvernement. 
11 Deut etre désirable aue l'étudiant frénuentc 
tefle faciilte désignée ians  un réglemeui; mais 
en le prescrivanl, I'autorité use plnt6t de son 
pouvoir de fait que de son droit natiyel. Dans la 
pratique actuelle de la plupart des Etats, il faiit 
le dire, les facultés de  médecine de tous les 
pays civilisks son t considérées c o m e  égales en 
droit ct il siinit d'etre porteur d'un dipl6me 
délivrb par l'iine d'elles poiir &re admis i la 
pratique mkdicale. Dans quelques États cepen- 
dant une autorisation spéciale est nécessaire. 
En France, cette autorisation n'est accorclbe 
par le ministre de i'instruction publique qiie 
s i  la faculté de médecine de Paris a declaré le 
dipldme étranger équivalent a un diplbmc frnn- 
p i s ;  si la faciilté n'adinet pas la validilé du 
dipldme, l'impétrant doit passer un  nouvel eua- 
men l. Qu'on le remarque bien, on n e  demande 
pas la qualité de Francais, mais un savoir suf- 
fisant. 

11 est inutile de dire que les pays qui sou- 
mcttent l'exercice de la niédecine a des condi- 
tions de capacité, punissent I'exercice illPgal 
de I'art de guérir. 

Dans les pays ou il existe un imp6t sur l'in- 
dostrie (il s'appellc en France contn'bz~tion des 
patentes), on a qiielquefois demandé que les 
médecins en fusscnt exempts. C'est unc pro- 
fession libe'rale, disait-on. Dans le laiigagc ad- 
ministratif et economique cette expressioii peut 
tout au plus indiquer une profession dont le 
travail est plutdt intellectuel que maniiel et 
non u n  art qu'on excrce gratiiitement. Or, toiit 
trarail rétribué constitue une industrie qui doit 
supporter sa part des charges de 1'Etat sous 
une forme ou sous une autre. Dans bcaiicoup 
de pays, et la France est de ce nombre, la 
qiiestion est dkcidke maiiitenant, ct les mi.- 
deciris figureiit siir le rble des patentks. 

Ce qui avait reiidu iin inoment la dccision 
douteiise, c'cst i'interdiction de vendre des nie- 
dicaments, irnposee aux médecins par la plu- 
part deslkgislations. Cetteinterdictioii peiit sou- 
lever des objections au point dc viie dii droit 
naturel et meme de l'économie politique, dont 
les axiomcs s e  confondent si souvent avec ceux 
de la juslice abstraitc, mais ellc est passée 
dans nos mceurs. Daiis les villes, la reunion de 
la pratiqiie mkdicale avec l'exercice de la phar- 
macie nous clioquerait, et on trouvera meme, 
dans la séparation de ces deus professions, 
quelqucs garanties de plus pour la santé pu- 
blique. La réunion des deux branclies de la 
médecine n'est tolérée que dans les petites 
localitíxi ou leur separation n'est pas possiblc: 
en Angleterre elle est générale dans les cam- 
pagnes. 

1. 11 serait juste de ne demander i 1'6tranger 
que les droits d'exameii. En  lu i  imposantle paycment 
des inscriptions, on le chargo d ' i~ne  sorte de droi t  
protccteur, ce qui est contraire ti l'csprit moderne. 

D u  reste, on sait que plus une profcssion se 
developpe et progresse, plus elle se subdivise 

. et s e  specialise. C'est dans les grandes villes 
que cette division cst poussée le plus loin. On 
y troiive des droguistes, des herboristes et des 
pharmaciens, puis des dentistes, des oculistes, 
des accoucbeurs, des cliirurgiens et des me- 
decins pour chacpc catégorie de  maladies; de 
plus, des siiges-fenimes e t des vétérinaires. Aux 
Etats-Unis et en Anglpterre, des femmes ont 
été admises i l'excrcice de la médecine. Si cet 
iisagc reste circonscrit dans des limites rai- 
sonnables - et il y a toiit lieu dc croire qii'il 
ne  s'étendra pas oiitre mesure - il merite plu- 
t6t d'etre encouragé qu'entrave. La femmc ne 
fera probablement pas avancer la scíence me- 
dicale, mais elle en appliqiiera trcs-bien les 
préceptcs a certaincs maladies spkciales i son 
sexe. Faisons-lui donc une petite place a c6tC 
des graves docteurs de la faóulté, oii plutbt 
6largissons cette place, car il ne faut pas ou- 
blier qiic la sage-femme existe, il n'en saurait 
résulter aucun inconvenient. 

Voy. aussi Pharmacie ct  Régime sanitaire. 
~IAURICE BLOCK. 

MEDIATION. En droit des gens, la mCdia- 
tion est un actc qui a pour but de concilier les 
différends des nations. Ilais on distingue trois 
especes de négociations ii I'amiable: l o  une 
tierce puissance intcrpose ses boiis oflices 
pour terminer Ic litigc international; 2 0  ou elle 
est clioisie pour faire des propositions impar- 
tiales d'accommodement, sauf le droit de les ac- 
cepter ou de Ics rejeter; 30 ou elle est consti- 
tuée juge arbitre pour prononcer une sentence 
puisbe daiis les principes du droit et de l'é- 
quite et obligatoire pour les deux parties. Ainsi, 
interposition de bons ollices, médiation, arbi- 
trage; cliacun de ces modes a dcs rkgles et 
implique des droits et des devoirs pour chaque 
puissance. 

L'interposition des bons ofices nalt d'ordi- 
naire d'un senliiiient spontanb; elle a pour hut 
de  prkvenir la voie d e f u i t ,  cn engageant les 
parties conteiidantcs ti se rapproclier, a s'en- 
tendre, i transiger sur leurs droits, a offrir 
ou accepter unc satisfactiou rnisonnable. C'est 
le premier pas vcrs la mbdiation. 

La mkdintion cst uii mandnt confére et ac- 
ceptk pour concilier, prociirer la pair, en 
adoucissant des reproclies, en calmant les res- 
sentiments, en bclairant les espvits. Elle tend 
i amener une transaction siir les prétentioiis 
opposees , i aplanir les dillicultés suscitées 
par l'intérkt, I'amour-proprc, les passions , et 
ellc peut conduire i i'arbitrage. 

L'arbitrage consiste dans le clioix d'un oii 
de plusieurs juges choisis d'iin commun accord 
pour décider le différend et rendre une sen- 
tence qui, cxécutoire commc un traité, doit 
servir de loi et de regle. 

On remarque que les procCdds pour arriver 
a concilier les differcrids des nations sont iden- 
tiques i ceux appliques aux dilrcrends des 
particuliers; mais il ne faut pas s'cn ctouner, 
les nations ne sont quc dcs agglomérations 
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d'individus, et  la collection n e  peut avoir, au 
foiid et logiquement , d'autres lois que celles 
qui regisseiit les &res qui la composent. Le 
droit natiirel découle des memes sources. Sés 
principes s'appliquent donc aux nations comme 
aiix individiis. Aussi Vate1 a-t-il pu dire avec 
l'assentiment de tous les peuples civilisés: 
<(La justice est plus nécessaire encore entre 
lcs natioiis qu'entre les particuliers, parce que 
l'injustice a des suites plus terribles dans Ics 
demelés de ces puissants corps politiqucs. Clia- 
que nation doit donc rendre aux autres ce qui 
leur appartient, respecter leurs droits, et leur 
en laisser la paisible jouissance. Mais la diíTé- 
rence consiste en ce  que, dans les sociélés ci- 
viles, il y a des pouvoirs chargés de faire res- 
pecter les droits de chacun de leurs membres, 
tandis qii'entre des peuples libres et  souve- 
rains, il n'y a point de juge supérieur siir la 
terre, devant leqiiel ils puissent Btre sommes 
de comparastre, pour attendre de lui la déci- 
sion de leurs disputes. 11 De l i  s'est cree, par 
la force des choses, ce r61e des tierces puis- 
sances interposant leurs bons ofices, ou choi- 
sies pour médiatt-ices, ou acceptées cornme 
arU,itres. E u c i r ~  l'arowos. 

M~DIATISATION.  Par suite des giierres de 
la Revolution et de I'Einpire, u11 grand nombre 
de principutes, cointes et baronnies alleman- 
des qui , comme la Bavikre , la Saxe, etc., n'a- 
saient d'autre siizerain que I'Empereur, dont 
ils relevaient imrnédiatcmerit (sans intermé- 
diairc), ont étB subordonnés i des princes au- 
trcfois leurs égaux; c'est ce qu'on a appele Iii 
médiatisation. En d'autres termes on leur a 
laissé toutes leurs prci'ogatites , leurs pro- 
priétes, leiirs honneurs, et on leiir a retire Iti 
so~iverainete, i'indépendaiice. 

L'acte federal leur reconnalt, article 14, 
une position exceptionnelle; les seigneurs me- 
diatises (Standesherrn) restent les égaux des 
princes souverains , en  ce sens que ceux-ci 
peuvent, sans dkroger, conclure une alliance 
matrimoniale avec eux (EDe?tburtigkeit), et 
jouissent de plusieurs iminunitks pour eux et 
leurs familles, comme I'cxernption du service 
militaire, une  juridiction privilégiee. IJlusieurs 
décisions de la diete ont reconnu aux princes 
la qualification de Durcl~laucl~t (Altesse sérénis- 
simc) , et aux comtes celle d'Erlaucht (n'a pas 
d'équivalent en francais). Plusieurs Élats alle- 
mands leur ont accordé encore d'autres privi- 
1é.e~; ils sont notarnment presque partout 
pgirs héréditaires. 

Le nombre des seigneurs médiatis6s cst 
assez considérable. 11 y en a 1 4  en Autriche, 
17 en Prusse, 22 en Baviere, 35 en Wurtem- 
berg, 3 en Hauovre, 8 en Bade, 4 en Hesse 
electorale, 19 dans la Hesse grand-duüale, 
5 dans le duche de Nassan. Nais il convieut de 
remarquer qu'il y a ici quelques doiibles em- 
plois, en ce que plusieurs maisons, comme celle 
de La Tour et  Taxis, figurent dans plusieiirs 
États. De pliis, la Priisse a accordé le rang de 
Staidesherrn 28 autres maisons princieres et 
comtales. 

Parmi les seigneurs rnediatisés nous trou- 
vons les Aremberg, Croy, Rentheim, Sayn- 
Wittgenstein , Salm , Solms , IVicd, Esterhazy, 
Scliwarzenberg, Windischgrztz,Fugger,Hohen- 
lohe, Ottingen , IValclburg, Lcewenstein, Sta- 
dion, Leiriiiigen, Fiirsteriberg , Leyen, Isen- 
burg, Erbach, Stolbeg et quelques autres. 

M. B. 

MEETING. Ce nom s c  donne l e  plus ordi- 
nairement aux réunions publiques, accideu- 
telles, dans quelque endroit que ces reunions 
aient lieu. Le droit de  reunion aujourd'hui a 
peu pres absolu en Angleterre, esempt de toute 
espece de contrdle préventif, ne  l'apas toujours 
étc'. En 18 18 et 1819, lorsque, sous l'empire de 
passions politiques tres-ardentes, et de divi- 
sions sociales tres-profondes, ce droit eut ktB 
lransform& en une machine de giierre, toiit 
aussi menacante pour la société que pour le 
gouvernement , la législature prit des mcsures 
contre son exercice, tout comme clle en avait 
pris a d'autres epoques contre l'exercice du 
droit d'écrire oii de parler. ivfais íidele a une 
pratique traditionnelle en matiere de  lois ex- 
ceptionnclles, on en limita la durée. 

En 1819, I'exercice du droit de reunion abou- 
tissait presque toujours a des scenes de desor- 
dre et meme de rebcllioii. Les limites qui y 
fureiit apportées, laisserent , comme aupara- 
vant, la liberté de s e  reunir pour signer des 
pétitions , mais les aii torités devaient d'avance 
en &re informées. Les heures et jours devaient 
kgalement etre indiques d'avance; afinde mettre 
un terme i ces manceuvres 6 I'aide desquelles 
des agitateurs rassemblaient des centaines de 
mille personnes sur un n i h e  point, ces assem- 
blbes ue pouvaient avoir lieu que par paroisse; 
cliaque paroisse composée de plus de 16,000 ha- 
bitants devait 6tre diviseeen districts. Afin d'&tre 
a m&me d'ernpeclier la réunion des assemblées 
tumultueuses, les magistrats devaient en etre 
informés s i -  jours d'avance, et qiiatre jours 
avant le moment iixé pour ces reunions, ils 
pouvaient en changer le jour. - 11 était défendu 
de se rendre en ordre militaire oii avec des 
drapeaux a ces réunions. Toute personiie étran- 
g l r e  a la paroisse qui y assistait était passible 
d une amende. Des peines beaucoup pliis se- 
réres Btaient prononcées contre les sociétes 
secretcs dont les membres faisaient I'erer- 
cice militaire avec ou sans armes. Your ame- 
ncr le Parlement a prendre de telles précaii- 
tions contre l'iine des consequences les plus 
iiaturelles de la liberté individuelle, il ne fallut 
rien moins que la répetition multiplibe de per- 
turbations et de désordres si ériorrnes, qu'eii 
présence du calme extreme qui regne aujour- 
d'hiii cn Angleterre, les vieillards qui en ont 
ét6 témoins, ont peine a croire leur souvenir. 
Cependant , si grand que fut le mal, le Farle- 
ment et  le gouvernement n'oiiblierent pas que 
le pays était dans un &tal de fievre, ct qu'une 
législation indispensable en pareil cas pourrait 
bien. dans des circonstances différentes, de- 
venir sinon dangereuse pour la liberté publique, 
du moins iin instrument de  vexation; aussi 
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la durée de  cette loi fut-elle limitée a ci-A 
En 1824,  une grande prospérité coF 
avait rétabli le calme dans l e  pays; a n mi- 
nistre ne songea a demander la prolongation de 
cette loi, et depuis on n'y a pas songé davan- 
tage. Loms GO'TTARD. 

MEMORANDUM. Le memorandiim est un 
terme qui est resté d e  l'usage de la langue la- 
tine, laquelle avait été introduite comme langue 
neutre dans la rédaction des lettres , des négo- 
ciations, des traités, avant Louis XIV, epoque 
ou la langue franpise est devenue la langue 
presque universelle des cabinets e! des minis- 
teres dans les relations d'Etat a Etat. On dé- 
signe ainsi une espece de note diplomatique 
contenant l'expose sommaire de l'état d'une 
questiou et la justification de la position prise 
par un gouvernement, ou des actes qui en sont 
émanes et auxquels on se  réfere. C'est, a pro- 
prement parle:, un mémoire. 

«Dans les Etats monarchiques, dit de Mar- 
tens,  le ministre étranger peut quelquefois 
nbgocier directement avec le rnonarque, soit 
de vive voix, soit en lui présentant des iné- 
moires, etc. ; mais le plus souvent il doit en- 
trer en conférence avec le ministre des rela- 
tions extérieures, ou avec un ou plusieurs 
commissaires dont il a obtenu la nomination. 
Ces conférences ont lieu tantbt dans I'hbtel du  
ministre, tant6t dans celui du commissaire, 
tant6t dans un lieu tiers. 

« Souvent le ministre remet o~ciellement 
uri mémoire, une note ou autre piece, qui ren- 
ferme par écrit la substance de  ce qu'il a pro- 
posé de vive voix, et dans la regle; ces oflces 
doivent etre signés. 

11 Pliisieurs Etats ont pris la sage résolution 
de ne  jamais délibérer sur un  point, a moins 
que le ministre étrangcr n'en ait presenté la 
substance par écrit dans un mémoire, une 
note. 

« Mais, dans la g6néralité. on ne  saurait obli- 
ger un ministre a remettre par écrit la sub- 
stance de ce qu'il a proféré de boucbe, ou ce  
dont il a fait lecture, ni A signer la copie ou 
l e  protocole qu'on en aurait dress8 ; quoique, 
d'apres les circonstances, il consente quelque- 
fois a donner une note verbale, un a p e r p  de 
conuersation, etc. Mais ces pieces ne sont 
ordinairement pas signées; comme aussi il est 
peu usité de signer les mémoires confidentiels, 
et de meme ces déclarations de cour auxqueues 
le mémoirc dont Ic ministre étrangcr les ac- 
compagne donne l'anthenticitb nécessaire. 11 

I)ar s a  nature le memorandum ou mémoire 
demande une rédaction piire et exacte , révé- 
lant le penseur froid plut6t que I'académicien. 
11 doit soutenir l'attcntion en sachant restrein- 
dre et conclure; en un mot, bien dire dans 
l'ordre convenable, avec une logique non in- 
terrompue, ce qui doit Stre di1 et rien au dela; 
éviter les circo~ilocutions, les épithktes oiseu- 
ses, les mots ambitieux ou rechercliés, tels 
doivent etre les caracteres des bcrits diploma- 
tiqiies. Des expressions mal choisies peuvent 
amener des froissements, des complications , 

en blessant une puissance dans ses intkrbts 
ou dans sa dignitk. EUGENE PAIGNON. 

MENDICITB. Si la mendicité ne se revélait 
que comme fait accidentel, involontaire, comme 
l'expression dignc de pitié d'une misere ex- 
ceptionnelle, nous n'aurions pas fi en faire 
l'objet d'une mention i part. Mais l'étude du 
présent et l'histoire du passb montrent mal- 
lieureusement qii'elle apparalt sous un tout 
autre aspect par lcquel elle touche I'ordre 
social. La mendicité est pour dcs groupes en- 
tiers d'individus un état, un métier faisant vivre 
ceuv qui s'y livrent dans des conditions de 
bien-&tre quelquefois égales, quelquefois meme 
supérieures A celles de i'ouvrier Iionnete et la- 
borieux. A ce point de vue elle est une cause 
profonde de démoralisation. La mendicité dans 
I'ancien régime a pris plus d'une fois la forme 
du brigandage; elle ktait alors une menace 
permanente pour la socibté; plus souvent elle 
s'exercait ti l'aide de mille ruses, feignant 
les maladics les plus hideuses, poiir inspirer 
avec la commisération vivement eveillée I'idée 
d'une complete incapacité de travail. 11 cst rare 
que sous cette derniere forme elle ne se n t l i t  
pas au vol. Le souvenir des truands ct de la 
Cour des nziracbs n'est pas effacé de notre 
mémoire. 

La mendicité trouvait dans les secours dis- 
tribués fi la porte des couvents iin perpétuel 
aliment. La mendicité n'a pas cesst  aujourd'hui 
avec qnelques-unes des causes qui la perpb- 
tuaient. 11 y a des départements, des communes 
qui sontparticiili&rement infectes de cette plaie. 
Quelques pa j s  étrangers en sont atteints plus 
encore que la France. Dans certains villages 
traversés par les voyageurs, qiii dcviennent la 
proie des importunites d'une mendicite orga- 
nisée, la profession de mendiant est hbrédi- 
taire. Pkres ct enfants, ils mendient t o ~ s  de- 
piiis des sikcles. 11 en est quelquefois de mbme 
dans les villes. La mendicitb est un fléau SO- 
cial : c'est le parasitisme a l'état chroniqiie; 
c'est l'exploitation réguliere de la cliaritk par 
I'liypocrisie; c'est une école ouverte de db- 
pravation. Toute société réguliere doit tendre 
A fermer cette plaie i. la fois Iiouteuse et dan- 
gereuse, et c'est un but qui semble s'imposer 
plus Ctroitement a nos laborieuses démocraties 
qui demandent aiix derniers de leurs memhres 
de l'énergie et de la dignité. 

Le remede n'est pas í'acile a trouver. En 
principe, la mendicité doit &re interdite. La 
mendicité cliez les liomrnes valides étant un 
véritable vol fait A la communaute et aux rrais 
pauvres, la liberté de la mendicité qui compte 
quelques partisaus, n'est pas autre chose que 
la liberté dii vol. C'est une primeofferte A qui- 
conque voudra spéculer sur  la crédulité pu- 
blique. Comment la- communauté souffrirait- 
elle daris son sein l'exercice rbgulier d'une 
profession qui cousiste a s e  dispenser de tont 
travail utile? Comment admettrait-elle la for- 
mation en pleine civilisation de troupes de no- 
mades vivant dans la promiscuitt:, se trans- 
mettant le germe de tous les vices moraux et 
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physiques , et rejetant sur elle le soin de pau- 
vres petits &tres nés de parents de hasard? 

Sans doute on pourra répondre que la li- 
berté de mendier a pour correctif la liberté 
de ne pas faire I'aumdne aux mendiants. Mais 
comment mettre la sympathie Iiumaine a de 
pareilles épreuves sans risquer de l'endurcir 
auxvrais maux? Comment croire que les bonnes 
ames cesseront de s e  laisser attraper a des 
piéges si bien tendus? EnGn qui ne sait que 
lorsque la mendicite a pris une certaine ex- 
tension, elle usurpe aisément les airs exi- 
geants qui conviednent a des droits acquis et 
le ton arrogant de la menace? Qui ne sait que 
laisser s'en former les cadres, c'est préparer 
ceux du vol avec ses bandes organisées? La 
présence de mendiants dans un pays y est 
cause en outre de nombreux incendies, sous 
le pretexte de tirer vengeance d'iiue hospita- 
litk incomplete, ou par l'uniqiie plaisir de faire 
le mal. 

L'interdiction de la mendicité est donc une 
mesure commandée par la moralité publique 
et par la prudente. Mais l'expérience apprend 
aussique cette mesure, 1ti ou elle estprise, n'est 
jamais complétement exécutbc. Le public se 
fait complice des mendiaiits, et il y a en réa- 
lité des cas de force majeure devaut lesquels la 
police reste désarmée. Combien d'abus s e  glis- 
sent a i'abri de ces cas prbtendus exception- 
nels ! iIIalgré les pknalitks existarites, o11 men- 
die dans nos villes, tantdt en simulant un petit 
commerce, tantbt dans I'ombre, quelquefois 
au grand jour; des ouvriers sans ouvrage ou 
m&me en ayant y cherchent un Cquivalent ou 
un supplément de leur salaire; on mendie a 
jour fixe dans les campagnes. Qui pourra dire 
dnns quelle proportion les valides se  melent 
aux non-valides dans cette armée de lafainéan- 
tise? Enfln cette mesure de I'interdiction de la 
mendicité n'est pas genérale. La législation 
manque d'uniformité. L'article 274 du Code 
pénal cst ainsi concu: Toute personne quiaura 
été trouvée mendiant dans u n  lieu pour le- 
quel i l  existera u n  établissement destiné d ob- 
vier d la mendicilé, sera punie de trois a six 
mois d'emprisonnement, et  sera, aprbs i'expi- 
ration de sa peine, coriduite au dépdt de men- 
dicité. 

De vieilles ordonnances royales, a partir du 
quatorzieme siecle . condamnent les mendiants 
a travailler par force aux travaux publics, a 
l'emprisonnement, aux galeres, au carcan, au 
bannissement. Tout en maintenant des pénali- 
tes contre la mendicité, la philanthropie de 
notre siécle ne  pouvait s'accommoder de ces 
mesures non moins inefficaces d'ailleurs qu'im- 
pitoyables , et qui n'empbchaient pas Vauban 
d'écrire, vers 1698, au sortir des giierres qui 
avaient Cpuise le pays, qu'un dixieme de la 
population en France était réduit a la meudi- 
cité et  mendiail efectivement. Sous l'Empire, 
on admit en principe qu'avant de réprimer la 
mendicité comme u n  déZit , i l  f allait lu i  o fr ir  
le travail contme u n  secours. Un dbcret du 
5 juillet 1808 ordonna qu'un dép6t de mendicité 
ou maison de travail pour les mendiants serait 

créé dans chaque département, et dans l'es- 
pace de quatre années seulement, quatre-vingts 
de ces établisscments furent fondés dans au- 
tant de  départements. Ces institutions out pro- 
duit de graves abus et  amené des plaintes 
trks-vives. Les ressources budgétaires locales 
n'y siifisaient pas. Elies offraient un spectacle 
pénible a voir. On leur reprochait enfin amdre- 
ment de faire une concurrente ruineuse aii 
travail libre. Les dép6ts ont été successive- 
ment fermés, et il en subsiste a,ujourd'hui tres- 
peu. Est-ce une institution qu'il soit impossible 
de faire fonctionner d'une maniere satisfai- 
sante? Un habile administrateur répond que le 
dépdt de mendicité de h'evers a heureusement 
résolu la question'. Ce dépdt aurait, grice au 
concours actif de la charité privke, agissant 
par souscription et complétée par les ressour- 
ces de l'impdt, reussi a occuper utiiement et  a 
réformer eííicacement un certain nombre de  
mendiants. Un iutelligent mélange de sévérité 
et de bonté, l'emploi dc tous les moyens de 
discipline, de travail fructueux, d'instruction 
religieuse, i'encouragement a la formation 
d'un pécule, auraient accompli, sauf un certain 
nombre d'erceptions rebelles , ce beau résul- 
tat qui s'indiquerait ainsi comme un  modéle t i  
suivre par l'administratioii départementale. 

Mais c'est parliculierement sur l'emploi des 
moyens prbveutifs pratiqués par le meme ad- 
ministrateur pour faire cesser la mendicité, 
qu'a eté appelée I'attention des personnes com- 
pétentes. Ces moyens, couronnés de succks 
dans un important département, se  recom- 
mandent d'ailleurs par leur simplicité. Ils 

-consistent, pour chaque commune du dépar- 
tement ou il n'existe pas de bureau de bien- 
faisance organisé , dans l'établissement d'une 
commission charitable chargée de rechercher 
les individus ayant droit par lcurs miseres, par 
leur ige  ou par leurs infirmites, i l'assistance 
communale. Le maire et le curé font de droit 
partie de ces commissions. L'action de ces 
commissions. dit i'honorable maeistrat. doit 
« se manifester réguliercment et c6Ínformément 
a des écritures suflisantes vour mettre a cou- 
vert la responsabilité des Grdonnateurs, sans 
que toutefois l'aridité et les exigences de la 
bureaucratie viennent lui enlever ce caractkre 
de bienveillance et de consolation qui donne 
tant de prix a l'aum6ne individuelle. » Toutes 
les ressources, formant ce fonds commun, 
émanent de la charitb locale qui s'est traduite, 
pour le département, par un cliiffre annuel de 
242,381 fr., c'est-a-dire a peu prds un sixieme 
de la somme d'un million et  demi environ per- 
cue annuellement par la mendicité libre sur les 
populations du département. Ces ressources 
sont concentrées dans chaque commune, sans 
possibilité d'en dktourner la moindre partie au 
profit d'une ou de plusieurs communes voi- 
sines moins bien partagées. Un recensement 
spécial, fait en 1854, du nombre des mendiants 

1.  De Z'assistance en province, cinp anne'ea de pra- 
tique, par M .  Maguitot, prhfet de la Kievre, p. 87 et 
suivantes. Cet ouvragn a B t B  courounh par 1'AcadB- 
mic des sciences morales et politiques. 



existants dans la Sikvre, avait donné les re- 
sultats suivants : nombre des mendiants va- 
lides, 1,433; nombre des mendiants invalides, 
2,789; total, 4,222. Dans cette derniere cate- 
gorie des mendiants invalides ne  figuraient 
pas les pauvres Iionteux, les necessiteux et les 
indigents qui, reculant devant le recours a la 
mendicité pour obtenir le soulagement de 
leurs miseres, acceptaient avec reconnaissance 
les secours que la cliarité mettait a leur dispo- 
sition. 

En cinq années d'application de ce systeme 
d'assistance en secours et en travail, qui n'eu- 
voie presque au dépdt de mendicité que les 
mendiants incorrigibles et condamnes , for- 
mant une assez faible minorité, la mendicite a 
disparu. Au lieu de 10 oii 21,000 indigents et 
necessiteux secoiirus dans les deux annees 
précédentes. on avii le chiWe s'abaisser a 6,4 12 
en 1860. LesmoyensemployL's par AI. de1Iaguitot 
ont 6th estimes par de bons jiiges aussi dignes 
d'éloges que les résultats obtenus. C'est en effet 
la charité privke qui fournit les fonds et en 
surveille l'emploi. Pourtant sur un point ses 
mesures ont paru critiquables. L'Academie des 
sciences morales, en couroniian t son livre , lui 
a reproché de faire appel a I'impbt a titre de  
supplement aux dons insuirisants de la cha- 
rité. L'auteur du livre sur I'Assistance en pro- 
vi-nce repond que la contribution extraordiiiaire 
n'existe que dans dix communes sur trois cent 
dix-huit, et frappe exclusivement de grands 
propriétaires absents n'ayant opposé que des 
refus aus  demandcs faites au nom de la cha- 
rité, et se pretant eux-memes plus volontiers 
a un imp6t. Nous croyons que toute coaction 
doit disparaltre dans l'intkret de la diirée et dc 
la généralisation de la mesure, si elle est reel- 
lement de nature a &re appliquee ailleurs avec 
succes. 

Nul doute que le remede le plus eficace a la 
mendicilé ne  soit dans le progres géneral de 
i'industrie et de i'aisance. hlais cette cause gé- 
nérale d'élévation du niveau moral et rnateriel 
ieduira le mal plutdt qu'elle rie le supprimera 
radicalement. D'une part, il y aura toujours des 
miseres profondes plus ou moins imméritécs: 
d'autre part, peut-on espérer sans illusion 
qu'on verra tout a fait disparaltrc ces natures 
liclies et viles qui aiment mieux vivre aux dé- 
pens cl'autrui que d'accepter la loi du travail? 
11 y a donc la un probleme subsistant et fort 
délicat d'assistance. 11 faut reconnaitre que 
jusqu'ici nulle societé aristocratique ou demo- 
cratique, s'inspirant comme le moyeii Age de 
l'idée de la charité ou, comme les temps mo- 
dernes, de la pensée du travail, n'est parvenue 
a le resoudre d'une maniere satisfaisante. 

HENRI BAUDRILLART. 

MENSONGE. Le mensonge peut-il etre un 
moyen de gouvernement? C'est demander si 
l'on peut s'appuyer sur un biton creux. 

Que l'on pratique le mensonge comme un 
expédient ou comme un systeme, on trouvera 
toujoiirs que c'est un moyen dangereux. 

Comme expedient, le moins qu'il puisse faire, 

MERCENAIRES. 

c'est de deconsidérer le gouvernement qui s'en 
sert. 11 peut avoir des conséquences plus graves. 
Lorsque, au commencement du seizieme sikcle, 
Cortez marchait contre les hlesicains, le gou- 
vernement indigene Iit piiblier qu'avant liuit 
jours une calamité envoyée par les dieux de- 
truirait les monstres étrangers. Cortez n'eut 
qu'a attendre huit jours pour moiitrer l'inanitk 
de la menace et décourager les troupes de ses 
adversaires. Kous pourrions citer des faits bien 
plus récents, mais le lecteur en aura sans doute 
presents a la mémoire. 

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'un men- 
songe ne réiissit que lorsque la vérité ne peut 
elre connue; or, si un particulier peut tcnir 
secret un fait qu'il connait seul et qui le con- 
cerue exclusivement, les gouvernements qui, 
nieme dans une monarchie , ne se composent 
pas d'un seul individu , doivent completement 
renoncer a I'espoir d'y parvenir. 

Nais supposons que le niensonge puisse etre 
utilisé cornme espédient - ce que uous ne 
croyons, ni n'approuvons - il est évident qu'il 
est devenu iiupossible de l'eriger en systeme. 

Voudrait-on l'employer a l'intérieur l 11 fau- 
drait disposer d'un pouvoir absolu basi: siir une 
force niateriellc d'autant plus considérable que 
le gouvernement serait pliis dénue de force 
morale. 11 faudrait supprimer la presse ind8- 
pendante et ne conserver que des feuilles in- 
spirées par l'adrninistration; il faudrait ne re- 
culer devant aucuu moyeii pour se debarrasser 
de tout esprit péiietrant et liardi; toiite parole 
libre devrait etre proliibee, toute reuiiion sus- 
pectee, et un mur de Cliine devrait s'élever aux 
frontieres pour ne laisser penétrer que des idees 
purijées et des faits contrdlés. 

Une foule de mesures tyranniques devraient 
encore etre prises et appliquees avec suite et 
rigueur pendant bien des alinees. Sans doute, 
une nation qui supporterait longtemps un pareil 
systérne pourrait etre corid:imnec a le supportcr 
toujours, mais lrce serait jostice.~ 

Vis-a-vis de  l'ktranger le systbme du men- 
songe est completeliient inapplicable. La publi- 
cité dispose de trop de rcssoiirces et les faits 
marchent trop vite, les événcments se succ8- 
dent trop rapidement poiir qu'on puisse leurrer 
pendant longteinps oii soiivcnt, soit les gouver- 
nements étrangers , soit l'opiniou publique. 

Eii résumé, le moyeu le plus lionnkte est 
aussi le plus avantagcux, le plus eficace. Quelle 
que soit la force matérielle dont un gouverne- 
meiit dispose, la force  noral le lui conférerait 
une puissance plus grande encore, et si la ve- 
rité seule ne peut la lui assurer, il est certain 
que le mensonge suffit pour la detruire. 

~IAURICE BLOCK. 

MERCENAIRES. Lcs mercenaires étaient des 
troupes qu'iin Htat prenait temporairement a 
son service et qui avaient &té enrblkes par un 
chef particulier dont ellcs rclevaient euclusi- 
vemeut. b i s  il arrivait qu'apres la guerre ou 
elles avaient eté employées, ces troiipcs for- 
mées de gens sans aveii ou d'liommes qui 
avaient perdu les liabitudes d'ordre ct de tra- 
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vail, nc voiilaiciit pas se dissoudre et deman- 
daient la salde rluc ne lcur donnait plus 1'Etat 
aux proviuces clu'elles mettaient a contribu- 
tion. 

ii y a e u  dc ccs troupes stipendiees a des 
époques antbrienres i l'ere chrétienne. Car- 
tliage avait des merccnaires durant sa premiere 
guerre avec Rome. La gucrre Enie, elle n e  
piit leur payer l'arriére de la solde: on sait 
a quels exces ils se livrkrent et quels moyens 
odieux furent employés pour les dktruire. Au 
moyen igc,  I'aspagne, la France et l'Italie 
eurent fréqueminent ii souffrir des mercenaires 
quele désordre et les dissensions de ces temps- 
la Erent surgir. 

Ils sont connus sous les noms de grandes 
compagnies, routiers , Brabancons, Navarrais, 
cottereaux, écorcheurs, tard -venus, malan- 
drins, condottieri, etc. Les premicrs dont il 
soit fait mention apparaissent sous le nom de 
routiers aprks le depart de Louis VI1 pour la 
seconde croisade, en 1147. AprBs le traité de 
Brétigny avec i'hngletcrre en 1360, apres le 
mal qiie la guerre venait de causcr ii la France, 
les compagnies licenciées mais non dissoutes 
s e  jettent sur le pays, et soiis le nom de tard- 
venus lui font Cproiivcr dans la paix tous les 
inaus de la giierre, battciit ii Drignais les trou- 
pes royalcs commandées par Jacques de la 
Rlarclie, mcnacent le pape dans Avignon, et ne  
disparaissent que lorsquc le marqiiis de llont- 
ferrdt les prcnd i sa solde moyennant 60,000 flo- 
rins que lui paye Urbain Y. D'autres sont em- 
mentes par Dugiiesclin cn Espagne contre le 
roi de Castille Pierrc le Ciuel. Les ecorcheurs 
s e  montrent en 1435 : ce sont des bandes for- 
mécs en grande partie de cadets et  de biitards 
de famillcs nobles suivis de leurs servitenrs. 
11s sont commandks par de grands seigneurs 
tels que le bitard de Dourbon, hntoine de  Clia- 
bannes , et meme Xaintrailles ct la Hire qui les 
opposcnt les uns aux autres dans lcurs querel- 
les entre eux. La meme chose se vit en ltalie 
du temps des Guelfes et des Gibelins, ou les 
condottieri commandés par Carmagnolo, Uraccio 
de bIontonc, Jncqucs et  Fraiicois Sforza, s e  
battaient les uns contre les autres, mais en 
s'épargnant récjproquement. Charles VI1 enrdla 
une partie des LIcorcheurs contre les Anglais, 
et son fils le Daupliin, depuis Louis XI, mena 
les autres contre les Suisses qui en Grent périr 
un grand nombre i la bataille de Saint-Jacques 
en 1444. Rlallieureusement pour les Suisses le 
traitk d'Ensisheim conclii entre eux et  le Dau- 
phin laissa beaucoup de ces rnercenaires daris 
leur pays, et ils y commirent de grands exces. 
Les mercenaires ne  disparurent qu'a partir du 
jour ou Cliarles VI1 eut organisé une armée ré- 
guliere. 

11 y a eu d'autres mercenaires qui n'ont pas 
laissc les mémes souvenirs. Les reitres, cava- 
lerie regulikre instituee par l'empereur blaxi- 
milien Ier, furent employés en France par les 
calvinistes durant les guerres de religion. On 
en ri t  dans I'armke francaise sous le regne de 
Louis XIII, et ils formaient plusieurs régiments 
au commencemcnt du rbgne de  Loiiis XIV. 

Charles VII, recorinaissant des services que 
lui avaient rendus des troupes écossaises contre 
les Aiiglais, conserva ces mercenaires. 11 forma 
en 1445 une compagnie de gendarmes écos- 
sais; en 1453 il en mit une centaine dans les 
francs-archers et autant dans sa garde person- 
nelle, pendant qu'une autre centaine composait 
la premiere des quiuze compagnies d'ordon- 
nance qu'il créa. Ces troupes d'élite furept 
longtcmps commandees par des seigneurs d'E- 
cosse de la plus grande distiiiction. A partir 
du dix-huitieme siecle ils eurent des Francais 
pour chefs, et soiis la Révolution la compagnie 
garda encore son nom d'écossaise, bien que 
recrutée entierement de Francais. En rétablis- 
sant en  18 14 les gardes du corps, les Ilourbons 
conserverent le meme nom pour la premiere 
compagnie. 

Les derniers mercenaires qui aient disparu 
sont les Suisses. A dater de la bataille de Saint- 
Jacques, ou le Daupliin, bien que lcur vain- 
queur, apprit a les connaitre, il y en eut jus- 
qu'en 1830 a la solde de la Fraiice, comrne 
d'autrcs nations et  surtout 1'Italie ou ils sont 
restés plus longtemps. En 1848 la constitution 
fédérale a décidé que les capitulations ou traités 
particuliers que faisaient les caritoris avec les 
cours étranghres, ne  pourraient plus etre re- 
nouveles a mesure qri'ils touclieraient a leur 
terme. En 1859 les Suisses au service de Waples 
s e  sont dissoiis d'eux-memes dans une émeute 
de caserne , et enfin la coriqii6te des Deux-Si- 
ciles par les Piérnontais en 1860 a compléte- 
rnent ct ti jamais détruit ce dernier reste de 
ces institutions d'un autre age. 

6. CHAIIPSEIS. 

MERCHANT MAGAZINE. Revue mensuelle 
fondee a Kew-York, en juillet 1839, par Hunt 
et continuée apr8s s a  mort par William F.Dana. 
Cette publication est particulierement utile a 
l'hominc d'Etat et  a l'économiste européen qui 
veut &re au courant des faits íinanciers, eco- 
nomiques , commerciaux de I'Ameriqiie du 
Nord et connaitre le mouvement des idees sur 
ccs rnatieres dans la grande république trans- 
atlantique. Ces idées n e  sont pas toujours 
U orlliodoxes » , c'est-a-dire conformes a celles 
des maltres en vogue en Europe; on y sent 
qiielquefois une ipre  criiditk empruntée ti une 
nature vierge, mais on n e  saurait mkconnaitre . 
leur originalité. Toutefois ce  sont surtout ces 
renseigriements qui sont precieux et qui, s'ap- 
pliquent de préférence, mais [ion exclusive- 
ment , i l'Amerique. En un mot , le succes dont 
cette revue jouit paraft mecité par les services 
qu'elle rend. 11. B. 

MERCURIALES. 11 y a deux sens, fort dif- 
ferents, attachés a ce mot. 

On appelait en France mercuriales, avant 
1789, ce que dans nos cours de justice on ap- 
pelle a présent « les discours de rentrée 1 2 ,  avec 
cette diíTérence qu'aujourd'hui les discours de  
rentrée sont le plus souvent consacrés a des 
panegyriques oii a l'examen general de quel- 
que grande qucstion de droit, tandis qu'autre- 
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fois les magistrats, dans leurs oraisons , s'ap- 
pliquaient a examiner la faqon dont la justice 
était rendue et quelquefois semonqaient les 
personnes. Aussi le mot mercuriale était-il 
devenu proverbial pour dbsigner des rcproches 
faits en public par un supérieur a des infé- 
rieurs, et il est meme reste dans la langue avec 
cette signification. Les mercuriales de d'Agues- 
seau sont le plus beau type de I'éloquence 
solennelle des anciens membres du Parlement. 

Le Parlement faisait sa rentrbe le lendemain 
de la Saint-Martin, et c'ktait le mercredi o11 
quelquefois le vendredi suivant qu'alternative- 
ment le premier président , l'ancien des avocats 
généraux ou le procureur général prononcait 
sa barangue. De la l e  nom de mercuriale qui 
liii était donné. Il y avait aussi une mercuriale, 
a la rentrée de Piques, le mercredi ou le ven- 
dredi de la Quasimodo. Cet iisage était politique 
et  corrigeait, dans les anciens temps, les fai- 
blesses humaines de. la justice sans rien dimi- 
nuer de son idéale maiesté. 

Dans sa signiflcation" purement cornmerciale, 
le meme mot s 'a~ol iaue  aux ktats oériodiaues 
qui sont adminisikti;ement dresséi poiir Con- 
stater le prix coorant des principales denrées 
alimcntaires. On comprend que partout ou il y 
a des droits a percevoir sur  des grains et ou le 
prix du pain, soit oficiellement, soit autrement, 
peut 6tre taxé, les taxes de droits et de prix 
dc  vente ne  peuvent etre faites que par des 
mercuriales. hteme n'y eiit-il en aucun lieu 
aucune entrave pour le commerce, il serait 
encore utile que les prix courants des denrées 
fussent oficiellement constates dans i'intéret 
des études de statistique, d'économiepolitique 
et  d'histoire, ~ o i r e  meme de  la pratique des 
affaires. 

Les mercuriales du commerce s'établissaient 
primitivement dans les marchés ou sur les 
ventes des mercredis. De la aussi l e  nom sous 
leqnel on les désignait. 

On appelle encore mercuriales en certains 
pays, en Autriclie par exemple et  en Italie, 
des matrices territoriales qui servaient jadis, 
comme le cadastre, a I'etablissement et a la ré- 
partition de l'imp6t foncier. PAUL BOITEAU. 

MÉROVINGIENS . Voy. Dynasties. 

MERS (LIBERTÉ DES). Lamer,parl'extr&me 
mobilité de ses flots et  par les tempetes qui 
l'agitent incessamment, ne  s e  prete pas cornme 
la terre a une occupation de qiielque durée. 
N i  l'homme dans les limites bornées de ses 
forces, ni les Etats avec les ressources Cten- 
dues dont dispose leur puissance collective, 
ne sauraient établir sur elle la permanence de 
leur domination. Mare vastum per se occupa- 
hile non est, dit WolE, Jus genlium, & 127. 
Anssi voit-on des les temps les plus reculés de  
l'histoire , ce fait naturel, reconnu et consacré 

par fe fégisfafeur despeupfes, et par fe concert 
commun des nations. La franchise et la jouis- 
sance commune est l'état vrai de la mer, comme 
la possession privée ou publique est l'état vrai 
de la terre-. 

La loi romaine contient sous ce r a ~ ~ o r t  et 
spécialement aupoint de m e  du droit pGvé les 
urescriptions les ulus uositives : Naturalifure 
órnniuk commun2a sÜnt illa: aer , aqua pro- 
jluens et mare. (Marcien, Dig., lib. 1, tit. vrrr, 
fragm. 2.) Ulpien est encore plus positif: Mare, 
natura, omnibuspatet. a La pleine mer, a dit 
Vattel, liv. 1, cliap. ~ X I I I ,  28 280 et 281, n'est 
pas de nature a 6tre occupée.. . . . Aucune na- 
tion n'a le droit de s'emparer de  la pleine mer 
ou de s'en attribuer l'usage a l'exclusion des 
autres. n 

Que I'on considere la nature des choses, et 
il sera facile de reconiialtre combien, au point 
de vue de la propriété et de l'acquisition, la 
mer dilfere de la terre. S i l  est exact d'afirmer 
que parmi les conditions nécessaires a l'acqui- 
sition de la propriété privée s e  rencontrent en 
m6me temps l'utilitk , le dépérlssement par 
l'usage d'autrui au detriment du proprietaire, 
l'occupation et la détention materielle, quoi de 
plus utiie pour tous, de moiiis susceptible d'al- 
tération et de déperdition par l'usage, de plus 
rebelle a la conqu&te et i l'appropriation par 
un seul que la mer?  L a  mer ne peut donc de- 
venir une propriété privée, et par suite la pro- 
prieté d'une nation, puisque l'homme ne peut 
apporter a la société dont il fait partie, des droits 
plus étendus que ceux qui lui appartiennent. 

Les principes du droit primitir trouveraient 
leiir confirmation dnns le droit secondnire: 
c'est-a-dire dans la jurisprudence internatio- 
nale qui est comme une loi rksultant implicite- 
ment des conventions liumaines. En effet, aucun 
traité n'a réserve a une nation la propriété ou 
l'usage de la mer au dktriment des autres na- 
tions. Loin de la: on voit a chaque instant, d a n ~  
les conventions qui interviennent de peiiple a 
peuple, de gouvernement i gouvernement, la 
liberté des mers proclamke; elle est consacrée 
par les usages de la généralité des peiiples 
cisilisés. 

Yais, comme i'a fait observer un des auteurs 
qui dans ces derniers temps ont le plus con- 
tribué au développement et a la connaissance 
du droit public maritime, N. Hautefeuille, Des 
droits et des dcvoirs des nntions nez~lres, t.1, 
p. 46, il convient de distinguer le domaine prive 
de la mer, c'est-a-dire le droit depropriktélkgi- 
timement 6tabli sur cet élément, dc la domina- 
tion, de laprépotence qui n'est que le résultat 
de la force, ou plutdt de I'abus de  la force. Cet 
abiis dc la force ne s'est produit que trop sou- 
vent. 

La prétention au domaine privatif de  la mer 
est une idee moderne; il s'est rencontrk dnns 
l'antiquitk des nations qui, soit a raison de leur 
position, soit a raison du développement de 
leur commerce maritime, ont affecté une cer- 
taine prépotence: tels Tyr, Rhodes, Athenes, 
Lackdémone, Rome. hIais auciine , Romc meme, 
quoique aucune puissance n'ait ose depiiis la 
cliute de Crirthage jusqu'aux invasíons desílar- 
bares lui disputer la domination des mers, ~ i ' a  
prétendu exclure les aiitres peuples de la fa- 
cultC de navigiier librcment siir l'immensite 
des niers. De cc qu'un peuplc possede un plus 
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graud nombre de vaisscaux qu'un autre peiiple, 
que meme il abuse de cette supérioritb de 
forces, il ne  s'eiisuit pas nécessairement qu'un 
parail état de clioscs implique de sa part la 
prétention de s'attribuer le domaine souverain 
de la mer en  cxcluant les autres. 

A la fin du moyeri age et  surtout aprBs la 
decouverte de l'hmerique , le commerce mari- 
time et les prolits qu'il engendrait attirerent la 
convoitise des gouvernements. C'est a ce mo- 
ment que i'enisc cssayc de s'approprier la mer 
Adriatique, Gbiiea la mer Ligiirienne; les Por- 
tugais et les Espagnols, appuyés sur des bulles 
papales, les mers des Indes et  d'Amérique. De 
leur cbtk, les IIollandais veulent interdire aux 
Espagnols la navigation de  l'Inde par le cap de 
Bonne-Esperance; plus tard, enfin, c'est-a-dire 
vers le dix-septibme siecle, l'Angleterre reven- 
dique la souveraineté de la plupart des mers 
en commuuication avec celles qui baignent ses 
cbtes; elle exige de plusieurs nations, et la 
Frauce, il faut le reconnaltre, notamment sous 
Henri 11 en 1543, sous Henri 111 en 1584, sous 
Louis XIV, ne  s'est pas abstenue des memes 
exigences, que les bitiments marcliands ap- 
partenaut a ces nations abaissent lenrs voiles 
hautes devant les vaisseaux dc guerre anglais, 
comme s i  une inarque de déférence, rkclamée 
de la part de pliisieurs iiations et accordkc par 
d'autres peuplcs , pouvait etre considérée 
comme une reconnaissance de la souveraineté 
de la mer. Dans un traite de 1674 il est dit, i 
propos du salut exigé par Cromwell des Hollan- 
dais, que nl'hngleterre ayaut acquis cc droit i 
la pointe de l'épec sur toutes les nations, elle 
ne  devait pas souffrir qu'il parilt sur l'Océan 
sans sa permission d'autre pavillon que le sien. 1) 

U n  des caracteres distinctifs de la fin du 
seizierne et dn commeucement du dix-septibme 
siBcle fut l'importance accordee par les peuples 
et par les gouvernements auxgrands travaiix de 
l'esprit. La question de la liberté des mers en 
est la preuve décisive. Deux publicistes dout 
l'autorité n'a pas complétemeut disparu devant 
la marche du tcmps et les progres de la civi- 
lisation, Crotius et Seldcn, le premier dans le 
Mare liberz~nz, le second dans le Mare CZ~USZLBL, 
exposerent devant la raison uuiverselle du 
genre humairi les arguments invoques par cha- 
cun d'eux. Pour la premiere fois les prétendus 
droits de la force étaicnt livrks i la discussion 
et décidés par la puissance de l'opinion pu- 
blique. 

Toiitc la doctrine de Crotius, ainsi que le de- 
montre M. Caucliy, dans le Droit maritime in- 
ternational. t. 11. D .  9 i ,  s e  resume dans les 
quatre propÓsitions'suivantes : 

Les productions néc,cssaires aux besoins de 
l'liom6e se trouvent inégalement partagées 
entre les diverses contrees du monde. La vo- 
lonté divine, révélée par cette loi de lanature, 
est que les uations puissent s e  communiquer 
I'iine a I'autre ce qui leur mailque; l'0céan 
semble designé par Dieu pour etre la grande 
voie de ce commerce réciproque entre les 
peuples: il leur appartieiit donc a tous, car il 
n'y a pas dc rivagc vers lcquel les navires ne  

puisseiit &re tour 6 tour diriges par l e  soume 
des vents. (Mare liberum, cap. 1.) 

De quoi servirait a te1 ou te1 peuple de s'ap- 
pruprier, quand la chose serait possible, le 
domaine de la vaste m e r ?  R'est-elle point, 
comme l'air, inépuisable dans sa substance et 
daus ses iisages? Elle suflit a u s  besoins de 
tous, soit qu'ills'agisse de puiser son onde, de  
naviguer a sa surface ou de  pecher dans son 
sein. (De jure belLi, lib. 11, cap. 11, 8 3.) 

Ce domaine , d'aillenrs , serait impossible a 
Ctablir, impossible a reconnaltre ou a défendre. 
Comment asservir les vagues et les flots, les 
marquer de frontieres permanentes et d'uu do- 
maine souverain? Comment fermer aux nations 
étrangeres une route commune au genre hu- 
main 1 (lbid.) 

Dans le Mare ckuusum, publié en  1625 ,  dé- 
dié a Jacques Ier et qui fut traduit par ordre de 
Cromwell, John Selden, que l'on peut considérer 
comme le fondateur de  la théorie et le chef des 
publicistes qui ont essayé de faire considérer la 
mer comme pouvant etre possédee par une na- 
tion a l'exclusion des autres, deploya un grand 
talent pour soutenir les préteutions élevées par 
l'hngleterre a la domination des mers qu'elle 
appelait: mers britannipues ; mais ses argu- 
ments s'embarrassent dans les subtilités de la 
scolastique et une fausse inlerprétation des 
precédents historiques. Néanmoins ce  ii'estpas 
s'exposer méconnaltre la vérite Iiistorique 
que d'affirmer que les doctrines de Selden sont 
et  surtout ont kté longtemps l'expression de la 
politique de l1Ang1eterre dans la conduite des 
affaires maritimes jusqii'a la premiere moitik 
du dix-neuvieme siecle. 

Ce qui vient d'ttre dit est  applicable 6 toutes 
les parties de la pleine mer, compriscs sous 
I'expression de pleine mer, mare exlernum seu 
univcrsum, oceanus, séparaut les parties prin- 
cipales du globe comme l'océau des Indes orien- 
tales, I'océan Atlantique, la mer du Snd ou océan 
Pacifique et la mer Glaciale; mais les considé- 
rations naturelles et politiques sur lesquelles 
repose l'entiere liberte de la pleine mer n'ont 
plus de  force quand il s'agit des cbtes et ri- 
vages ou mers territoriales, des baies , des 
golfes, des détroits, des mers intérieures e t  
fermées. 

Dans un but de protection de la part de cha- 
que Etat, dans I'interet de son commerce, du 
service de ses douanes, etc., on a admis l'oppor- 
tunité de reconnaftre un territoire maritime 
que l'on designe habituellement sous l'expres- 
sion de mer territoriale. Ce territoire maritime, 
réputb la coutiuuation du territoire terrestre 
et  sur lequel s'étend la souverainete du prince, 
varie daus diverses limites. (Voy. C6tes et  ri- 
vages.) Les droits des Etats maritimes sur lamer 
territoriale n'ont pas toujours eté respectés. 
L'Angleterre a trop souvent donné l'exemple 
des infractions au respect da  a la mer terri- 
toriale. 

On considere, suivant de Cussy, Phases et 
causes célebres du droit maritime des na- 
tions, t .  1, 3 41, comme appartenant a la mer 
tcrritoriale et par siiile c o m e  souniis aux 



lois et i la surveillance de l ' ~ t a t ,  lamer  ou le 
golfe d'Azow et la mer de Ilaimara, le Ziiyder- 
sée et le Dolart ; les golfes de Botlinie et de 
Finlande; le golfe de Saiiit-Laurent; une partie 
du golfe du Ilexique ; le fond dii golfe Adriati- 
quc dans les parages de Venise, Trieste, Fiume, 
etc.; les golfes de Naples, Salerne, Tarente, Ca- 
gliari , Salonique, Coron, Lépantc; ces détroits 
oii canaux d'b'cosse, de Messine, du Sund, dont 
le passage a été jusque dans cesderniers temps 
soumis pour les navires de commerce a un 
peage, - du grand et du petit Belt, de Constanti- 
nople, des Dardanelles, dlEnikali, d'Euripe, etc. 

Neanmoins tous les golfes et détroits ne  peu- 
vent appartenir dans toute leur etendue i la 
mer territoriale de chaqueEtat; sasouveraineté, 
quand les golfes et détroits sont d'une grande 
eteudue, est limitee comme il a été expliqué au 
inot C6tes et rivages. Sont considérés cornme 
mer libre les détroits ou passages dans lesquels 
les navires, en se  tenantauceiitre, sont Iiors de 
la portée du canon; tels: Ic détroit de Gibraltar, 
le canal de la Blanclie, lcs détroits de DIozam- 
bique, Béring, DIalacca, Davis, Bass, Torres, du 
Sund, malgre les droits qui étaient perqus, ctc. 
C'est qu'en effet, les détroits mettant les mers 
en cornmunication, la liberte des mers serait 
une illusion si ces detroits n'étaient pas libres 
comine la mer elle-meme. Toutefois des con- 
ventions ou des usages peuvent constituer des 
exceptions au principe. 

11 y a des mers fermees, c'est-a-dire , encla- 
vkes dans le continent (marca clausa, Binínen- 
nzeere, geschlossene, innere Neerc), comme la 
mer Roire et  la mer Rouge, au sujet desquelles, 
malgré de longiies discussions, il serait assez 
diíiicile d'etablir des principes fixes; en général, 
cependant, elles sont ouvertes a la navigation 
commerciale et aux marines militaires des di- 
verses nations a la cliarge de se conformer a u r  
principes qui s'appliquent au r  mers territo- 
riales. 

Sur cette grande question de la libcrté des 
mcrs, le chemin parcouru aux diverses kpoques 
de I'liistoire peut faire bien augurer du siiccés 
procliaiii des conquetes a ol~tenir. 11 fut un 
temps ou, memc durant la paix, le domaine de 
la mer était disputé, ou la faculté de la tra- 
verser et d'y commcrcer était contestée; au- 
jourd'hui aucune uation n'ose plus soulever 
une semblable pretention. La question des neu- 
tres en temps de  guerre, c'est-a-dire, la facultc 
de contiriuer le commerce sur mer en temps de  
guerre pour les nations étrangkres au conflit, 
parait definitivemeiit acquise depuis le congres 
de Paris. Reste encore celle du respect de la 
propri0té privee et du cornmerce sur mer, m&me 
pour les belligérants; cette question triomphera 
également des résistances dans un avenir peu 
eloigné. En 1858, le Bresil, suivaut en cela 
l'eseniple donné par les Etats-Unis d'Amerique 
sous la présidence deFranklinPierce, en appor- 
tan1 une adliesion pleine et entiere aux quatre 
principes de droit mnritime, etablis par la de- 
clarntiori du 15 avril 1856, demandait «en con- 
séqiience de ccs memes principesr aux puis- 
sances signataircs du traiic de Paris, ocomme 

complément de leur ceuvre de civilisation, de 
placer sous la protection du droit maritime et a 
i'abri des attaques des croiseurs de guerre, 
toute propriete particuliere inoffensive, sans 
exception des navires marchands. r La liberté 
des mers n'existera réellement que qriand ce 
v s u  sera consacr& par la loi internationale. 
Alors seulement elle sera, comme on i'a dit 
récemment, u l'ceiivre de Dieu n .  (Voy. Blocus, 
Neutres.) CH. VERGÉ. 

MESSAGE. Ce sont les Amkricains du Rord 
qui ont introduit ce mot dans la langue poli- 
tique. Tant que dura la domination de lamétro- 
pole, c'est aiiisi que furent designées les com- 
munications écrites ou verbales adressees par 
les gouverneurs aux législatures, soit pour leur 
exposer la situatiori de la colonie, soit pour ap- 
peler leur attention sur les queslious dont la 
solution réclamait leur intervention ou leur 
coiicours, soit enfin pour leur expliquer les 
raisons pour lesquelles le pouvoir erecutif re- 
fusait de valider leurs actes. Apres la déclara- 
tion d'indépendance, et la constitution des an- 
cieunes colonics en Etats indépendants sous 
le nom d'htats-~nis,  ce mot fut couserve pour 
designcr les rapports du president avec le con- 
gres. Cettc déiiomination sert iiotamment a dc- 
signci l'etat de situatjon des aPdires publiques, 
que le president des Etats-Unis est, au r  termes 
de la Constitution, teiiu de faire chaque annéc. 

En France sous la Constitution dc l'an 111, 
les ministres n'ayant pas accks dans le Corps 
législatif, ce fiit également par des messages 
que se firent les communications du Directoire 
exécutif avec les deux conseils. Sous les ré- 
gimes suivants , des intermédiaires ayant Bté 
établis entre le pouvoir executif et le poiivoir 
IBgislatif, le message n'eut plus de raison $6- 
tre, et  le mot disparut avec la chose. La Con- 
stitution de 1848, tout en mainteuant des inter- 
médiaires entre les deux pouroirs . ressuscita 
le message. Une de ces dispositions donna ce 
nom a i'expose de lasituation de la République 
que le président devait cliaque année adresser 
au Corps lbgislatif. 1,e message a disparu avec 
la constitution qui l'avait ressiiscile. On peut 
cependant dire que, dans une certaine mesure, 
l'exposé de la situalion de l'empire, consé- 
quence des modifications apportees la Con- 
stitution de 1852 par clivers sénatus-consultes, 
en tient lieu. L. G. 

LESSAGER D'ÉTAT. En divisant la confec- 
tion des lois entre trois pouvoirs, lc gouverne- 
ment representatif a necessité l'institution de 
fonctiouuaires dont le rdle, a la fois tres-NO- 
deste, tres-important , et tres-bien réniunéré, 
consiste uoiquernent ti porter et a rcmettre les 
commuiiications que ces pouvoirs ont a se  faire 
et a en demander r e y .  Cliacune des assem- 
blées appelées avec le poiivoir ex8cutii a faire 
les lois a a son service un certain nombre de 
messagers d'gtat nommes par elle-nlt\nie ou 
par son président. Ces foiictionnnires sont or- 
diiiairement choisis parmi les plus anciens 
liuissiers attacliés au servicc. L. C. 



X. - MEXIQUE. 

METAUX PRECIEUX. voy. ~onnaies et 
Prix. 

MBTHODISTES. Voy. Culto protestant. 

MEXIQUE. Le Mexique occupe i'espace en 
forme de triaugle, dont lapointe est tournee vers 
le sud-est, et par lequel se termine le massif de 
l'Amkrique continentale du nord. 11 va ainsi 
jusqu'a cette longue digne de 2,300 kilometres 
delongueur,qui est connuesous lenomd'isthme 
de Panama; il cornprend méme le plus septen- 
trional des passages que présente cette im- 
mense chausske, pour aller de l'un l'autre 
des ocCans qui baignent le nouveau continent. 
C'est celui qui porte le nom de Tehuantepec, 
ville située du c6té de l'ockan Pacifique. Le 
Mexique va cependant au dela du passage ou 
de l'isthme de Tehuantepec; la presqu'lle de 
Yucatan qui est plus aii midi lui appartient 
aussi, et par la il confine a la coutrke dite 
"Amerique centrale qui se compose de cinq 
Etats indkpendants, dont le plus important est 
celui de Guatemala, et de la colonie anglaise 
de Balise. Le Mexique a ainsi une contlguratiou 
tres-allongke; il s'ktend de 15O a 33O de lati- 
tude dans une direction oblique qui est a peu 
pres celle du sud-est au nord-oucst; di1 cap 
Catoche, dans le Yucatan, la baie de San-Diégo 
dans la presqu'lle de Californie, la distance 
n'est pas de moins de 3,000 kilometres. L'espace 
compris entre les deux oceans est a son mini- 
mum dans I'isthme de Tehuantepec, ou il n'est, 
a vol d'oiseau, que de 220. kilometres; de la 
Vera-Cruz a Acapulco, en passant par Mexico, 
ce qui suppose un dktour, il est de 550 kilo- 
metres. Plus aii uord, de i'embouchure du Rio 
Bravo del Norte, qui forme la frontiere du cbté 
du Texas, au mouillage le plus voisin de la 
ville de Sinaloa, ensuivant le cercle de lati- 
tude, il est de 1,100 liilom&tres. 

La superficie qui reste au Mexique, depuis 
les démembremenfs que lui ont fait subir suc- 
cessivement les Etats-Unis ou les cessions de 
territoire que des gouvernements ineptes ou 
criminels ont consenties en faveur de ccs re- 
doutables voisins, est de 185 millions d'hec- 
tares. Elle ktait de plus du double soiis la domi- 
nation espagnole. On sait que la superficie de 
la France est de 54 millions d'hectares. 

La majeure partie du Mexique est, d'aprhs ce 
qui precede, dans la région nommée zone tor- 
ride qui est comprise entre les deux tropiques. 
La totalite a peu pres de la rkgiou ou se tient 
la population, appartient cette zone. Plus au 
nord disparañ la race des Indieis paisibles, 
discipiinés au travail et entres par leur con- 
version au cliristianisme dans le giron de la 
civilisation ; la population d'odgine europkenne 
y domine par le nombre, mais elle est peu abon- 
dante et elle est arr6tée daus son développe- 
ment par les incursions d'lndiens feroces, qui 
different totalement, par leurs goIits et leurs 
Iiabitudes, de ceax qu'offre le midi du pays. 
Ces Indiens du Nord , conniis particulierement 
sous le nom d'Apaches, ressemblent a ,ceux 
qui ktaient bpars sur le territoire des Etats- 

Unis. Ils sont guerriers, nomades et ennemis 
du travail; ils sont un fleau pour leur voisi- 
nage, tant qu'une force militaire imposante et 
infatigable ne veille pas pour les rkprimer et 
les punir skv6rement. 

Le climat du Mesique et les cultures qu'il 
comporte. - Grice a une con0guration par- 
ticuliere du terrain, le Mexique est a i'abri 
des inconvénients qu'entralne ordinairement 
le voisinage de i'equateur, sans &re pour 
cela privé des avantages que cette situation 
dktermine. La portion de la terre A laquelle 
on a douué le nom de zone torride, c'est-a- 
dire celle qui entoure l'équateur sur une lar- 
geur d'environ 23 degrés au nord et ru  midi, 
est en genkral inhospitaliere a la race blanche 
par la chaleur dbvorante qui la caracterise; 
mais il est une circonstance qui réussit a ba- 
lancer dans cette rkgion m8me l'influeuce brh- 
lante du soleil, c'est l'altitude, c'est-a-dire 
I'élevation du sol au-dessus du niveau de la 
mer. A mesure que l'altitude augmente, la 
tempkrature s'abaisse ce point que, meme 
sous la Ligne, on rencontre, avec une altitude 
sufisante, les glaces eternelles. Or, la grande 
masse du territoire mexicain, dans la rkgion 
intertropicale, oonstitue un plateau iort ex- 
haussé qui se rattache aux rivages de l'un et 
de l'autre Ockan, 1'Atlantique et le Pacifique, 
par iin plan incliné, découpk de vallous plus 
ou moins profonds et parsemé de montagnes 
et de collines. Le plateau mexicain jouit de 
differents privileges, parmi lesquels deux se 
recommandent parliculierement a l'admiration. 
L'un, c'est que ce plateau se tieut communk- 
ment dans les hauteurs qui sont les plus pro- 
pices pour la race européenne ; l'autre, c'est 
qu'il est mkdiocrement accidente. Ce plateau 
resulte de l'epanouissement de la Cordillere 
centrale de la chalne des Andes. Arrivke au 
Mexique , cette grande CordillCre, qui traverse 
le nouveau continent dans toute sa longueur, 
c o m e  une muraille , ou si l'on aime mieux, 
comme une kpine dorsale, s'étale de maniere 
a occuper la majeure partie de l'espace entre 
les deux Océans. De la une region suspendue 
au-dessus du niveau des mers a une hauteur 
qui, un peu ari nord de I'isthme de Tehuan- 
tepec, est d'environ 1,500 metres, et puis i 
Puebla, a Mexico, a Guanaxuato varie de 2,100 

2,300 metres. A Real del Monte, elle est plus 
grande; mais plus au nord encore elle est 
moindre. 

De la surface du plateau s'élancent quelques 
montagnes, qui meme dressent leur cime jus- 
qu'a la rbgion des glaces éternelles ; la ville 
de Mexico est au pied de deux de ces mon- 
tagnes oeroCtuellement couvertes de neiae. le 
~ g ~ o c a f e ~ 6 t l  et l'Istaccihuatl; mais ces 'knor- 
mes saillies du sol sont en petit nombre et elles 
sont rassemblées dans un espace tres-restreint. 
Sauf la bande ClEoite que marquent ces som- 
mets, le territoire du baut pays s'écarte peu 
d'une sorte de plaine qui se prolonge fort au 
loin vers le nord. Lesondulations qu'il presente 
n'en changent notablement l'altitude que sur 
des distances peu longues. Le voyageur qui 
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se dirige du midi vers le nord chemine ainsi 
co~tinuellement a la hauteur des passages du 
Saint - Gothard ou du Saint -Bernard dans les 
Alpes. Mais pres de i'équateur, ces fortes alti- 
tudes, au lieu d'ktre rigoureuses comrne en 
Suisse, donnent au contraire un doux climat. 
La distance pendant laquelle leglateau se pro- 
longe ainsi, est d'an moins 2,400 kilometres, 
c'est quelque chose comme la distance de Paris 
a Saint-Petersbourg. 

Ce vaste plateau est g.én8ralement dbsignk 
sous le nom d'Anahiiac qui , primitivement . 
ktait rkservé a la partie mkridionale formant 
le bassin appelé la vallée de Mexico et avait 
pour centre le rkseau des lacs de cette ca- 
pitale. l 

En partant du rivage de l'ockan soit Atlanti- 
que, soit PaciBque, pour parvenir au plateau, 
on traverse, par cela mCme qu'on change ra- 
pidemeut d'altitude, une succession rapide de 
climats divers, chacun avec la vegétation qi~i  
lui est propre. C'est une suite de contrastes 
pittoresques et saisissants que I'influence des 
expositions rend plus prononcks encore. On 
peut se transporter presque en un jour des 
plaines voisines de la mer, dans lesquelles 
regnent des chaleurs suffocantes , jusqu'a la 
zone des neiges perpétuelles. En montant, par 
exemple, du port de la Vera-Cruz a Perote, on 
voit pour ainsi dire a chaque pas changer la 
physionomie du pays, I'aspect du ciel, le port 
des plantes, la figure des animaux, les meurs 
des habitants et le genre de culture auquel ils 
se livrent. C'est d'abord la canne i sucre, I'in- 
digo, le cacaoyer et la banane; piiis le caíier, 
puis le coton, ensuite i'oranger, le tabac, i'oli- 
vier, le blé, lavigne, et au milieu de ces produc- 
tions, d'autres qui sont particiilikres au pays : 
la liane dont le fruit est la vauille; la belle con- 
volvulacée dont la racine fournit le jalap; le 
smilax dont laracine est la salsepareille; le cac- 
tus opuntia sur lequel on él6ve l'insecte de la 
cochenille. On retroiive aussi dans le pays une 
sorte de soie provenant d'un bombyx particu- 
lier. Au départ, on ktait entoure des palmiers et 
de tous ces arbres vigoureux qui, dans les re- 
gions voisines de Séquateur, se multiplient aii 
voisinage de la mer; dans la region moyenne , 
du cbté de Xalapa, on est entoure de ces heaux 
arbres la fratche verdure, tels que le liqui- 
dambar, qui sont propres a un terrain ample- 
ment humectk par les sources ou par les nuages 
et  d'une tempkrature constamment douce; puis 
ce sont les chenes qui ensuite partagent l'es- 
pace avec les sapins, et enfin les sapins tout 
seuls comme dans les rochers des Alpes. Sur 
toute la distance, a Sexception du sommet, 
prospere le mars. 

La composition du terroir est d'ailleurs telle 
que, sur une bonnepartie aumoins, il est d'une 
grande fertilitb. Ainsi la culture de la canne y 
rend autant de sucre que dans les Antilles; le 
coton y est excellent et d'un beau rendement.Le 
mafs y donne, dans les terres de choix, jusqu'i 
800 grains pour 1 dans les bonnes années. 

Quant aux terres i blk du plateau, le cklkbre 
Humboldt, qui était Prussien, c'est-a-dire d'un 
Pays al0rS le rendement moyen de cette 
ceréale n'était que de quatre ou cinq fois la 
semence, se montra fort incrédule lorsque, 
visitant les environs de Puebla et ceux de To- 
luca, on lui rapporta que ces terres, que I'on 
grattait a peine avec un mauvais araire, ren- 
daient 24 ou 25 grains pour 1. 11 lui fallut: 
pourtant se rendre a Sévidence des renseigne- 
ments qii'il rassembla avec cet esprit d'obser- 
vation par leqiiel il excellait. La banane est 
pour I'alimentation des Mexicains une grande 
ressource. On sait qu'aucune plante alimentaire 
n'exige aussi peu de travail et ne produit, a 
beaucoup prbs, une aussi grande quantite de 
nourriture. Mais le mais leur est plus utile en- 
core, parce qu'il réussit sur une bien plus 
grande étendue et sous une bien plus grande 
variétk de climats. 

Sous le rapport du dimat et des cultures, le 
Mexique offre trois grandes divisions, dont les 
noms sont caractkristiques. La premiere com- 
mence an bord de la mer et s'étend jusqu'i 
une certaine élkvation; elle se distingue par 
une nature vkgétale d'une puissance exubb 
rante et par I'exces de la température. Malheu- 
reusement, sur beaucoup de points, elle est 
désolke par la a b r e  jaune, nialadie formidable 
pour i'étranger, d'ou qu'il vienne, et meme pour 
les Mexicains du plateau. On i'appelle la Terre 
chaude (Tierra caliente). Ensuite vient la zone 
appelCe la Terre tempérde ((Tierra templada), 
ou l'on jouit d'nn printemps perpétuel. Xalapa 
et Orizaba sont des types de cette région char- 
maute a babiter. Elle est caractbrisée par une 
température moyenne annuelle de 18 a 20 de- 
gres, et d'une saison a i'autre le thermometre 
y varie tres-peu. Elle est exempte non-seule- 
ment de i'atmosphere embraske et des miasmes 
empestks du littoral et de la contrée avoisiuante, 
mais aussi des insectes incommodes ou dan- 
gereux qui piillulent, pour le tourment de 
I'homme, dans une bonne partie de la Terre 
chaude. La troisieme et derniere zone, celle 
qii'on nomme la Terre froide (Tierra f r ia ) .  
est des trois la plus étendue, elle occupe toute 
I'étendue du plateau et mCme la portion des 
deux plans iuclinés qui y confine. Elle est pres- 
que partout agrkable a habiter. La température 
y est douce, et les cultures de 1'Europe y réus- 
sissent parfaitement. 

Richesse mzitdmle du Nem2ue. - Le Mexi- 
que a requ de la nature de grandes richesses 
minérales. On y trouve surtout un grand nom- 
bre de mines de métaux prkcieux. Les gise- 
ments d'argent sont parliculierement remar- 
quables. Les mines d'argent du Mexique forment 
une tralnke d'environ 3,000 kilom&tres de long 
qui s'ktend au nord du Yexique meme, et qui 
est dirigée du sud-est au nord-ouest. On peut 
meme dire qu'au lieu d'une tralnée il y en a 
deux, qui sont parall8les : i'une et i'autre sont 
dues a un de ces grands soulevements qui out 
marque les périodes successives de l'liistoire 
de la planete. Les gisements se présentent sous 
la forme de fflons dont la substance principale 
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est le qnartz, et dan8 lesqnels I'argent est dis- 
seminé a tres-petite dose, si bien qu'apres la 
séparation des fragments stkriles, la masse res- 
tante, qui constitue le minerai A travailler, ne 
founiit que deux a trois milliemes de son poids 
en argent, et quelquefois moins. Mais l'abon- 
dance extreme du minerai compense la petitesse 
de sa teneur. Quand on parcourt le pays a une 
certaine distance. au nord de Mexico, et sur- 
tout dansla rbgion qui est rapprochee de I'ockan 
Pacifique, on apercoit des lignes de roches en 
saillie; ce sont ces filons de quarlz dont la sub- 
stance dure et compacte a résistk aux intem- 
peries des saisons , tandis qu'autour d'eux les 
autres roches s'émiettaient. Lenombre des nlous 
argentifkres est illimitt!, et leur puissance ou 
épaisseur considerable; C'est par ce dernier 
caractere surtout que les fllons argentifkres du 
nouveau monde diffkreut de ceux de l'ancien. 
Aussi quoique le Mexique ait fourni une grande 
quantitk de lingots d'argent et qu'il continue 
d'en rendre beaucoup, on peut dire que les 
richesses m4talliques do territoire n'ont ete 
qii'effleurkes. C'est I'opinion de tous les ingC- 
nieurs et de tous les savants qui ont visite le 
Hexique. Les principales exploitations sont dans 
les environs de la belle ville de Guanaxuato, 
autour de Zacatecas, plus au nord encore a 
Guadalupe y Calvo et, dans une direction op- 
poske, a Real del Monte. L'extracti~n du pré- 
cieux mCtal y est assez dimcile parce qu'il y 
est engag6 dans des combinaisoqs assez com- 
plexes, qui le retiennent fortement. Un procéde 
ingénieux dh i un mineur du sebieme siecle, 
Barthelemy Medina , permet 'd'extraire i'argent 
de ces combinaisons a peu pres sans combus- 
tible, en depensant seulement, avec quelques 
ingredients de moins de valeur,. une certaine 
quantité de mercure, un kilogramme et demi 
pour un kilogramme d'agent. C'est le procédk 
qu'on appelle travail par l'amalgarnation d 
jroid. Cette ddcouverte a rendu et rend encore 
de tres-grands sewices, car le pays, dCja médio- 
crement riche en forets du temps des Azteques, 
a ete déboisk et dCnudt5 par les Espagnols. Le 
procede de l'amalgamation a froid passa bient6t 
du Mexique dans les autres possessions de l'Es- 
pagne en AmCrique, et notamment au PCrou, 
et il y domine encore. 

L'or se trouve au Mexique, le plus souvent, 
associk a I'argent dans une proportion faible 
en poids, mais forte en valeur, puisque i kilo- 
gramme d'or est l'éqiiivalent de 15 a 16 kilo- 
grammes d'argent. On le retire, par I'afiuage, 
de la masse des lingots d'argent qu'a rendus le 
traitement du minerai. Le pays offre cependant 
des mines d'or proprement dites, exploitees 
spécialement et directement pour ce metal. Ce 
sont le plus souvent, mais non pas toujours, 
des mines d'alluvion. telles que celles pui, 
eparscs sur toute la surlace de la terre, ont jus- 
qu'a prCsent fourni, par'le procede du lavage, 
la majeure partie de l'or que possede le genre 
humain. On a aussi tire de l'or directement de 
quelques gisements mexicains , mais qii'etait- 
ce en comparaison de ce qu'on eiit pu trouver 
dans la Californie? On sait que, malgrC leur éten- 

due iníinie, ces admirables mines d'or sont de- 
meurkesignorkes tant que la nouvelle Californiel 
(c'6tait la province mexicaine qui, cCdCe aux 
ktats-Unis, aformk 1'Etat de Californie) est restbe 
au pouvoir de I'Espagne ou du iliexique indé- 
pendant.Les provinces, conservees jusqu'ici par 
le Mexique, de Souora et de Sinaloa, qui pro- 
longent la Californie sur les bords de i'océan 
Pacifique, paraissent renfermer de riches et 
vastes alluvions d'or. On y rencontre aussi 
des íilons de quartz aurifere semblables i ceux 
qui sont en grand nombre dans la Californie et 
qu'on y exploite, dans toutes les regles de l'art, 
toiit comme les nlons de quartz argentifkre, et 
qui different de ceu-ci  par le caraclere impor- 
tant que I'or s'y trouve a 1'Ctat natif, ou de 
metal dkgagé et libre, tandis que dans les filons 
argentifkres, l'argent est le plus souvent eu- 
chaluk dans des combinaisons fort rksistantes. 

Les mines de metaus prkcieux du Mexique 
furent d'abord surpassees par celles du Perou. 
Au commencement du dix-huitieme siecle, elles 
ne fouruissaieut qu'un poids de 27 millions de 
nos fraucs, presque tout en argent. Cinquante 
ans apres, elles étaient montees a 65. Au com- 
mencemeut du dix-neuvieme siecle c'etait une 
production de 125 i 130 millions, dont les neuf 
dixiemes en argent. Le pays, agite depuis par 
des rCvolutions incesantes et devore par l'anar- 
chie, a vu ses mines nCgligées, et c'est a peine 
si presentement on est revenu au montant 
des premieres annCes du sikcle. Pour les deux 
mktaux rCunis, le Mexique doune a peu pres 
les trois cinquiemes des rendements de i'Am6- 
rique entihre, la Californie Btant laissCe a part. 
Par rapport a I'argent isolkment, sa quote-part 
est un peu plus forte. 

Mais si la skcurite ktait rendue aii pays, si 
un gouvernement bclairk et bien affermi y pour- 
voyait aux ameliorations qn'ont rec,ues ou que 
se sont donnees, depuis trois qiiarts de siecle, 
les peuples les plus civilises. sous la forme de 
lois protectrices du travail, d'kcoles professiou- 
nelles et de voies de communication, il est 
probable que la production de l'argent et de 
l'or prendrait, au Mexique, un essor rapide. 11 
n'y aurait rien d'etounant l ce que, en peu 
d'annees, elle doubllt et triplat. La decouverte 
des admirables mines de mercure de New- 
Almaden en Californie est de nature a douner 
une vive impulsion a I'exploitation des mines 
d'argent du Mexique, pour peu que i'ordre et 
la securitC renaissent dans ce beaii pays. Car 
I'expCrience s'accorde avec le calcul pour mou- 
trer que I'abondance et le bas prix du mercure 
sont Cminemment propices au mineur qui tra- 
vaille les gisernents d'agent. 

La destruction de la plupart des forets et le 
manque absolu de combustible mineral, qui est 
un des caracteres ficheux di1 pays, doivent 
avoir pour effet que la production des autres 
mhlaux et particuli&rement du fer et du cuivre 

1. La nbuvelle Californie, formant 1'État actuel d e  
Caltfornie de I'union ambricaine, est comprise dan8 
la masse du continent. Ce qu'on appelait autrefois 
la vieille Californie, oa aimplement Californie, c'eat 
la presqu'ile 1ongoe.et aride qui eat séparbe du con- 
tinent par la mer Vermeille ou mer de Cortes. 



y-sera indbflniment n&ligee. 11 n'est cependant 
pas interdit d'espkrer qu'avec le temps le 
Mexique possede des for&ts etendues. 11 su5- 
rait que la prkvoyance de l'homme y aidat un 
peu la nature. 

Sfluation avantageuse entre les deuxocdaru. - Aux avantages que possede le Mexique par 
son climat , son terroir, la variktk iilimitke de 
ses cultures et l'abondance de ses mines d'or 
et d'argent, il joint celui d'une situation topo- 
graphique presque exceptionnelle. 11 est A clie- 
val sur les deux oceans les plus vastes et les 
plus frCquentds,l'Atlantique et IePaciflque. 11 fait 
face ainsi A la fois aux deux revers de l'ancien 
continent, aux deux massifs les plus indus- 
trieux, les plus civilisés et les plus populeux 
que cet ancien continent presente et qui sont 
situks, l'iin a I'exlrémitC occidentale, c'est-A- 
dire en Europe, l'autre a i'extrkmitk orientale, 
c'est-Mire en Chine et au Japon. 11 sembledonc 
appelé a avoir des relations multipliées avec 
i'un et l'autre, et meme a servir de passage a 
une partie de leurs échanges. Un chemin de 
fer qui irait de la Vera-Cruz A Acapulco, par 
Mexico, serait probablement une ligne tres- 
frequentke, malgre l'inclinaison brte  de ses 
rampes. Le chemin de fer qui traverserait 
I'isthrne de Tehuantepec le serait bien davan- 
tage, et, d'ailleurs, serait d'une exkcution bien 
plus aisée, la distance ktant bien moindre. 
Ce passage serait kvidemment preferk par les 
Européens et les Amkricains du Nord qui vou- 
draient se rendre dans la Californie, l'0rkgon 
et dans les Etats ou territoires attenants. Les 
personnes qui auraient a aller au Pkrou, au 
Chili, ou dans les diffkrentes parties de l'Aus- 
tralie, prkfkreraient d'autres passages, situes 
plus au midi , soit celui du Nicaragua, soit 
celui de Panama qui, depuis plusieurs andes ,  
est dolb d'un chemin de fer, soit enün celui 
du Darien, sur lequel aujourd'hui l'attention 
est portée et qui, si Son s'en rapportait a des 
explorations superGcielles faites par des voga- 
geiirs intrkpides auxquels le temps a manqué, 
se prbterait non-seulement a I'ktablissement 
d'un chemin de ler, mais mbme a celui d'un 
canal maritime, praticable aux plus grands na- 
vires. L'isthme de Tehuantepec pourra bien un 
jour recevoir un canal; car I'altitude du pla- 
teau de Tarifa, oriserait le bief de partage, n'est 
guere plus grande que celle du bief de partage 
du canal du Midi; mais il serait fort difficile et 
inflniment couteux d'y Btablir un canal mari- 
time avec deux bons ports a ses extrémites. 

De la population mexicaine. - La popula- 
tion .du Mexique se compose principalement 
des descendants de la race indiaene subjuauee 
par Cortez. Ces peuples indusrieux e i  &sci- 
plinks se convertirent rapidement au christia- 
nisme, apres la prise de Mexico qui les frappa 
de stupeur. La conversion se fit de bon gre 
on par la contrainte; mais eiie fut génkrale. Le 
clergé catholique se servit habilement, a cet 
efYet, des rapprochements qui existaient entre 
la théologie chrktienne et celle de la religion 
asteque. Depuis cette kpoque, les indigenes, 
nommks Indiens, par suite de i'erreur de Co- 

lomb, qui croyait avoir retronv6 les lndes, sont 
demeurks soumis. C'est 1 peine si, a des Cpo- 
ques d'extreme souffrance, des rkbellions iso- 
lCes out kclatC. Bien diffkrent des tribus in- 
diennes qui ktaient kparses sur la surface des 
Etats-Unis et qui dktestent le travail, I'rndien 
mexicain cultive rkgulierement la terre pour son 
compte et pour celui des blancs, ou fait sa jour- 
nCe dans le petit nombre de fabriques qui out 
kté krigkes, ou encore sert librement dans les 
mines oii il donne des preuves surprenantes 
de sa force musculaire. A c6tC des populations 
de pure race indienne, il y a des mktis rCsul- 
tant du croisement du blanc avec l'lndien. C'est 
ce qu'on nommait, sous la domination espa- 
gnole, les casles. Le nombre des negres ou de 
leurs dCrivks, par le melange avec les blancs 
ou avec les Indiens, est extrbmement faible. 
11 y a eu autrefois quelques milliers d'esclaves 
noirs; mais ils ktaient aifranchis pour la plu- 
part, quaud commenpa la lutte de I'indkpen- 
dance en 18 10. 

On rencontre quelques kchantillons d'une 
autre race sur le versant occidental du Mexi- 
que, autour de la ville d'hcapulco dont le 
magnifique port etait le point dddkpart et d'ar- 
rivke de I'unique navire qu'on expediait an- 
nuellement du Mexique vers la Chine et les 
regions avoisinantes. Ce sont des hlalais qui, 
venus avec,le galion. se ilxerent dans le pays. 
11s n'ont pas laissk que de se multiplier. La 
population chinoise, qui est si laborieuse, si 
intelligente au travail et si sobre, serait facile 
aattirer dans le pays et s'y acclimaterait bien. 
Ne la voyons-noue pas slCtablir en Californie 
et en Australie, malgré les mauvais traitements 
dont elle y est l'objet ? 11 y a peut-btre de ce 
c6te une bien precieuse ressource pour le peu- 
plement du Mexique et le dkveloppement de 
ses richesses. 

La race dominante jusqu'ici a BtB la race 
blanche, qui fait un sixieme ou iin septieme de 
la totalitk. Elle n'est pas sans quelque mélange 
de sang indien, parce que, d& le temps de 
Cortez, et meme par les soins de ce grand 
homme, des alliances legitimes furent contrac- 
tees entre les deiix races : plusieurs de ses 
compagnons d'armes, et des plus illustres, 
s'unirent devant les autels aux veuves conver- 
ties des chefs mexicains qui avaient succombé 
pendant la guerre. La domination de la race 
blanche n'est pas absolue. Les classes de sang 
mele eC meme les purs indigenes out fourni 
au pays des hommes distingues qui sont par- 
venus au premier rang. Guerrero, qui fut pré- 
sident, ktait un mküs. On assure que le prksi- 
dent Juarez est un Indien de race pure. 

Voici ce qu'ktait la population du Mexique 
en 18 10, d'aprks un travail statistique de don 
Francisco Navarro y Noriega, que M. de Hum- 
boldt cite comme digne de conliance : 

Europkens et crQles de race 
europeenne . . . . . . . . . 1,097,928 

Indiens . . . . . . . . . . . . . 3,676,28 1 
Castes ou races mixtes . . . . 1,338,706 

Total.. . . . . . 6.112.915 
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M. de Humboldt inclinait A cmire, en 1824, 
que la population totale était montée a 7 mil- 
lions. Aujourd'hui on estime qu'elle est de 
8 millions. 1 

Le Mexique depuis la conqu4te p a r  Fernand 
Cortez. - La conqiiete du pays eut lieu par 
une suite de batailles et de Iiauts faits qui com- 
mencent le jour du dbbarquement (le jour du 
Jeudi-Saint de l'an 1519) et  quise terminen1 le 
13 aoht 152 1 , par la prise du demier quartier 
de Tenochtitlan ou Mcxico, et par la capture 
du jeune et vaillant empereur azteque Guati- 
mozin. On s'occupa aiissitot d'organiser cette 
vaste conquete. Les Indiens, quoique convertis, 
furent, a i'exception des nobles et des gens 
de Tlascala, partagés, a titre d 'escla~es ou a 
peu pres, entre les conquérants et des person- 
nages de toute sorte qui viiirent d'Espagne s e  
joindre a eux ou qui furent envoyes par la cou- 
ronne. C'était ce qu'on appelait le systeme des 
repartiniienlos, mot qui indique assez bien 
I'opération meme qui s e  pratiquait. On se  ré- 
parlissait ces pauvres gens cornnie des trou- 
peaux de Itetes, pour les faire travailler a la 
terre ou aux mines. Ce systkme, appliqué dans 
I'ile d'Hispaniola ou Saint-Domingue, y eut bien- 
tbt pour effet la destruction des indigenes. Au 
Mexique, on Ctait en présence d'une race plus 
robuste et  plus Cnergique. Le travail forcé y 
décima la population, mais ne l'anéantit pas. 
11 faut dire aiissi, a cette occasion, que le clergé 
exerca, en faveur de cette race infortunée, un 
palronage infatigable, et il eut le bonheur de 
rbussir, soutenu qu'il ktait, dans cett,e pensée 
d'humanitb, par la cour d'Espagne. Celle-ci con- 
sidérait comme un héritage glorieux pour elle, 
les sentiments de charité chrétienne qu'avait 
constamment manifestes envers les indigenes 
d'Ameriqiie la reine Isabelle, et dont, a son lit 
de mort, elle avait recommandé l'observation a 
ses successeurs. Plus tard,les cours de justice 
ou audiencias et  les vice-rois, parmi lesquels 
on a lieu de signaler plusieurs hommes distin- 
gués, furent les interpretes de la pensée royale 
et alténuerent les maux dont les Indiens étaient 
accablés par des colons ou des feudataires aussi 
violents que cupides; mais ce fut le clergé qui 
prit l'initiative de la protection de ces infor- 
tunés. 

Un pr&tre respectable, i'évkque Barthélemy 
Las Casas, flt retentir 1'Amerique et I'Espagne 
de r6clamations si énergiques, que la cour de 
Madrid modifla profondément le régime établi. 
Les repartimientos furent abolis et remplacés 
par les encomiendas. C'était, a peu de chose 
pres, le servhge substitué a I'esclavage. L'In- 
dien Ctait attaché a la glebe avec sa famille, au 
Iieu de dBpendre individuellement du caprice 
d'un maltre. Une partie des lndiens restait 
meme en deliors des encomiendas, dans des 
villages dont I'accbs Ctait interdit aux blancs. 
Sous le regne de Charles 111, prince éclairé et 
porté aux améliorations publiques, les abus et  
les violentes qui s'étaient de nouveau fait jour 

1. D'sprBs l'dlrnanarh de Gotha, qni cite un docu- 
ment offlciel, 8,100,000 hnbitants. 

sous le régime deseneomiendas,parurent insou- 
termbles a la cour de Madrid. On abolit donc ce 
mode de relations entre les blancs et les In- 
diens. L'indigene n'eut plus de maltre s i  ce 
n'cst le roi; mais il devait payer un tribnt annuel 
ct ou le tenait dans uneminoritéouil était frappé 
d'impuissance. C'est a ce point qu'ils 6taSnt 
déclarés incapables de traiter, toutes les fois 
qu'il s'agissait de plus de 5 piastres (27 fr.). 
On s'ktait flatté par la de protéger les indige- 
nes, mais I'astucieuse cnpidité des blancs trou- 
vait encore moyen de les atteindre, d ' a~ tdn t  
plus qu'ils étaient plus désarmés et moins libres. 
Charles 111 organisa en meme temps les in- 
tendaiices. Les intendants gouverneurs civil~ 
étaient places chacun a la tete d'une province 
et investis d'un assez grand pouvoir sous I'au- 
torité du vice-roi. Cette création date de peu 
d'années avant la Révolution franpaise, elle eSt 
de 1776. Les intendants, qui furent tous bien 
choisis, avaient pour mission, tout en adminis- 
trant le 'pays en général, de proteger les In- 
diens en particulier. 

Les Indiens nobles, désignCsaussisous la dé- 
nomination de caciques, étaient exemptés de la 
dégradante minorité ou vivaient les Iiidiens. Des 
le temps de Cortez, ils avaient été assimilés a 
la noblesse de Castille; mais on n'avait eu au- 
cun souci de donner de i'éducation a leurs 
descendants. On tenait m b e  la main a ce 
qu'ils rcstrssent dans l'ignorance, et eux-me- 
nies, sentant qu'on s e  ménait d'eus, s'etaient 
isolés des hlrncs. Ils avaient affecté de mener 
la meme vie que les Indiens les plus pauvres 
et avaieiit fini par s'abrutir. De leur ancienne 
supériorité, ils n'avaient gardé que i'bsbitude 
d'exercer des exactions envers leursinfortunés 
compatriotes. 

La classe nombreuse des mbtis n'avait guere 
Ct6 mieux traitée que les Indiens. 11s payaient 
le tribut de meme qu'eux; ils n'étaientpas con- 
damnbs cependant a cette minorilk perpfituelle 
que subissaient les Indiens, et en vertu de la- 
quelle ceux-ci etaient inhabiles B contracter 
au dela de 5 piastres, mais ils n'en Btaient pas 
moins dans une condition dégradante, et ils 
avaient a supporter beaucoup d'avanies. 

La catégorie des blancs créoles, c'est-*-dire 
nés dans le Mexique, quoique traitée avec des 
menagements apparents, était survei\lée de prks 
par une politique ombrageuse. On les tenait ri- 
goureusement a I'écart des emplois. A ceux qui 
par eux-memes ou par leurs peres s'étaient en- 
richis dans I'exploitation des mines, ou dans 
celle de vastes domaines agricoles, on donnait 
des titresde noblesse et des décorations; ceux qui 
Ctaient moins opulents obtenaient des g rada  
dans la milice et des croix. Mais ni les uns ni 
les autres ne participaient au gouvernement ou 
a l'administration du pays. Tout ce qu'onleur ac- 
cordait, c'etait d'Ctre membres des municipali- 
tbs ou ayuntamientos. Cette classe, qui était 
nombreuse et, par la force meme des choses, 
inuuente, épronvait unmécontentement profond 
de la déíiance qu'on lui montrait avec si peu de 
méiiagements. 11 n'y avait pas de despotisme 
habile ou ramnb qlii p i ~ t  faire que le fils d'un 



pere nk en Espagne d'iine mere Bgalement es- 
pagnole comprlt et admit qu'il existit un ablme 
entre lui et ses parents, ou entre lui et un frere 
alné natif d'Espagne. On avait beau s'appliquer 
a ce que les créoles restassent ktrangers aii 
reste du monde; on avait beau surveiller tous 
les imprimes qui entraient au Mexique, daos le 
but de ne laisser paraltre sous leurs yeux que 
des livres approuvBs de L'inquisitiou. La vérité 
a une force d'expansion et  de séduction qui 
dkRe les machinations du pouvoir le plus ab- 
sola et la surveillance de i'inquisition la plus 
subtiie. Une antipathie tant6t sourde. tantdt 
déclarée, subsistait entre les creoles et les na- 
tifs d'Espagne. Les deux partis podant les noms, 
i'un des Criollos (créoles), I'autre de Gachupi- 
nes dont il est dificile de prkciser le sens et 
i'origine, étaient en fait constamment en pré- 
sence, autant que le permettait, le rkgime poli- 
tique du pays. 

Les idkes d'indépendance furent qpportees 
et propagées au Mexique par le retenüsse- 
ment de l'émancipation des Etats-Unis et par 
l'explosion de la révolution francaise, qui Qxa 
aussitbt l'attention de i'univers, rnalgré les bar- 
rikres dont les gouvernements absolus entou- 
raient leurs peuples. Au milieii d'une société 
composée d'éléments pareils , elles germCrent 
rapidement, et  les kvénements de la Pénin- 
sule en 1808 leur ayant fourni une occa- 
sion par i'éclipse totale de la royauté legitime 
de qui tout émanait, elles éclaterent aiissitbt 
avec fracas. Nous n'avons pas a entrer ici dans 
le détail de la guerre civile quis'ensuivit. Les in- 
dépendants comrnaudkspardes généraux enchef 
qui ktaient des curés, Hidalgo d'abord, Morelos 
ensuite, remport6reiit de grands avantages; mais 
bient6t ils eprouverent de cruels revers. Un 
officier espagnol d'un grand merite, Calleja, un 
peu plus tard vice-roi , leur flt payer cher leurs 
premieres victoires. Leurs armkes furent battues 
et dispersées, leurs chefs pris et exkcutes. En 
18 15, le triomphe de l'autorite espagnole sem- 
blait accompli. Mais ce n'ktait qu'une apparence. 
Les intelligences et les cceurs ktaient acquis ti 
la rkvolution. Les crkoles doiit, a la suite des 
cruautés commises par les indépendants , les 
priricipaux araient fait cause commune avec les 
Espagnols, se rallierent enQn de toute part aii 
drapeau qui était celui de leur patrie. Le signal 
leur en fut donné par un d'entre eux qui s'était 
signale dans les camps de i'armee espagnole, le 
colonel Iturbide. Ce chef, auquel le vice-roi Apo- 
daca avait confié un corps de troupes important, 
proclama l'independance le 24 février 1821 et 
publia un programme devenu célebre sous le 
nom du PZan d'lguala (c'est la petite ville ou 
il fut proclamé). Le plan #Iguala, remarquable 
par l'esprit de conciliation qui i'avait dicte, ob- 
tint l'adhésion de tout le pays, de toutes les 
classes. L'iudbpendance fut accomplie des lors, 
et a partir de ce moment, eiie n'a pas ktk re- 
mise en question , malgrk la tentatire des Es- 
pagnols sur Tampico, en 1829, sous la con- 
duite du brigadier Barradas. Celui-ci, expédié a 
g a n d s  frais de I'lle .de Cuba avec des troupes 
assez nombreuses, fut bient6t réduit a capituler 

devant les gknBraux mexicains Teran et  Santa- 
Anna. 

Mais la proclamation de l'indépendance ne 
fút que le commencement des plus déplorables 
kpreuves pour le Mexique. Le plan #Iguala por- 
tait que le Mexiqiie formerait une monarchie 
parfaitement séparee, dont la couronne serait 
offerte au roi d'Espagne, sous la condition de 
sbjour, et i son défaut aux infants ses freres. 
La cour de Madrid ayant repoussé cet arrauge- 
ment, Iturbide se  llt proclamer empereur. Mais 
il n'eut qu'un r&ne épliemkre: monte sur le 
trbne en mai 1822, juste un an aprks, en mai 
1823, il s'embarquait a la Vera-Cruz, condamné 
a i'exil. Le Congres mexicaiii , en permanente 
depuis l'émancipation accomplie par le plan 
d'Iguala, adopta la forme républicaine, et eut la 
malheureuse inspjration de copier la constitution 
fédkraliste des Elats- Unis, qui, assortie aux 
mcieurs et aux antécédents des ci-derant colo- 
nies anglaises , heurtait les usages et i'esprit des 
populations mexicaines. Cette constitution, lon- 
guement ClaborBe, fut publiCe au mois d'octobre 
1824 et le président élu fut le general Victoria, 
iin des plus intrepides héros de I'indkpendarice. 
Dans les premieres années les dissentiments 
u'allkrent pas au dela de tiraillements assez pé- 
nibles, mais en 1829 la guerre civile dressa sa 
tete hideuse, et Ic pays, depuis lors, a niarchk 
de revolution en révoliition, de catastrophe en 
catastrophe. En 1837 les idees de ceiitralisation 
et de republique unitaire prirent le dessus. Ce 
fut alors le general Bustameute, un autre vail- 
lant cbampion de i'indbpendance, qui occupa le 
fauteuil de président. Deux ans aprbs, en mai 
1839, cette dignité appartenait au general Santa- 
Anna quidéji avait joué un grand r61e, mais qui 
a partir de ce moment fiit le personnage eminent 
et aoiir ainsi dire le Dersonnacre uniaue de la ré- 
publique mexicaine: 11 avait-déja fait qiiatorze 
mois de ~résidence en 1834 et 1835. Renverse 
du pouvoir plusieurs reprises, il a eté wn- 
stamment rameiik par le cours des kvknements 
qu'il savait habilement seconder. 11 a été plu- 
sieurs fois investi de la dictature. 11 s'est associe 
successivement a tous les partis. Seservant d'eux 
suivant les circonstances sans cependant réus- 
sir a rien fonder, il a lutté non sans honneur 
contre les attaques l'étranger et surtout les 
envahissements des Etats-Unis. C'est ainsi qu'il 
a soutenu avec courageet perskveraiice la cause 
nationale daiis la guerre injuste que les Ameri- 
cains du Nord entreprirent en 1847 et qui s'est 
terminke par la vente forcke aux Etats- Unis du 
nouveau Mexique et de  la Californie. 11 avait 
antérieurement fait la campagne du Texas , 
pour reconquérir cette vaste province que s'é- 
tait appropriée la poignée de colons venus des 
~ta ts -Unis ,  mais il y avait ktk vaiocu et fait 
prisonnier. 11 vit aujourd'hui hors du pays, et 
paralt complétement dksabusk sur les cliances 
de su&s du gouvernement rkpublicain dans s a  
patrie. 

11 resulte d'un tableau historique , que j'ai 
sous les yeux, que le fauteuil de la prksidence a 
changé d'occupants quarante-six fois , du 10 
octobre 1824 jusqu'a ce jour. Le nom du génk- 



ral Santa-Annareparalt cinq fois sur la liste. La 
rkpublique fkdkraliste abolie en 1837, et rem- 
plade alors par la republique centraliste, avait 
étk rktablie a la íin de 1846 (24 dkcembre). En 
revirement nouveau avait eu lieu en 1853, ou le 
systeme centraliste avait encoreprkvalu ; mais il 
avait succombk en 1856, et c'est une constitn- 
tion fbdkraliste, que i'expedition franpise a trou- 
vke debout, si ron peiit dire qu'il restht rien 
debout au Mexique, a ce moment. 

La crise qui n'a pas cesse de dksoler le pays 
depuis I'independance, et qui I'a amoindri en 
territoire et conduit au dernier degrk de I'epuise- 
ment, s'est manifestke, ainsi qu'il arrive tou- 
jours t i  peu pres, par la lutte entre deux grands 
partis qu'on peut appeler, sous toutes reserves, 
'le parti couservateur et le parti novateur; le 
premier affectionnk pour les idkes anciennes et 
les anciens prockdks de gonvernement; le se- 
cond imbu des idees modernes et particuliere- 
ment bpris des prlncipes de la r~volution fran- 
pise  de 1789, mal a propos croisks cependant 
de quelques-unes des maximes fédéralistes des 
Etats- nis s. Le terrain sur lequel bientdt on se 
livra bataille fut celui de la religion. 

Ce n'est pas que le clergk eiit Ct6, a ]'origine, 
i'adversaire de I'indépendance,Loin dela: I'ex- 
ception des dignitaires de I'Eglise qui tous a 
peu pres etaient des Espagnols, je veux dire des 
natifs d'Espague, le clergk, au contraire, avait 
favorisé les efforts des indbpendants; il avait 
meme joue un r61e actif dans I'insurrection; 
c'est lui, on I'a vu, qui lui avait donnk ses deux 
premiers génkraux, et jusqii'a la íin il ne man- 
qua pas de la soutenir. Mais, tout en s'asso- 
ciant aux indkpendants, il faisait interieure- 
ment et meme exterieurement ses reserves. Les 
programmes de goiivcrnement tracés par le 
curé Morelos maintiennent la prkrogative de 
I'Église et son aetorite absolue sur les con- 
sciences. Le plan d'lguala, au nom duque1 I'in- 
dependancefut dkílriitivement consommée, por- 
tait dans son article premier, qu'une des bases 
de I'organisation du pays serait la religioii 
catholzque apostolique romaine , sans tolé- 
rance d'aucuite autre. A l'kgard de ses pro- 
prikths qui elaient immenses , le clergk mexi- 
cain se Uattait qu'elles seraient respectbes et il 
n'est pas interdit de supposer qu'une des rai- 
sons accessoires qu'il avait pu avoir d'adherer 
a la cause de l'independance Ctait tiree du sys- 
teme avouk par la cour d'Espagne, au commen- 
cement du siecle de prendre possession des 
capitaux du clergk mexicain a la condition de 
les remplacer par des titres de reutes justement 
dkcriés. Ce plan avait r e y  un commencement 
d'exkcution , jusques j. concurrence d'une 
somme de 58 millions de francs. 

Mais une fois I'indbpendance conquise, le parti 
libéral mexicain , qui avait fait la majeure partie 
de son éducation dans les livres des philosoplies 
et des publicistes francais, entra avec ardeur 
dans la voie ou I'avaieut prkckdk les libkraux de 
la France et ensuite ceux des deux grandes pe- 
ninsules du midi de l'Europe, I'Espagneet I'lta- 
lie. 11 penclia ouvertement vers la liberte des 
cultesque le clergk catholique, obeisaant en cela 

aux ordresvenus de Rome, repousse de toutes ses 
forces. En meme temps il se proposa de trans- 
porter a i'Etat, qui Btait extrkmement besoi- 
gneux, la propriétP des biens du clergk. A plus 
forte raison, le parti liberal mexicain voulut don- 
ner a I'État, vis-a-vis des prktentions possibles 
de la cour de Rome, les garanties qui font par- 
tie du droit public francais et notamment celles 
qui subordonnent lapublication des bulles, brefs 
et autres actes kmanks du saint-sikge a la sanc- 
tion prkalable du gouvernement. 

11 n'en fallut pas davantage poiir determiner 
une complete rupture entre le parti liberal et 
le clergk. Celui-ci a forme le centre et le noyau 
du parti couservateur auquel se sont rallies un 
grand nombre des principaux proprietaires fon- 
ciers et une partie des populations indiennes. 

Mais aprbs une alternative de succbs et de 
revers, i'avantage a CtB acquis au parti libéral, 
et c'est lui que I'armée francaise a trouve le 
maltre lorsqu'elle s'est présentke au Mexique. 
Le prksident Juarez et le parti qui le soutenait 
etaient places sous I'bgide d'une constitution 
qui reconnaissait pleinement la liberté des cul- 
tes. Des lois avaieut kte rendues qui dkclaraient 
proprietks de I'Etat, sous certaines reserves en 
faveur des ecclesiastiques, les terres et les pro- 
prietes baties du clergC. En vertu de ces lois, 
beancoup de ventes avaieut Ctk operées. 

Jusqu'ici l'expkdition francaise paralt avoir 
rendu au parti mnservateur I'ascendaiit qu'il 
avait perdu. Les noms des hommes qui, sous 
I'influence de la France, ont etC portes aun 
premiers emplois et placks a la tete du gou- 
vernement provisoire, en sont la preuve sans 
rkplique. Par cela meme il est a craindre que 
le parti libéral ne soit devenu I'ennemi de la 
Prance et de son intervention. 

La difficultk politique pour laquelle le Mexique 
succombe, resulte de ce qu'il a ét6 jusqu'ici im- 
possible non-seulement de faire marcher d'ac- 
cord.les deux partis, mais meme de trouver un 
terrain commun siir lquel ils consentissent a se 
tolérer I'un I'autre. Ils s'excluent absolument. 
Le parti liberal poursuit , le plus souvent sans 
lumi8re et sans mknagement, un objet parfai- 
tement recommaiidable ; c'est d'organiser au 
Mexique un ordre politique fondk sur les prin- 
cipes gknkraux que la civilisation moderne a 
adoptes, la oh elle fleurit le plus, comme,dans ' 
les contrees de I'Europe occidentale et les Etats- 
Unis d'AmCrique, en irnitant plus particuliere- 
ment les peuples qui ont avec le Mexique des 
rapports de ressernblance ou de communautk 
dans I'origine, dans les traditions, les mceurs et 
le langage. Ce que nous rppelons en Prance les 
idées de 1789, avec les conskquences qii'en a 
iirkes la France et qu'ont acceptees i'ltalie et I'Es- 
pagne, forme le programme de ce parti. Toute 
la portion de ce programme qni concerue la re- 
ligion, ou pour mieux dire les rapports de 1'E- 
glise avec I'Etat, est repoussee comme sacrilkge 
par le parti conservateur, que la mur de Rome 
en cela soutient et excite de toute sa puissance. 
Les doctrines de 1789 recommandent la liberte 
des cultes, I'abolition des vceux perpktuels, la 
siippression de la juridiclion ecclesiastique et 



du droit d'asile, le  caractere de qontrat civil piastres (65 a 70 millions de francs), tandis que 
pour le mariage, le contr6le de I'Etat sur les les recettes oscillent entre 8 et 9 millions de 
bulles, brefs, encycliques et de tous autres actes piastres, moins de la mbitié du revenu que 
kmanks du saint-sikge, avant qu'ils ne soient re- 1'Espagne en tirait vers la íln du siecle dernier. 
qus et promulgu~s, eteuílnlalimitatio~ expresse Le dkflcit, ou seulement une partie du déficit, 
des pro~riktes du clergk. Or. Dar r a~por t  a dut Btre couvert par des expkdients. Quant au 
1'~mériqbe espagnole, l amur  de-~ome &simile ciiiffrc de ladetteinul ne le e-ounalt et  pcrsonne 
ces diíTbrrntes prkteutions a des attentats coiitre n'eu a vu les intkrets. Les 6valuations les plus 
la foi. Elle s'efforce ainsi de soulever la con- 
science des peuples contre le programme du 
parti liberal. La liberle des cultes en particulier 
est représentée par elle comme une inverition 
de l'enfer et comme la subversion de toiites les 
lois divioes. Le parti conservateur mexicain cede 
a cette impulsion, il est absolu comme la cour de 
Rome. Taiit qu51 en sera ainsi, il n'y apas de con- 
cüiation possible entre les deux partis: la guerre 
civile a perpetuité, voila i'aveiiir du Mexique. 

U faudrait au Mexique un modkrateur ou uii 
arbitre qui imposat ou fit accepter un compromis 
aux deux partis, et surtout a ce parti conserva- 
teur, le plus intraitable des deux. 11 y faudrait 
quelqu'uu qui reproduislt la ce qii'avait accom- 
pü, pour la France, le premier Consul. lorsqii'il 
posa les termes d'une transaction a laqiielle 
se rallia I'immense majorité des deux partis 
entre lesquels était divisee la Fraiice et qui 
pacifia les graves disseiitiments dont la religioii 
était l'origine. Mais la cour de Rome alors preta 
les maiiis a la transaction, l'eneouragea et l'or- 
donna. Au hIcxique la cour de Rome n'admet 
jusqu'ici aucun terme moyen, elle est inkbran- 
lable sur le terraiu ultramontain. Le doute n'est 
pas permis sur ses dispositions, elle les a con- 
signbes dans des actes rendus publics et  parmi 
lesquels on peut citer I'allocutiou di1 saint-pere 
Pie IX du 15 dkcembre 1856, sur l'ktat de la re- 
ligion dans la republique mexicaine, et celle du 
G mai 1863 sur 1'Amérique espagnole en génkral. 
11 serait facile de citer d'autr~slactes ré&nts qiii 
ont manifestk les opinionsdu saint-siége au sujet 
des questions soulevkes au Mexique. Tel est le 
concordat signé a Rome, le 26 septembre 1862, 
avec la rkpiiblique de I'Equateur, document qui 
semble avoir ete tracé de la main dlHildebraiid; 
telle est encore I'encyclique du 1 7  septembre 
1863, aux eveques de la Nouvelle-Grenade. 

. Et puis que1 est i'homme parmi les Mexicains, 
qui se presente a eux avec l'ascendant qu'a- 
vait le premier Consul en France? Que1 est le 
candidat au  tr6ne duYexique qui pourrait prk- 
tendre a la meme autoritk? 

Je parle d'un trdne parce que l'organisation 
rkpublicaine s'est montree, au-Mexique, d'une 
impuissance flagrante; elle a mis le pays au 
bord du précipice, mais i'ktablissement d'une 
monarchie présente plus d'une difficultk. Le mo- 
narque est encore a trouver; car, l'acceptation 
de I'archiducMaximilien d'hutriche n'est jusqu'ici 
rien moins que positive. Et  puis .que deviendrait 
cette monarchie au contact des Etats - Unis qui. 
a tort assurkmeut, lui sont hostiles par avance? 

MICHEL CHEVALIER. 
Apres ce qu'on vient de lire, il est inutile 

d'ajouter que les flnances di1 Mexique sont 
dans un etat dkplorable. Depuis dix ans,  on 
kvalue les dkpenses a 13 ou 14 millions de 

ordinaires i'ont fixé, au commencement de 1863, 
B 145 ou 149 millions de piastres; les frais de 
la guerre de cette annee doivent ajouter une 
somme importante au capital nominal. D'aprb 
le Moniteur du 16 janvier 1863 (Documents di- 
plomatiques), les rkclamations des puissances 
ktrangercs s'klevaient a 40,800,000 piastres, 
dont 16,800,000 dus a l'Angleterre, 12 millions 
a la France, 8 millions a I'Espagne et 4 millions 
a divers. 

Daus la situation actuelle du pays onne sau- 
rait parler de son armee. la ia  a en juger d'a- 
pres les annees antérieures, il peut, dan8 une 
guerre, mettre 50,000 hommes sur pied; l'ar- 
mee permanente est bien rnoindre, et lamarine, 
que nous citons pour mkmoire, compte a peine 
quelques petits bitirnents. 

Enfln, dans scs diverses kvolutions, le Mexi- 
que, ayant plusieurs fois passk par la situation 
de rkpobliqoe féderale, nous allons enumb 
rer les divers États ou pmvinces avec le  chitT1.e 
approximatif de leur population : l o  situés sur le 
golfe du Mexique : Tamaulipas, 1 10,000; Vera- 
Cruz, 349,000; Tabasco, 71,000; Yucatan et 
CampBche , 669,000; 20 a l'intkrieur : Yexi- 
co , 1,030,000 ; Puebla. 659,000 ; Queretaro, 
165,000 ; Guanaxuato, 729,000 ; Michoacan, 
555,000 ; San-Luis de Potosi, 397,000 ; Za- 
ca t eca~ ,  297,000 ; Durango , 144,000 ; Coa- 
huila et Nuevo -Leon , 213,000; Chihuahua, 
164,000 ; 30 sur le Pacifique, Chiapas, 167,000 ; 
Oaxaca, 526,000 ; Guerrero, 270,000 ; Jalisco, 
804.000; Sinaloa, 160,000; Sonora, 139,000, 
et divers territoires, 430,000 habitants. La po- 
pulation de la capitale est de 205,000 habitants. 

M. B. 

PICHEL (l'dllemand) [der deutsche Michel]. 
Personniílcation de I'Allemand analogue a Jac- 
ques Bonhontnte ou John BuZZ. (Voy. ces mots.) 
Micliel est un peu lourdaud, mais honn6tc e t  
bon; il ne passe pas pour 6tre rusk, ni taquin , 
mais pour supporter une bonne dose d'injus- 
tice. La vanité n'est pas son faible, il reconnalt 
volontiers le  mkrite d'autnii. 11 est avec cela 
laborieux et  économe: il arrivera rarement a 
de grandes richesses, mais il croupira plus 
rarement encore dans la misere. 

Le Franpis le  considere volontiers comme 
tapageur, querelleur m&me (une querelle &Al- 
lemands repose sur une futilitk) ; mais cette 
opinion ne paralt pas fondke; elle date peut- 
etre de i'kpoque ou il y avait des reitres et des 
lansquenets. M. B. 

MICHIGAN , MINIESOTA , MISSISSIPI , 
MISSOURI. Voy. Étate-Unis. 

HIKADO. Voy. Japon. 



MILICE. - Ttml'IsT 

MILICE. Voy. Garde nationale, Indeltg, 
Landwehr. 

MINES. Voy. Propridtd sonterraine. 

MINISTERES , MINISTRES. Nulle origine 
ne fut plus humble et plus obscure que celle de 
ces'grands fonctionnaires qui, sous le nom de 
ministres , dirigent en France et centralisent 
entre leurs mains les diff~rentsservicespublics 
dont est cliargk I'Etat. 11 y eut sans doute a 
toutes les epoques des intermediaires néces- 
saires entre le souverain et la nation; mais 
pendant la plus grande portie du moyen ige, 
le regime fkodal restreignit a te1 point les pré- 
rogatives de la royaute, qu'il transforma pres- 
que en relations exterieures les rapports du 
roi avec ses grands vassaux et laissa A cha- 
que ville, a chaque conununauté, a chaque 
province. les soins de son administration Bnan- 
ciere, judiciaire et politique. Les ministeres 
sont douc une institution essentiellement mo- 
derne et ne datent, a vrai dire, que du jour 
ou l'unite de la France, knergiquement voulue 
et accoinplie par Richelieu et Louis XIV, amena 
comme consequence naturelle une centralisa- 
tion systbmatique. Ce n'est qu'aii commen- 
cement du dix-septihme sihcle que les se- 
cretaires d'État devinrent de véritables chefs 
du gouveruement. Leur titre de secrétaires 
a'Élat etait du reste peii ancien: sous les Cape- 
tiens et les premiers Valois il existait a la cour 
un assez grand nombre d'ofliciers subalternes, 
connus sous le nom de : notaires du roi ,  no- 
taires clercs du secret, notaires secrdtaires , 
qui sous Franqois Icr et Henri 11 furent réduits 
au nombre de quatre et qualiflks de notaires 
secrdtaires &Éta.t. Leurs attributions n'avaient 
rien de dkterminé; ils Btaient de service a tour 
de r61e pour I'expbdition des affaires generales 
et des ordonnauces, qu'ils contre-signaient 
depuis le regne de Louis XII; la surveillance 
administrative des provinces du royaume et la 
direction des affaires exterieures etaient kga- 
lement partagkes entre eux d'aprks une divi- 
sion purement gCograpliique; ni la justice, ni 
les Bnances , ni la guerre ne ressortissaient a 
leur autorite. La premiere organisation serieuse 
fut celle de la Maison du roi, a la tete de la- 
quelle fut mis le premier des secrétaires d'h- 
tat (1619); en 1626, Richelieu reunit dans un 
meme departement les afluires extérieures, et, 
apres l'abolilion de la charge de connétable, 
(16271, conna la direction de toutes les affaires 
de,la guerre aux mains du troisiemesecretaire 
d'Etat (1636-1643). Mazarin ne modifla en nen 
cet etat de choses; mais sous les ministeres 
des deux illustres cardiuaux , les secrétaires 
d'Etat ne furent gube autre chose que les pre- 
miers commis du ministre. Ce ne fut qu'en 
1661, lorsque Louis XIV declara vouloir gou- 
verner par lui-mbme, que les secretaires d'Etat 
Occup6rent enfln le premier wng dans le gou- 
vernement de la France, 

Voici quelle fut A peu pres et d'une maniere 
genérale, l'organisation administrative et poli- 
tique des secretairenes d'État pendant le regne 

de Louis XIV. Les quatre charges furent con- 
servees: le premier des secretaires eut le de- 
partement des affaires extbricures; le second, 
la maison du roi et le clerge; le troisibme. la 
guerre; le quatrihme, tantbt les affaires de la 
religion réformee, tant6t la marine. Bien des 
services appartinrent alternativement a l'un 
ou a l'autre des secretaires d'Etat; ainsi la ma- 
rine et les galkres, le commerce et les colo- 
nies, les bitiments et les ponts et chaussCes, 
les haras, les manufactures, l'agriculture , les 
mines, les postes, furent tour a tour rkunis 
ou sbpares, rattaches la maison du roi ou a 
tout autre departement, selon qu'il plaisait au 
roi de les coníier a te1 outelde ses secrétaires. 
Chaciin d'eux eut sous sa direction exclusive 
un certain nombre de provinces et de genera- 
lites tres-arbitrairement réparties; leseul usage 
qui paraisse avoir prevalu dans cette distribu- 
tion, fut celui de laisser aux soins du secrk- 
taire'd'Etat de la guerre, les provinces ou villes 
recemment réunies' au royatime, c'est-a-dire 
les provinces frontikres de terre. 

A la tete des services judiciaires et flnan- 
ciers se trouvaient deux grands oiliciers de la 
couronne, le chancelier de Franee et 'le contrb- 
leur gérzéral des jinances. La premiere de ces 
deux charges remontait une assez haute an- 
liquitk; des le treizieme siecle le chancelier 
avait été admis a siCger au milieu des pairs, 
et plus tard a reprksenter le roi devant les 
grandes cours judiciaires. Bienqu'il flit nommé 
directement par le roi, i'inamovibilite qui lui 
ktait garantie thkoriquement et l'appui inté- 
ressé des parlements contre les pretentions de 
la cour et de la noblesse lui creaient une si- 
tuation politique elevke et jusqu'a un certain 
point assez indepeudante. Lagarde des sceaux, 
qui lui ktait en outre le plus souvent conflée, 
liii donnait une sorte de pouvoir de sanction et 
de contrdle. On sait quels personnages impor- 
tants furent soiis les dcrniers Valois les chan- 
celiers de France. 11 n'en etait pas ainsi du 
contrOfeur general; ce titre ne representa long- 
temps qu'une fonction tres-secondaire de notre 
organisation financiere. Tandis que le surin- 
tendant des jinances ordonnangait toutes les 
depenses de 1'Etat et les imputait souveraine- 
ment sur les diverses ressources du royaume, 
deux contrdleurs gknéraux Ctaient simplement 
charges de veraer les quittances des trésoriers 
de I'épargne dans les caisses desquels etaient 
deposes les deniers publics et qui payaient sur 
les mandats du surintendant. Mais il en fut de 
la charge de surinlendant comme de celles de 
connetable et de grand amiral : elle parut trop 
importante a la royautk absolue des Bourbons, 
et aprks la disgrice de Fouquet Louis XIV en 
prononp la suppression. 11 lui substitua un 
conseil des ílnances, sous sa présidence di- 
recte, et se rkserva d'abord le droit exclusif 
de signer toutes les ordonnances de depenses 
(1661). Un te1 systdme elit exige chez le roi 
une vigilance et une activite auxquelles la 
royaute franpise ne pouvait kvidemment s'as- 
treindre, aussi devint-il bientbt une fiction: les 
controleurs gkneraux furent transformes a leur 



tour cinq ans apr& et radministration gkne- 
raie des finances, ffxation des impOte, adjudi- 
cation des fermes, perception des fonds ecclb 
siastiques, ordonnancement des dkpenses, en 
un mot les recettes et les dkpenses du royaume, 
furent eonflkes a Colbert, avec le titre unique 
de contrbleur gknkral. 

Cette substitution eut cependant de sérieuses 
conskquences. Jusqu'alors les deux charges 
de chancelier et de surintendant avaient joui 
d'une importante trks-supkrieure a celle des 
secretaires dlÉtat, et aucun esprit de corps ne 
rattachait entre eiies ces fonctions trop iné- 
gales. Le chancelier appartenait le plus sou- 
vent a la noblesse , d'abord d'kpbe, puis de 
robe; le surintendant n'arrivait a cette posi- 
tion que par le chiffre klevk d'uue fortune 
personnelle ; aupres d'enx les secretaires d'E- 
tat ne furent longtemps que des agents d'af- 
faires. Lorsque Colbert prit le titre de contrb- 
leur gknkral, il etait d6ja secr6taire d'htat et 
n'ktait arrivk a cette fonction que par les de- 
gres ordinaires de la hiérarchie administra- 
tive. Les Linances eritrkrent done naturellement 
dans les attributions des secretaires d'État qui 
dbormais n'eurent plus qu'un coilegue dans 
le contr6leur general. 

Par la force des choses il en fut de mbme 
de i'autoritk 'du chancelier ; elle se  rbduisit 
bientdt a une fonction administrative et a la 
surveillance de la magistrature. Eucore faut-il 
ajouter que les secrktaires d'État avaient dans 
leur juridiction les parlements des provinces 
qui Ieur Ctaient assignees. 

Ainsi divise entre six grands fonctionnaires, 
le gonvernement ne cessa pas en rkalite d'ap- 
partenir au roi et au roi seul. Les quatre secré- 
taires d'Etat, le contr6leur et le  chancelier 
étaient loin de former ce que I'on a appele 
depuis un minislere et ce qui commencait a 
se  constituer en Angleterre a la mCme kpoque 
sous le nom de cabinet. 11 n'existait entre eux 
aucun lien, aucune solidaritk. 11s se réunis- 
saient, il est vrai, rkgulierement plusieurs fois 
par semaine dans les conseils du mi : conseil 
d'État . conseil des ddpdches, conseil des flnan- 
ces, conseil des parlies , conseil de commerce, 
mais a titre de conseillers d'gtat et rkunis 
avec d'autres conseillers d'kpke ou de robe. 
Toute leur autoritk et tout leur prestige tenaient 
uniquement a ce qu'ils reprksentaient le roi. 
En fait, il est a peine utile de faire remarquer 
combien fut grand i'ascendant de secrétaires 
d'État tels que Colbert et Louvois sur la poli- 
tique genérale de Louis XIV, mais i'impulsion 
que ílt subir au roi le genie dur et obstine de 
ces deux ministres fut une exception pure- 
ment accidenteile et d'ou ressort davantage le 
spsteme du gouvernement de i'ancien rkgime. 
Louis XIV ne supporta qu'impatiemment une 
domination, mCme aussi glorieuse, et l'on sait 
au milieu de quelles circo~stances moururent 
les deux grands ministres de la paix et de la 
guerre. Louis XIV, de meme qu'il avait écartk 
avec soin du gouvernement tout homme de 
grande naissance, ne rechercha plus que des 
secretaires d'État d'inteüiience ordinaire, de 

qraot&re facile et d'une grande assidnite de 
travail. a 11 n'était pas demon intkrbt, dit-il dans 
ses mkmoires, de prendre des hommes d'une 
qualité h h e n t e .  11 fallait avant toute chose 
faire connaitre au public , par le rang meme oii 
je les prenais, que mon dessein n'était pas 
de partager mon autoritk avec eux. 

Sa souverainetk supreme ainsi hautement 
sauvegardke , il ne craignit point de combler 
d'honneur ses secrktaires d'Etat. aCes gens de 
rien, comme les appelle Saint-Simon, qu'au 
moindre mkcontentement il rCduisait au n h t , ~  
requrent une foule de prbrogatives et de dis- 
tinctions personnelles superieures a celles 
des gens de la plus haute qualite. Ducs et pairs, 
markcliaux de Prance, princes du sang eiix- 
meqies durent se soumettre aux ordres de vils 
a roturiers,n et les qualilier de Monseigneur*. 
Ce fut alors qu'ils commencCrent a ajouter a 
leur titre de secretaires d'Etat le titre de Mi- 
nislres , nom tres-repandu aux dix-septieme et 
dix-huitieme siecles parmi les membres des 
conseils du roi. Le chancelier et le president 
du Conseil Btaient de droit ministres d'Etat, et 
beaiicoup de conseillers d'Etat, de comman- 
dants d'armke, de ministres plknipotentiaires 
recevaient par brevet ce titre , qui n'emportait 
avec lui aucune attribution d'autorite. Lorsque 
les ecrktaires d'État l'eurent ajoute a leur 
titrdordinaiie, on prit peu A peu 1.habitude de 
leur rkserver cette dknomination. 

La mort de Loiiis XIV et la minorité de 
Louis XV amenerent une tentative de réaction 
contre le systeme degouvernement sous lepe1 
s'etait kpuiske la France. La noblesse, a aocou- 
tumee A n'Ctre bonne a rien qu'a se faire tuer et 
a croupir, du reste, dans la plus mortelle inuti- 
litk, essaya de renverser le monstre qui I'avait 
dévorke, c'est:i-direle contrbleur gkneral et les 
secrktaires d'Etat, souvent desunis, mais tou- 
jours parfaitement rkunis contre elle. r Saint- 
Simon, auquel nous empruntons ces lignes , 
proposa et lit adopter au rkgent uu plan depuis 
longtemps medité et prepare par lui. Les cinq 
grandes charges furent siipprimkes; ou leur 
substitua d'abord six, puis sept conseiis spk- 
ciaux subordoniiés au conseil de régence: ce 
furent les conseils de consciente, des d a i r e s  
dtrangeres , de la guerre, des jinances , de la 
marine et du dedonz du royaume et du com- 
merce. 11 est inutile de dire que les membres 
de ces conseils furent a la nomination du ré- 
gent. a Trois especes d'hommes , choisis par la 
convenance , par la faiblesse et par la nkcessitk, 
remplissaient les listes ; d'abord de grands sei- 
gneurs, vieux dans les intrigues, mvices dans 
les alfaires; ensuite les amis du r e e n t .  esprit8 
irondeurs et pervers, ignoi'ants et spirituels; 
enfin au-dessous d'eux ktaient jetés pele-mCle 
des conseillers d'fitat, des maitres des requetes, 
des membres du Parlement, gens instruils et 
laborieux destines a réparer sans gloire et sans 
émulation les begues de leurs coll&guesIn Deux 
secrktaires , qui n'avaient entrée dans aucun 

1. Af¿wwirer de Saint-Sinron. Cam. Rousset, Eirtoirr 
de Lvuvoir. 

8. Lemontey, Hiefoirs dr diz-huitilole aitck. 



de8 consei!~, se bornaient i tenir registre des 
résolutions du conseil de régence et a expédier 
les ordres particuliers du rkgent, ce qu'on ap- 
pelait alors les signatures en commandement. 

Favorablement accueillie au dkbut, cette rk- 
forme ne tarda pas a devenir, gríice B de tels 
éléments, completement impopulaire. L'ordon- 
nance de crkation avait invoque l'intkret consi- 
derable qui existe na ce que les affaires soient 
r&lées plut6t par un concert unanime que par 
la voie de i'autorité; n mais elle s'ktait trompée 
en remettant lepouvoir exkciitif entre les mains 
de conseils delibérants. Le concert unanime 
qu'elle cberchait a Ctablir pour donner plus 
d'autoritk et de force morale au gouvernement 
aurait dii Ctre cherché plus haut et dans une 
tout autre sphhre. Ce ne sont guere que les 
principes memes d'un gouvernement, le sens 
génkral de sa politique, les bases de son orga- 
nisation, I'examen et le cohtr6ie de i'ensemble 
de ses actes qui puissent Btre soumis aux de- 
liberations d'un conseil ou d'une assemblbe. 
D&j&, au dix-huitieme sibcle, d'Argenson les ju- 
geait en ces termes: a Aiitant les conseils peu- 
vent etre utiles, quand ils sont diriges, que les 
questions qui leur sont soumises ont éte d'a- 
vance pr$arkes par i'autoritk et que celle-ci 
dbcide souverainement apr&s Ics avoir consul- 
tes, autant sont-ils dangereiix lorsqu'aii li 
leur laisser le soin d'kclairer le pouvoir, "he o le 
leur abandonne tolit entiera.* D'autres tenta- 
tives pareilles ont éte faites depuis lors, mais 
toujours Yexpérience s'est prononcee contre 
cette division et cette forme collective du pou- 
voir executif. n Niille collection d'hommes , a 
moins qu'elle n'ait une organisation ou une 
hibrarcliie, n'est propre B I'action, dans le vrai 
sens du mot. Meme un conseil d'élite, composk 
d'un petit nombre de membres familiers avec 
la besogne qu'ils ont d trailer, est toujours un 
instrument inférieur a quelque individu qui 
pourrait etre trouvk pami ses membres , et ce 
conseil gagnerait enormement a ce que cet in- 
dividu devlnt le chef et a ce que les autres lui 
fussent subordonnks.*o 

En peu d'années, les abus se multiplihrent 
et il fallut renoncer a cette iiiuovation (1 7 18). 
L'existence des conseils avait été de trop courte 
durke pour qu'elle ptit effaccr les preeédents 
administrati. du dernier regne; les quatre se- 
cretaires d'gtat et le contrOleur général fiirent 
donc retablis. Aucune amklioration ne fiit du 
reste apportee soit a leur oi'ganisation, soit a  
leurs attributions; le mcme arbitraire répartit 
tour a tour a cliacun d'eun les differentes pro- 
vinces du royaume et les branches les plus di- 
verses des services publics. Un cinquieme se- 
crétaire d'ktat fut cependant creé vers la fin du 
dix-huitiéme siecle pour s'occuper exclusivc- 
ment des affaires industrielles et commerciales. 
Au point de vue politique un changement plus 
grave eut lieu lorsque Louis XV, abandonnant 
le principe du gouvernement personnel, permit 
au duc de Bourbon et au cardinal de Fleury de 

1 .  Y L m i r e r  de d'drgcnaon. 
2. Sir Jahn Btriut  Mil!, Du Bcuoernrment rsprhen- 

tatij. 

reprendre le titre oublié de principal ministre. 
Louis XVI, comme son areul, prétendit gou- 
verner lui-meme, et ce fut avec des institu- 
tions apeu pres semblables i celles du regne de 
LouisXIV qu'il se presenta devant les Etats gé- 
nkraux. 

Pendant que la royautk franpaise Clevait ainsi 
lentement aux plus hautes fonctions de I'État 
des agents d'abord tres-subalternes, et ne leur 
remettait la direction de toutes les affaires du 
royaume qn'aprks les avoir entierement assu- 
jettis a son siipreme bon plaisir, la société an- 
glaise, vers la meme époque, c'est-a-dire vers 
la fln du dix-septieme siecle, amenait ses sou- 
verains i se couvrir de I'autorité et de la res- 
ponsabilited'un certain nombre depersonnages 
unis par les memes opinions ou par les memes 
interets, possédant par eux-memes une sérieuse 
intiuence sur la nation et acceptant le poiivoir 
pour faire triompher et pour appliquer eux- 
memes les principes politiques dont ils étaient 
les defrnseurs. L'origine diamétralement oppo- 
see des deux ministeres explique suffisatument 
la diversité de leur caractere; ce fiirent, en 
France, desimples commis d'administration qui, 
par une série d'actes que Saint-Simon qualiae 
d'usurpations , arriverent insensiblement au 
premier degrk dti pouvoir; en Angleterre , les 
ministres appartinrent des i'abord a la haute 
aristocratie territoriale; ils furent choisis par le 
roi parmi les membres du Conseilprivt?, con- 
seil que la Constitution avait depuis longtemps 
investi de hautes prkrogatives. 11 n'y eut dono 
dans le fait de leur création rien de nouveau, 
ni d'anormal. En face d'un parlement auquel il 
rendait compte de sa politique et de laconfiance 
duque1 i1 Ctait force d'obtenir le vote des irn- 
pdts, le souverain fut necessairement conduit 
a  s'entourer non-seiilemeiit d'agents exkcutifs 
chargés de I'expédition de ses ordres, mais de 
personnages polilirlues , dont la libre adliesion 
et I'appui omciel fussent l'knonciation et la ga- 
rantie de sa politique et qui par leur grande si- 
tuation pusseiit en assumer la responsabilit~k 
Ces personnages, il n'eut ni ii leiir creer une 
position, ni A demander pour eux une autorité 
particuliCre. a Des les premiers temps, les rois 
d'hngleterre avaient été assistks parun conseil 
privé auquel la loi assignait divers devoirs et 
diverses fonctions de grande importance. Pen- 
dant plusieurs siecles ce couseil delibkra sur 
les affaires les plus graves et les plus dklicates. 
mais graduellement son caractere changea. 11 
deviut trop nombreux pour le secret des af- 
faires. Le rang de conseiller privé était souvent 
accordA commc distiuction honorifique d des 
hommes auxquels ou ne contlait nen et dont 
on ne demandaitjamais I'opinion. Le souverain, 
dans les occasions les plus importantes, prenait 
I'avis d'un petit groupe deministres dirigeants. 
Mais ce ne fut qu'apres la restauration que ce 
conseil intime commenp B attirer l'attenliori 
génkrale. Longtemps encore les hommes poli- 
tiques surannks continuerent a regarder le ca- 
binet comme un coiiseil inconstitutionnel et 
dangereux. Réanmoins il devint de plus en plus 
important. Enfin il tira a lui la plus grande par- 



tie du pouvoir exécutif, s'en empara et  depuis 
plusieurs générations il est regardé comme une 
parlie essentielle de notre organisation politi- 
que.. . l u C'est, a vrai dire, du regne de Guil- 
laume 1I[ que date la formation complete du 
premier ministere, te1 a peu pres qu'il est en- 
care constitué aujourd'hui; sous les Stuarts et  
pendant les premieres années de Guillaume, le 
gouvernement continua #&re un gouverne- 
ment composé d'administrations indépendantes 
a la tete desquelles Whigs et  Tories étaient in- 
distinctement m&lés. Les luttes que Guillaume 
eut a soutenir en lrlande e t  sur le  coiitinent, 
les difficultés graves au milien desquelles s'é- 
tablirent ses premiers rapports avec le Parle- 
ment, le forcérent a donner plus de cohésion 
et  d'unité au cabinet. a Vers la fin de  1696 on 
vit que les principaux serviteurs de la couronne 
étaient étroitement unis entre euxpar des liens 
publics et prives, qu'ils s e  montraient prompts 
a se  dBfendre les uns les autres contre toute 
attaque, que la majorité de la Cliambre des 
communes était rangée eri bon ordre sous ses 
chefs et qu'elle avait appris a semouvoir commc 
un seul homme a leur commandement '. u L'é- 
tablissement de la monarchie constitulionnelle 
Ptait achevé. 

Les premiers actes de l'Assembl6e consti- 
tuante témoignerent du dessein qu'avaient ses 
principaux membres de donner a la France une 
constitution analogue a celle de I'Angleterre. 
Mais I'ceuvre qu'avait accomplir la rkvolution 
francaise etait trop vaste et trop profonde pour 
qiie les limites precises des différents pouvoirs 
pussent Btre déterminées et  respectees par les 
divers partis auxquels appartint successive- 
ment le gouvernement de la France. Au mi- 
lieu des questions sociales et politiques que 
des le premier jour la Constituante eut B ré- 
soudre, I'orgauisation du pouvoir exécutif n'ap- 
parut que comme une question secondaire ,,qu.e 
primait de beaucoup par son importance 1 ori- 
gine mbme de ce  pouvoir. En ceci, comme a 
beaucoup d'autres points de viie, les esprits, 
moins préoccupés des principes nouveaux qui 
venaient u'etre proclamés que des circonstan- 
ces au milieu desquelles la révolution s'opérait, 
nevirent toujours, dans le chef de la monarchie 
constitutionnelle qu'ils essayaient de fonder, 
que le descendant des rois absolus de I'ancien 
régime, roi absolu lui-mBme la veille encore, a 
l'kgard duque1 on ne  pouvait avoir trop de dé- 
íiance et  dont il fallait sans cesse réduire et  
annihiler l'autorité. L'Assemblée n e  s e  borna 
donc pas a déclarer les ministres responsables; 
elle ne permit pas qu'ils fussent pria parmi ses 
niembres, elle s e  reserva de statuer sur le nom- 
bre et la division des départements ministériels 
et decida que la fonction la plus considerable 
du pouvoir exéciitif, le maniement des fonds 
de I'Etat. ne  dé~endrait  ni des ministres. ni du 
roi, mais auraitAune administration particuliere 
soumise a I'Assembléc nationale seulement et 
a son comité des finances. (Lois des 27 avril et 

1. Macaulay, Hieloire d'dngleterre. 
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25 mai 1791.) C'était dkpasser immEdintement 
le  but, c'était, comme l'a dit Mme de Staei, rcom- 
biner une constitution commc on combinerait 
un plan d'attaque et considérer le pouvoir exé- 
cutif comme un ennemi de la liberté, au lieu 
d'en faire une de ses sauvegardes'. a Les faits 
prouvkrent aussit6t que les ministres , apres 
comme avant la révolution , n'avaient aucune 
indépendance personnelle , aucune initiative, 
auciineinfluence sur la marche des événements 
et, d'liumbles serviteurs du rol, devenaient les 
hunibles serviteurs du pouvoir législatif. Non- 
seulcmenl en efret I'AssemblCe exerca une in- 
spection immkdiate sur leur administration, 
droit que renferme implicitement le principe 
de responsabilité et qui écarte loute confusion 
des pouvoirs, mais elle intervint de plus en plus 
fréquemment dans leur administration, ni&me 
par des décrets speciaux et isolés, quiarrktaient 
sans cesse l'action du pouvoir exécutif et ré- 
duisaient les ministres & ne pouvoir rien faire 
sans y Ctre préalablemeut autorisés. Entrée 
dans cette voie de dénance et  de concentration 
de la souveraineté, la révolution alla jusqu'au 
bout: les derniers ministeres dont s'entoura 
Louis XVI ne  pnrent, malgré les efforts intelli- 
gents dn cabinet girondiu, que témoigner de 
leur impuissance; le lendemain du 10 aoht les 
minjstres, constitués en conseil exécutif pro- 
visoire, furent directement nommBs par 1'As- 
sernblée. Mais qii'était-ce qu'un pareil conseil, 
composé de mcmbres étrangers a I'hssemblée 
législative et a la Convention, sinon de simples 
secrétaires des vingt-deux comitBs de repré- 
sentants? Aussi, aprhs la formation du comité 
de salut public, un décret de la Convention du 
10' avril 179h en prononqa-t-il la suppression; 
ades ministres étaient despuissancesqui avaient 
encore trop d'importance; . . . ou ils laissaient 
tout faire au comité et  alors ils étaient inutiles, 
ou bien ils voulaient agir et alors ils ktaient 
des concurrents importunstn Les ministeres 
furent donc abolis et  l'on constitua B leur place 
douze commissions dépendantes du coniité de 
salut public, (1 et qui n'étaient autre chose que 
les douze bureaux entre lesquels on avait par- 
tagé le matériel del'administration3.n LaConsti- 
tution de I'an111 (1195), tout en rétablissant les 
ministkres, suivit lesm6rnes errements et  n'ac- 
corda aux ministres qu'une position tres-se- 
condaire dans le gouvernement. Leur nombre 
et  leurs fonctions étaient déterminés par le 
pouvoir législatif; ils étaient nommés et révo- 
qubs par le Directoire, qui, cboisi lui-méme par 
les conseils des Anciens et des Cinp-Cents, d a -  
vait que les attributs les pliis restreints dupoü- 
voir exécutif. Ces ministres ne  pouvaient ap- 
partenir a aucune des deux assemblées et  
Btaient responsables devant elles de leurs aCteS 
administratifs. La Constitntion de l'an VI11 ne mo- 
diíla cet état de choses que dans le but de don- 
ner la prékminence au pouvoir executif. Le 
premier consul nomma directement les minis- 

1. M-. de BtsB1, Conaidhations aur l a  s¿volution 
Panfa iae ,  Pe pavtie, ahap. XXVIII. 

2. Thiers, Rtvolution frangaius, liv. XXI. 
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tres qui continn&rent &re assujettis a une 
responsabilité Bctive, mais ne purent acquérir 
ni une plus grande indépendance, ni une plus 
grande influence dans I'Etat. Ce fut la charte 
de 1814, qui, tout en reconnaissant a la  royautk 
le droit de nommer et de révoquer les minis- 
tres, proclama le principe de la responsabilité 
ministérielle sérieuse, donna ainsi pour la pre- 
miere fois a un cabinet francais la force, I'unité 
et la prépondkrance qu'avait acquises depuis 
un siecle, en Angleterre, le conseil des minis- 
tres et, a cbté du souverain inviolable et liéré- 
ditaire, crka un pouvoir exéciitif suílisamment 
libre dans son action gouvernementale , mais 
sans cesse sournis au contrble de la Chambre et 
destiné, par cette nécessité d'union et de con- 
liauce entre les deux poiivoirs, a représenter 
les diverses tendances et les opinions succes- 
sives de la nation. 

11 n'entre pas dans notre siijet d'examiner 
jusqu'a que1 point les faits répondirent au but 
que I'on s'était proposk, ni de rappeler l'histoire 
des nombreux cabinets qui se sont succbdé de- 
puis lors au pouvoir. 11 suílira de faire remarquer 
qiie la Constitution de 1848, en subordonnant 
dans une assez large mesure le président de 
la république au ministere, et en les soumeftant 
I'un et l'autre a une égale responsabilité, com- 
mit la mEme inconskquence et la meme faute 
que les constitutions de la rkvolution francaise. 
C'était diviser le pouvoir exécutif que disse- 
miner la responsabilité; il scmble en effet qu'il 
soit tout a la fois logique en tliborie et neces- 
saire en pratique de faire de la responsabilitk 
l'indice etle contre-poids de la prépondérance. 
Sous la monarchie constitiitionnelle la maxime : 
nLe roi rCgne et negouverne pas,n n'était que 
I'expression rigoureuse des principes de la 
Cliarte; I'inviolabilité ne pouvait etre admise 
qu'autant que l'influence royale était soumise 
a la direction des ministres responsables. DBs 
I'instant que le chef du pouvoir executif 6tait 
rendu a son tour responsable, il fallait lui sub- 
ordonner entiCrement les ministres, sous peine 
dc crker un anlagonisme fatal. C'est ce que 
comprit lelbgislateur de 185 1-1852 dans I'énon- 
ciation des bases de la Constitution proposkes 
a l'acceptation du peuple franqais, et ainsi con- 
*es : 

n l o  Un chef responsable, klu pour dix ans; 
u 20 Des ministres dkpendant du pouvoir 

exkcutif seul. n 
Les termes du probleme étaient renversés 

et, pour éviter la compktition des portefeuilles, 
la prkpondérance déplacée; mais ces deiix 
bases solidaires se compl6taicnt ct se justinaient 
l'une l'autre. Car si le ministere, &nsi trans- 
form8, ne pouvait plus reprksenter que le chef 
du pouvoir sous la direction duque1 il était 
placé, ce chef ktait déclaré lui-meme respon- 
sable, et sa'responsabilité, déflnie par la base 
meme de la Constitution, était établie de la 
maniere la plus enective, par une réélection 
,décennale. 

Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 et 
le plébiscite des 21 et 22 novembre suivants, 
en proclamant I'empire hkréditaire, modiflerent 

la premiere de ces bases, tout en laissant la 
seconde intacte. 11 serait donc nécessaire, ainsi 
que I'a fait remarquer le dfoniteur du 24 juin 
1863, d'aroir recours a un nouveau plébiscite 
pour rétablir la responsabilité ministérielle, si  
le vsu  du pays ou la force des choses deman- 
dait son rétablissement. 

11 convient de remarquer toutefois que deux 
décrets inipériaux et un sknatus-consulte ont 
corrige en partie a cet égard le texte meme de 
la Constitution. Tandis que. de 1814 a 1852, 
des ministres pouvaient faire partie de I'une 
ou l'autre charnbre et avaierit le droit d'y entrer 
et d'y &re entendus aiissi souvent qu'ils le  
désiraient, I'article 44 de la Constitiition declare 
qu'ils ne pourront etre membres du Corps lé- 
gislatif et I'article 51 charge en conseqiience 
le conseil d'État seul du soin de sontcnir la dis- 
cussion des projets de lois devant les charnbres 
au nom du gouvernement. Or, un décret du 
24 novembre 1860, rétablissant un titre sou- 
vent porté autrefois par des membres du con- 
seil des ministres dkpourvus d'attributions, a 
charge deux minzstres sans portefeuille de 
représcnter conjointement avec le president 
du conseil d'htat le gouvernement devant les 
deux chambrcs, et le décret du 23 juin 1863 
leur a suhstitue n le ministre d'État dkgagé de 
toutes attributions administratives, dans le but 
d'organiser plus solidement la représentation 
gouvernementale devant les cliambres , sans 
s'écarter de I'esprit de la Constitution.~~' 

Au point de vue de leur organisation et de 
leurs attributions administratives, les minis- 
teres ont subi depuis 1789 jusqu'a nos jours 
de perpétuels cliangements. L'hssemblée con- 
stituante ne crea d'abord que six départements : 
la justice avec la garde des sceaus, I'intérieur, 
les contributions publiques, la guerre, la ma- 
rine et les colonies et les &aires étrangeres. 
11 a été dit plus haut que I'administration meme 
du Trésor, c'est-a-dire I'ordonnancement des 
dépenses, appartenait directement a Iassem- 
blée. La Constitution de I'an 111 rétablit ces six 
départements en substituant le titre de minis- 
tCre des fcnances a celui de ministere des 
contribuiions publiques. En 1796 fut creé un 
ministere de la poliee générale; en 1802 le 
departement des flnances fut divisé en deux 
ministeres: le ministere des jEnances, chargk 
de l'assiette et du recouvrement des impbts, 
et le ministere du Trésor, cbargé exclusivement 
des dkpeiises. II en fut de mCme du départe- 
ment de la guerre qui forma deux ministeres : 
celui de la guerre et celui de l'administratibn 
de la guerre, en d'autres termes les minis- 
teres du personnel et du matkriel de I'armée. 
Le ministere de la police, snpprimb la mCme 
année (t802), fut rétabli deux ans apres (1804) 
en meme temps qu'etaient instituks un minis- 
tere des cultes apres la promulgation du con- 
cordat et un ministCre d'gtat charg& du contre- 
seing de-tous les actes du gouvernement et de 
l'administration de la maison de I'Empereur. 
La derniere création de I'Empire fut celle du 

1. Ilonitcut da 94 juin 1863. 



MINISTRES. 

ministbe du commerce et des manufactures 
en 1812. 

Le gouvernement de la Restauration rbunit 
en un seul ministere les deux départemeiits 
des 0nances et du Trésor ainsi que ceux de la 
guerre et de I'administration de,laguerre(l814); 
51 supprima les ministeres d'Etat et du com- 
merce (meme annee), et plus tard celui de la 
police gCnCrale (1 81 8); il crCa en 1820 le pre- 
mier ministere de Cinslruction publique a la 
tete auquel fut place le grand-maltre de I'uni- 
versité. Ce departement, rénni a celui des 
afaires ecclésaastiques (ancien ministere des 
cultes) en 1824, separé mornentanement en 
1828, y fut reuni de nouveau en 1829 et ne 
fut réellernent indépendant qu'apres la révo- 
lution de 1830. Un des premiers actes du nou- 
veau gouvernement fut en effet de supprimer 
le ministbre des affaires ecclésiastiqiies, et de 
remettre la direction des cultes au ministre de 
la jnstice. Des 1831, l'ancien ministere di1 
comrnerce, un moment rktabli en 1828, fut 
reconstitué sous le titre de miiiistere de l'agri- 
eulture, du commrrce et des travaux publics. 
Le seul changement apporté depuis lors par la 
monarchie de Juillet a I'organisation ministe- 
rielle fnt celui qui detacha les travauxpublics 
de I'agriculture et du commerce, et en 0t un 
departement separé en 1839. 

La révolution de 1848 se borna a transporter 
la direction des cultes duministere de la justice 
au ministere de l'instruction publique. la is  a 
partir de 1852 et jusqu'a 1863 les attribiitions 
mlnistkrielles ont &te fréquemmeiit modiliées. 
Par les decrets du 22 janvier 1852 furent crees 
le ministere d'État (qui ajouta plus tard a son 
titre celui de et de la maison de I'Empereur) 
et le ministere de la police, tandis que le dé- 
partement de i'agriculture et du cornmerce 
ktait réuni au ministkre de l'intkrieur. Peu 
apres le ministere de la police btait supprimé 
et l'agriculture et le commerce formaient avec 
les travaux publics un seul département. Un 
décret du 14 juin 1858 institua le ministere de 
1'Algérie et des colonies avec les services de- 
taches des ministeres de la guerre et de la 
marine. Mais le décret du 24 novembre 1860 
snpprima a son tour ce nouveau departement, 
en mCme temps qu'il scindait en deux minis- 
tkres, le ministere d'État et de la maison de 
I'Empereur, et qu'il instituait pres des cham- 
bres deux ministres sans portefeuille charges 
de porter la parole devant les chambres pen- 
dant les discussions de I'adresse et des projets 
de lois presentks par le gouvernement. Une 
derniere modiflcation enlin a substitue aux deux 
ministres sans portefeuiiie le ministre d'htat, 
dégage de toute att Mbution administrative et a 
placé l'administration des cultes dans les attri- 
butions duministere delajustice. (23 juin 1863.) 

11 serait difficile, sinon impossible, d'expli- 
quer et de justifier par des vues d'ensemble 
toutes les creations ou suppressions qui vien- 
nent d'étre 6numerCes. Le plus souvent (et 
peut-étre nc faudrait-il mettre a part que la 
création des ministeres du commerce et de 
l'instruction publique, dns au développement 

de l'industrie et de l'instruction en France, et 
répondant a des besoins reels), le plus souvent 
eiies ont eu pour cause des circonstances acci- 
dentelles ou mkme des considerations person- 
nelles qui apparliennent a I'liistoire, mais ne 
sauraieut étre en aucune fapn du domaine de 
la politique. 

Voici quels sont actuellement en France les 
différents services publics qui rentrent dans 
les attributions de cliaqiie minist8re: 

l.Mini8tlre d'lftat : Rapports du gouvernement reo 
le  84nat,  l e  Corps ldgialatif e t  l e  conseil d'l!tit- 
contre-seing des decrets portant nomination des mi! 
nistres, des pr4sidents du 88nat e t  dn Corps legis- 
latif des senateurs e t  des membres du conseil 
d'&tlt. 

2, MinMth de la jtr8tice et de8 cultas: Institutiou 
des juges e t  autres magiatrata nommés par 1'Empe- 
reur. des mauistrats Blua anx tribonaux de com- 

~ ~- 
nierLe; maint&o de la discipline d a n ~  lea tribouaox; 
correspondance arec  les procureurs u6nbraux et im- 
~ B r i a n x  DOIIT veiller L 1a;B~ressiou des crimes et I 
i 'erBcuti~n des lois; nominition des oítlciors minis- 
teriels, tels que avou4s, huiasiers, etc.; surveillance 
exercee sur  ces ofeciers ainsi que sur  les notaires; 
recours en  gr8ce , commntations de peines, extradi- 
tion des criminela, demandes eu r8habilitation, frais 
de justice criminclle; dispenses dl$gc, de parente ou 
d'alliance pour mariage , autorisationa pour servir 8. 
l'étranger, lettres de naturalisation; autori~ation ac- 
cordee aux étrangers de i'8tablir en  Francc; réinié- 
gratioii dans l a  qualit6 et  les droits de cltoyen 
francais. 

De  la direction des cultes dbpendcnt : lea relations 
avec la cour de Rome, l a  correspondance avec les 
archev&quea et BvBques, le maintien de l a  liberte de  
eonscience et l'entretien des monuments consacr&s 
s u  culte. 

B n  sa qualite de garde des pceaux, le  ministre 
veille 8. la garde dn scean de l9&tat, promulgue les 
lois et  en  conserve les originaux. Un conseil du sceau 
dca titres, institu6 auprds de lui,  eat charg6 de sta- 
tuer sur  toutes les demandes de rectiíicationi de 
noma ou de titres. 

L'administration de l'lmprlmerie imp4riale d4pend 
Bnalement du minist4re de laiustice. 
"3. Miniatlre dea affaitea ¿1r~ng4re8: La rddaction e t  

le oontre-seing des trait$s d'alliance et de commerce 
avec leo nations étrangbres; nomination des ambas- 
sadenrs, ministres plBnipotentiaire8, des consuls et  
de tous les agents diplomatiques; rhdaction des in- 
struetions aui  leur sont adress6es: conservatiou des 
traitbs et  autres documenta diplomatiques, ainsi que 
des cbrtes gBographiques oh sont indiquees les li- 
mites de la France. 

4. Ministere de  L'inte'rieur: ExBcutlon des lois de 
police g8n&ralea direction des administraiions de- 
partementale et  kunicipale; nomination des prAfets, 
sous.pr&fets, maires et  adjoints; Blections. íixation 
des circonscriptiona Blectorales; direction des Iignes 
tB18graphiques ; surveillance des administrations des 
prisons, des h&pitaux, des bureaux de bienfaisance, 
des enfants trouvbs, des Btablissementa de charit6, 
des monts-de-piétd; organisation et armement des 
gardes nationales; recensements quinquennaux; 
surveillance d e  la presse p6riodiqne; direction du 
Moniteur. 

5. Ministlre de8 finanea8 : Propositi n des lois de 
finaneee, rddaction .du budget de IP$tat; directions 
g6nBrale de toutea les administrations íinancibres: 
douanes, contributions directes et indirectea, enre- 
giatrcment, domaine , eaux et for%ta, tabacs, postes, 
monnaiea; flxation des dépenses publiques; réparti- 
tion des fonds entre les divers ministbres; reglement 
e t  payement de l a  dette publique, service des pen- 
eions civiles e t  militaires; surveillance des b a n q u e ~  
autorisdes par l ' lhat;  conventions postales; nomina- 
tion ,des receveurs g6neraux e t  particuliers, des 
payeurs et  de tous les agente des administrationa 
flnancibres. 

L'Bcole forestikre de Nanay est plac4e sous l a  sur- 
veillance du ministere des finances. 

6' Miniat¿re de la guerte : Personnel et materiel de 
I'arm6e ; recrutement , nomination aux grades , mou- 
vementa dea troapes; aervice des vivres, logement, 
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habillement, Bquipement des a r m h s ;  hopitanx mi- Grande-Bretagne et premier juge lui-mbme de 
litaires; fourrages; discipline militaire, conseils de  
guerre et  de rdviaion , prisons militaires, prisonniers la 'OUr de la chancel'erie; 40 le lord prdsidsnt 
de  gnerre; rdnerre; transports, eampements et  rm- d~ conseil; 5O le lord d a  sceau prfud; 60 70, 80, 
bulances; fortiíicationa e t  dBp8ts d'artillerie; forgea, 90 et 10. les cinq secr6tazi.e~ d%tat de I'idd- 
fonderies et manufactures d'armee; qoudres e t  sal- 
petreS; ,$coles militaires et d7ppplication; Qcole rieur, a$aires extérieures? des 
lytecbnique, Bcole de sa in t  - Cyr; coiiege de L a  de la guerre et des Zndes (la crbtion de ces 
FlBche; musde d'artillerie; hotel des Invalides; gen- deux dernieres charges ne remonte qu'a 1860 
darmerie; intendance militaire et domaine.militaire ; 
Bxation du taux annuel du remplacement militalre. et a'1855); 'lo le premier lord de ramirautd; 
~e gonvernement de 1'Algbrie est attach6 par le bud- 12' le maitre général des Postes; 13' le chan- 
get au miniatere de l a  guerre. celier du duehd de Lancastre; 14O le prdsident 

7' Miniatdre de la marine et  de8 colonfea : Adminia- dU bureau du commerce; 150 le pr&sident du tratiou des ports et  des arsenaux; nominatiou de 
ton8 les oíñciers de mer e t  des employ6s des ports e t  bureau de la  l0i des PaUVreS. 
arsenaux; approviaionnements maritimes; h8pitaux Ces titres recouvrent des fonctions tr&-a- 
maritimes; bngnes; direction des forces navales; 
jnscrip(ion maritime; caisse den invalides de ma- : le premie' lord de la fut  
rine; administration des coioniea francaises; troupes 1ongtemPs une sorte de surintendant general 
d'infanterie et d'artillerie de marine. des Bnances, charge de l'ordonnancement des 

8' Miniatdre de L'instruction publique: Nomination 
des divers fonctionuaires de Itinatruction pUblfque- depenses; le et le contr61eur gene- 
administration et surveiiiance de ton8 les Btablisse! ral de l'achiquier, rem~lissant I'ofice 
meuts : college de Frauce; Bcole normale; facultds C O U ~  des comptes, vkriiiaient la ikgalitk de ces 
de théologie, de m8decin0, de  droit, des sciences et  depenses en temps pulilsacquittaient les des lettres; lycdes, collBgea, Bcoles normrlea dBpar- 
tementales; dcoles primaires. L1institut, lea biblio- mandats. Mais dans la suite les titres de pre- 
tbBques ,11Acad8mie de medecine , le  Bureau des lon- mier lord de la Tresorerie et de chancelier <'.e 
gitudes, les Bcoles des langues orientales dependent l'É;chiquier ayant souvent appartenu a un seul aussi de ce dbpsrtement. 

S* bIinist¿re de ~'agrirnitu~c, cmmsrce et de# ira- et m&me ministre, lorsqu'ils furent skparks de 
vauzpublica: ancouragements a u  commerce, i Ipin- nouveau, il arriva que toute I'importance poli- 
dustrie e t  & I'agriculture; Bcoles d'agriciilture et de 
commerce; couseils sup,5rieura de ]7agriculture e t  tiqlle fut Iaissee au premier lord de la 
du commerce; prdparation des 10is de douanes; pu- rene et toute l'importance financiere au chan- 
blication des documents atatistiques sur  I'agriculture, celier de 1'É~hiquier. D'autre part, I'Échiquier, 
I'industrie et  le commerce; chambres de commerce; 
chambres consultatives des arts et  mbticrs; Bcoles ayant abandonne la banque une 
r8tbriuaires; conservatoire des arts et mdtiers; ad- de ses plus lourdes fonctions, les Payements 
ministration generale des pontu e t  cbannsdes, des et les encaissements de fonds publics, a peu j, 
miueset minibres; administration et surveillance des pell ramene a lui la surveillance et la direction cbemius de fer;  navigatiou interieure; cauaux, ri-  
vidres, dess6cbement des étangs; travaux contre les de toutes les o~krations financieres de I'État. 
inondations. et au lieu d'un simple contr6le s'est attribiib 
, e ~ z - " ~ ' ~ ~ ~ ; i ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  f~~'~,",";~;;~~ I'entiere administration de tout ce qui concerne 
renr ;  musbes impbrlaux; thBátres, @tea publiques; les recettes et les depenses publiques. tPour 
haras. i'organisation de i'administration des linances, 

11-11 existe e n i u  nn  onribme ministre charg6 de DOY. ~ ~ ~ ~ d ~ - ~ ~ e t ~ ~ ~ e ,  rI.) 
prdsider le  conseil d 'ha t .  Le lord president du conseil, le lord do sceau 

Les ministQes de la plupart des ktats du prive et le chancelier du duche de Lancastre 
continent, n'ayant etk organisks que depuis le ne sont, a vrai dire, que des ministres sans 
commencement de ce siecle et souvent mCme portefeuiile. 
B une kpoque trks-récente, ne different que Les cinq secrktaireries d'État se  dkilnissent 
sur des details d'attributions du ministere fran- elles-m&mes par leurs titres et n'offrent au- 
~ais .  hlais il n'en est pas de mCme du cabinet cune particularitk remarquable. Mais le bureau 
anglais, dont l'origine remonte, nous I'avons du commerce et le bureau de la loi des pauvres, 
vu, au dix-septibme sikcle et dOnt la forniation dont les prksidents sont membres du cabinet, 
graduelle explique les anomalies et le defaut ont une organisation toute speciale, et qui leur 
de systeme dans l'organisation. Aucune loi n'a donnelaforme d'un second cabinet subordonnk 
jamais reconnu i'existence de ce cabinet, au- au premier. Les principaux membres du pou- 
cune attribution ne lui est omciellement ac- voir executif en font, il est vrai, partie a titre 
cordke, et aujourd'hui encore c'est au nom du de commissaires, mais ces deux departements 
conseil prive de la reine que sont adressees a ont une indépendance a peu pres complete et 
la nation toutes les proclamations et toutes les introduisent au sein du cabinet anglais les 
ordonnances. L'usage seul et les prkcedents quelques avantages et les inconvknients nom- 
designent les membres du conseil prive et les breux des conseils exkcutifs. 
rninistres ou chefs de grandes administrations 11 en est de meme de l'organisation de Ya- 
qui en font partie, aussi ce nombre n'a-t-il rien mirautk, devenue depuis quelques annkes le 
de rigoureusement determine et varie-t-il selon point de mire des attaques de l'opposition et des 
les occurrences etlespersonnes. Le cabinet ac- partis alarmistes. La direction generale des af- 
tuel se compose de quinze membres qui sont: faires de la marine est confíCe aux soins de 
lo le premier lord de la Trésorerie, chef du sept lords-cornmissaires, dont le president seul 
cabinet et premier ministre; 2O le chancelier est membre du cabinet; les lenteurs et les h b  
de Z'Échiquier, spkcialement chargé de l'klabo- sitations de ce conseil en presence des im- 
ration du budget et de l'administration des menses progrCs et des rkvolutions radicales 
flnances; 3O le lord chncelier, sorte de grand survenues dans l'art naval -depuis un certain 
juge place a la tkte des corps judiciaires de la nombre d'années, ont ktk souvent l'objet de 



- critiques dans le Parlement et dans la presse 
britanniqiie.' 

Les autres ministres ou hauts fonctionnaires 
qui, sans entrer dans le cabinet, dépendent de 
lui et partagent ses succes et ses dbfaites, 
sont : le lord chambellan, le lord grand-maltre 
de la cour, le lord grand markchal des kcuries, 
le maitre de la monnaie. i'avocat génkral, le 
procureur-gknkral, le lord-lieutenant d'lrlande, 
le secrétairepour l'lrfande, et le premier com- 
miesaire des bois et forets de la couronne. 
Ces deux derniers ont quelquefois, cependant, 
obtenu un sibge dans le cabinet. 

Tous les États du continent, sauf la Suede, 
out depuis longtemps substitué aux conseils 
exécutik irresponsables, I'initiative et la di- 
rection personnelle de ministres isolés agissant 
librement dans les limites de leurs attributions 
et ne rkpondant de leurs actes que devant le 
souverain ou devant le Parlement dans les rno- 
narcliies parlementaires. Mais il existe et il 
devait exister nécessairement d'assez grandes 
variétks ti'attributions commandées, soit par la 
situation gkographique du pays, soit par les 
mteurs nationales, soit par les nécessitks h a n -  
cieres des Etats de second ordre. C'est ainsi 
qu'en Angleterre le département de la y e r r e  
fut subordonné jusqu'en 1855 au dkpartement 
des colonies, le dkveloppement de la puissance 
navale anglaise ayant pendant longtemps fait 
obstacle a la crbation d'une armée permanente. 
C'est ainsi aussi que I'instruction publique 
n'est représentke dans le cabinet anglais par 
aucun fonctionnaire, l'enseignement public ne 
dépendant en aucune fagon de i'État. Cinq dk- 
partements, bien distincts de fonctions et de 
nature, se retrouvent uniformkment partout: ce 
sont les départements de I'intérieur, des h a n -  
ces, de la justice, de la guerre et des affaires 
Btrangeres. klais si cette division représente une 
répartition naturelle et partoiit identique des 
pouvoirs et des fonctions de l'Etat, il n'en est 
pas de méme des autres divisions introduites 
successivement en France ef qui ont amené la 
création des ministeres: d'Etat, - de la mai- 
son de l'Empereur, - de la marine et des 
colonies, - de i'instruction publique, - de 
l'agriculture, du commerce et des travaux pu- 
blics - etparfois de la police - et des cultes. 
Quelques Etats de premier ordre ont pu seuls 
placer un ministre a la téte dechacun de ces 
diffkrents services. La fonction meme de mi- 
nistre d'htat, sinon le titre, ne se retrouve 
qu'en Autriche, oh le miniske d'ktat, comme 
en France, est particulierement chargé des 
rapports de la couronne avec les corps de la 
reprksentation politique et de l'administration 
intérienre et laisse ses autres attributions, 
administration intkrieure, cultes , instmction 
publique, sciences et .beaux-arts, aux soins 
d'un sous-secrétaire d'Etat. En Allemagne, en 
Belgique, en Hollande et en Espagne existeiit 
aussi des titres de ministre d'ktat; mais dans 
la plupart des fitats secondaires de la Confkdé- 

ration germanique ce titre ne s'applique guere 
qu'aux rninistres chargés de I'administration 
de la maison du souveiain et des relations ex- 
térleures, et appelés ainsi a representer en tout 
le souverain; en Belgique et en Hollande il est 
un titre purement honoriilque accordk % d'an- 
ciens ministres ou hauts fonctionnaires et ne 
donnant mCme pas droit d'entrée au conseil 
des ministres ; en Espagne il designe simple- 
ment le ministere des affaires étrangeres. 

Un dkpartement spécial pour la marine existe 
en Autriche, en Russie, en Italie, en Portugal, 
en Espagne et dans les Pays-Bas; dans ces 
deux derniers États (en Espagne depuis 1863 
seulement), il existe en outre, comme en An- 
gleterre, un ministere des colonies. La direction 
de la marine dépend, en Prusse, du ministere 
de la guerre, mais il paralt destine a Stre 
krigk en département séparé. 

L'instmction publique ne fornie un départe- 
ment unique qu'en Russie et en Italie; en Bel- 
gique, ou existe la plus grande liberté d'en- 
seignement, et en Portugal, ce service rentre 
dans les attribiitions du ministere de l'intkrieur; 
dii ministre d'État en Autriche; du ministre du 
commerce et des travaux publics en Espagne; 
des affaires eccl6siastiques en Prusse, en Saxe 
et en Baviere. 

L'agriculture, le commerce et les travaiix 
publics tantdt ne forment qu'un seul dkparte- 
ment: - Autriche, Espagne, Rome, Portugal, 
Baviere; - tantdt, comme autrefois enFrance, 
formerit deux départements distincts: ainsi en 
Prusse et en Italie; parfois meme ces trois 
services restent entierement séparés, comme 
en Russie oh i'industrie et le commerce di+ 
pendent du ministere des flnances, i'agricul- 
ture, du ministere des domaines, les travaux 
publics constituant a eux seuls iine adminis- 
tration isolke, et en Belgique, ob, les travaux 
publics formant aussi un département indkpen- 
dant, le commerce rentre dans les attributions 
du ministere des affaires ktrangeres et l'agri- 
culture dans celui de I'intCrieur. 

Le minlstere de la police n'existe plus qu'en 
Autriche; en Russie, en Espagne, en Italie, en 
Portugal le ministre de I'intérieur a, comme en 
France, la direction de la police qui, en Suisse 
et en Belgique, appartient au ministre de la 
justice. 

Les cultes ne forment nulle part par eux- 
mémes un dkpartement isolé (voy. la note 
ci-dessous); ils sont rattachés ou a la justice : 
Portugal, Espagne, Belgique, Italie; ou a i'in- 
struction p,ublique: Baviere, Prusse; ou au mi- 
nistere d'Etat : en Autriche. Parfois m h e  ils 
sont divises entre deux dbpartements. C'est 
ainsi qu'en Russie les cultes étrangers dépen- 
dent du minist8i.e de l'intbrieur et qu'en Hol- 
lande le culte réformk se rattache a la justice 
et le culte catholique aux affaires BtrangBres.' 

Bien d'autres diffkrences de dktaü, dans les- 
quelles nous ne saurions entrer, distinguent en- 

1. Du moinm est-ce la situation de 1863 ; mais noar 
avons d4jA vu le culte former un et meme deux mi- 
nistbres (culte catholique, cultes non catholiqnes) 
dan8 les Poys-Bas. 

1. Voy. X. Raymoud, ñiarinea de Z'AngZeterre et de 
la Frunce comgarder. 



core les ministeres de i'ktranger des ministeres 
francais. 11 nous suliira d'ajouter quelques mots 
sur ¡a SuBde, oU l'administration,comme toute 
chose, suit encore les antiques traditions des 
derniers siecles. Deux ministres seulement 
existent Stockholm, ce sont ceux de la justice 
et  des affaires CtrangBres; tous les aiitres ser- 
vices sont diriges par des colléges (comitks) 
directement placPs sous la surveillance , des 
htats et ayant a leiir t&te un conseiller d'Etat; 
ces colléges, au nombre de neuf, sont cenx: 
de la giierre, de I'amirautk, de la chancellerie, 
de la Chambre (perception des impbts), dlÉtat 
(conr des comptes), des mines, de la revision 
de la Cliambre (contentieux administratif) et 

médecine (police sanitaire). 

M I A I S T ~ R E  PUBLIC. L'institntion du mi- 
nistere public est née et s'est developpee sur 
le sol de la France. On avait vu, il est vrai, se 
produire dans la législation romaine, rers le 
troisiBme siecle de notre &re, un principe iiou- 
veau , la poursuite d'otilce. Lorsque les citoyens 
cesserent de se devouer aux accus~tions pu- 
hliques, la justice, pressbe par la nécessité de 
Ja rbpression des crimes, passa outre et flt le 
proces sans attendre un accrisateur. La meme 
difficiiltk se reproduisit en France dans les jus- 
tices des comtes et dans les jristices seigneu- 
riales qui avaient adoptC les formes de l'nccu- 
sation, et elle fut résoliie de la meme manihre, 
en ce qiii concerne du moins les crimes fla- 
grants. Mis cette poursuite d'omce, qui a pu 
conduire a i'idée du ministere public, iie la 
constituait point encore. Elle n'avait qu'un oh- 
jet, c'ktait de siipprimer dans la procedure les 
formes de l'accnsation, mais elle ne mettait 
rien a la place. L'institution des curiosi au 
quatriBme siecle se rapprocliait peut-etre de 
plus pres du principe du ministere public; 
mais en examinant attentivement les attrihri- 
tions de ces oñiciers, on voit qu'ils n'avaient 
qu'une fonction de police qui cessait la ou 
commencent les actes de la jiistice. C'est vai- 
nement encore qu'on a tenti. de trouver ce 
principe dans les actoresjsci et les saaons de 
la premikre et de la seconde race. Au treizieme 
siecle, celte institution n'existait point enc.ore. 
On n'en trouve aucunes traces dans les monu- 
ments de cette époque. Beaumanoir se de- 
niande comment on doit proceder contre ceiix 
qiii sont pris et emprisonnespour cas de crinle 
et cantre lesquels nul ne se porle accrisateiir. 
Si le fait était notoire. la aoorsiiite d'omce etait 
ouverte; mais s'il adiettiit qiielqueincertitude, 
la coutume exigeait une partie poiirsuivante. 
(Cap. XXX, 90.) 11 est évideiit que cette dCci- 
sion ne suppose aucune notion de l'action pii- 
blique. Ce n'est qu'au quatorzieme siecle que 
cette action a commencC a se produire. Les 
baillis Ctaient dans I'origine les oficiers du roi. 
Les kdits qui les instituent leur donnent la mis- 
sion de passer, chacuii dans son bailliage , les 
baux de ses femes, de vendre ses recoItes, de 
percevoir scs revenus, en un mot, de soutenir 
c t  de defendre tous ses di'oits. 11s ktaient en 

mBme temps les hommes d'affaires, les gens . 
du roi, gentesnostrai, s~iivant l'expression d'un 
Cdit du 2 janvier 1307. Mais ils ne sufíirent pas 
longtemps a cette tlclie, et ils furent d'abord 
momentanément remplacés par des agents qui 
Btaient designes sous le nom de procuratores. 
Les parties Ctaient en general representées en 
justice par ces procuratores: on en trouve la 
preine dans les OEim. Un grand nombre d'ar- 
r@ts constatent leur prksence et leurs pouvoirs. 
Un arr&t, reudii au parlement de la Saint-Nartiii 
de I'an 1270, decide notmment qiie, si les par- 
ties sont admises au serment, les procuralores 
ne peuvent le pr&ter pour elles. Or, cette fa- 

, cultC qu'avaient les parties de constituer des 
procuratores ou, par abrkviation , des procu- 
reurs, les roi3 i'exercaient dans leurs affaires. 
Quand les baillis ne piirent suftire au recouvre 
ment des amcndes el des droits royaiix, ils 
chaigerent des procureurs de les soutenir. Phi- 
lippe le Bel veut que ses prociireurs prCteut 
serment, soient soumis conime les aotres al'ac- 
tion de calomnie et ne s'entremottent pas dans 
les autres causes. (Ord. 23 mars 1302, art. 15 
et 20.) Une ordonnance deYliilippeV, du 18 juil- 
let 1318, supprime ces procureurs et restitue . 
les causes du roi aux baillis. Mais I'insuffisance 
des baillis y fit revenir quelqiies années plus 
tard, et c'est alors que le roi, en instituant de 
nouveau ses procureurs, leur reconnut pour la 
premiere fois de nouvelles et extraordinaires 
attribiitions. Telle est la véritable origine du 
ministere public. Une ordonnance du 28 dk- 
cemhre 1355 renferme, dans une disposition 
abolitive du droit de prise, cette mentiou: a Et 
jurera le prociireur du coy, qu'il poursuivra les 
dits preneurs aii plus rigoiireiisement qu'il 
pourra, conibien que la partie ne face aucun 
pourchaz ou poursuite. n Une autre ordwnance 
de mars 1360, portant rappel des jnifs, contient 
cette clause: Noiis ne vouloiis que nos pro- 
cureurs se puissent faire partie contre eus ou 
les poursuivre poiir quelconque cause que ce 
soit, si il n'est avant bien et soufisamment in- 
formC sur les faits qu'on leur imp0serait.n 
D'autres ordonnances du 20 juillet 1367 et du 
22 novenlbre 1371 constatent que les procu- 
reurs royaux mettaient les personnes en pro- 
cks, apres les inforniations faites par les jnges 
des lieiix. 11 esf. impossible de méconnaltre les 
caracteres du miiiistere publio. Cornmeiit les 
iittrihutions des procuraloras ont-elles CtC ainsi 
Ctendues 7 comment. simples agents d'affaires, 
ont-ils éte investis d'iine magistratiire publi- 
que? Cette transfoimation peut s'expliquer par 
la transformation qui s'opkra a cette Cpoque 
dans le piincipe de la royauté. Le roi, jusque- 
la le siizerain de ses vassaux, devint le souve- 
rain et eut, suivant l'expression deBeaumanoir, 
la garde gC'nCrale du royaume. 11 devint le re- 
presentant de la societe, et les interBts gen& 
raux se confondirent avec ses intCr&ts parti- 
culiers. 11 dut donc poursuivre larépression des 
crirnes qiii jetaient le desordre dans l'ktat; il 
avait intCr&t. a cette repression et ses procii- 
renrs prirent, avec la defense de ses intkrets 
prives, celle des intérets de la socikte. Et puis 
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premier lien, au sommet de  la Iiikrarchie, le 
ministre de la justice es1 investi, sur toiis les 
membres du ministere public, d'un droit de 
surveillance et d'un pouvoir de discipline. íI 
leur transmet ses instructions et  ses ordres 
dans I'intCret du serrice: il les rappeiie A I'exk- 
cution de leurs devoirs et  des regles lkgales; 
il les mande, s'il y a Iieu, pres de lui et pro- 
voque les mesures qu'il juge nécessaires. 11 est 
a la fois vis-i-vis d'eux un chef hiérarchique et 
b représentant ofliciel du pouvoir dont ils sont 
les agents. En second lieu, dans chacun des 
28 ressorts qni divisent la France , un procii- 
reur genéral exerce i'action publique, avec le 
concours, au chef-lieu de la coiir impkriale, des 
'avocats gknéraux et  siibstituts du parquet. et  
dans cbaaue tribunal de oremikre instance des 
procureurs impériaur e i  de leurs substituts. 
Les fonctions du ministere ~ u b i i c  prCs les tribu- 
naux de police sont exeriées par les commis- 
saires de police et, a leur defaut, par les maires. 
Les cours imperiales , centres et depositaires 
de I'autorite judiciaire, provoquent, s'il y a 
lieu , l'exercice de I'action publique, adres- 
sent des inionctions au ministbre oublic. sur- - - - ~  

veülent ses'actes et lui impriment &e direction 
ré~uliere.  Telle es1 I'or~anisalion actuellc dii 
mhist6re publio dans S& traits les plus gene- 
raiix. L'ancienne maxime que a tout jugc est 
omcier du minist&republic N ne subsiste plus, 
en ce sens, du moins, que l'action publique ne 
peut etre exercée que par les fonctiorinaires 
que la loi a delégués a cet effet et qiie nulle 
(lisposition de la loi n'a autorisé les jiiges a 
suppléer les olliciers du ministere public pr6- 
sents et non emp8chks. - Les conditions d'ap- 
litude de ces oniciers sont les suivantes : nul 
ne peut Btre promu aux fonctions du ministbe 
public pres des tribunaux de premiere instance 
et des cours, s'il n'a BtB requ licencie en droit, 
s'il n'a preté. le serment d'avocat, s'il n'a suivi 
en cette qiialit8 le barreau pendant deux ans. 
Les procureurs impkriaux doivent etre igés aii 
moins de 25 aris, les substituts de 2?; ies ayo- 
cats géneranx e t  les substituts de parquet de 
27; les procureurs gCnéraux de 30 ans. Les 
omciers du niinistbrc public sont amosibles et 
r&vocables; mais leur nomination el lcur révo- 
eation ne peuvent avoir lieu que par un dkcret 
imperial rendu sur le rapport du miuistre de 
la justice. Une regle, consacrée par une longue 
jurisprudence, ne permet de les nommer, sauf 
les procureurs géneraux, que snr une liste de 
trois candidats presentee par lc premier prési- 
dent et le procureur general du ressort. 11s ne 
peuvent exercer leurs fonctions qu'apres la 
double soleiinité du srrment et de I'installation. 

Il ne reste pliis que quelques points A ex- 
pliquer en quelques mots. Le ministere public 
peut-il s'abstenir de requerir une instruction 
sur les plaintes qui lui sont adressées? Il y a 
lieu de distinguer. Les plaintes et les dknon- 
ciations , si  elles n'apportent aucun témoi- 
gnage, aucune garantie de leur sincérite, et si 
eiies n'ont pour objet aucun fait qui importe 
a l'ordre social, ne mettent pas nécessairement 
en mouvement le ministere public, car il est 

précisément chargé. de faire predominer la 
cause des interets gCnéraux siir celle des in- 
tkrets privés. Nais il n'en est plus ainsi si les 
plliiPants s e  constituent parties civiles, car la 
loi attache ti cette qiialite, a cbte des charges 
qii'elle impose, des droits et  des prbrogatives 
que la plainte seule ne  donne pas. En matikre 
de police et de police correctionnelle, le plai- 
gnant, en s e  constituant partie civile, saisil 
directement le juge et le contraint de statuer. 
En matiere criminelle meme, toute personne 
qui se pretend lesée peut en  rendre plainte et 
s e  constituer partie civile devant le juge d'in- 
struction; et  ce magistrat doit aussitbt commu- 
iiiquer cette plainte au iiiiiiistt5re public qiii est 
tenu de prendre ses rkqiiisitious. 

Peut-il se  désister de l'action qu'il a formCe 
et dessaisir la justice? Xon; il ne peut transi- 
ger soit avant, soit apres les poursiiites com- 
inencées, car l'action priblique ne  lui appar- 
tient pas ; il ne  peut l'aliéner ; il ne peut quc 
la mettre en mouvement et I'exercer. 11 peut, 
a la vérité, dkclarer qu'il abandonne une pour- 
suite qu'il ne croit plus fondee, mais il ne 
dessaisit pas le jiige: I'action subsiste et le tri- 
bunal. conserre le droit d'y statuer. 

EnOn, que faut-il entendre par I'unitk et 
I'indivisibilité des fonctions du ministere pu- 
blic ? L'uiiité consiste dans l'uniti: de la direc- 
tion qu'il recoit de la mission qu'il remplit, des 
devoirs et des obligations qui lui sont imposés. 
Tous ses membres exercent dans une mesiire 
diíTérente les memes fonctions ; tous sont sou- 
mis anx memes regles de discip!ine et  de res- 
ponsabilité; tous se  confondent dans une in- 
stilution don1 ils ne sont que les agents. Son 
indivisibilife doit elre entendiie e n  cc sens que 
cliacun de ses membres, lorsqu'il excrce sa 
foiiction , represente l'institulion elle-meme , 
et I'orgaiie de la puissance sociale qu'ellc con- . 
centre en elle agit comme si  tous les olficiers 
qui la composent agissaient collectivcment. Ce 
n'est point un magistrat qui parle en son nom 
personnel ; c'est la fonction elle-meme, c'est 
le ministere public, dont il n'est que l'instru- 
ment , qui procede par sa  ~ o i x  a l'accomplisse- 
ment de sa mission. 

En resume, le ministere public . il faut le 
rbpkter apr6s alontesquieu, est i'uue des plus 
admirables instilutions qui soient sorties du 
moyen age. Elle fut le signe le plus vrai et  le  
résultatle plus utile du mouvement de centra- 
lisation monarchique qui s'opkrait de toute 
part au quatorzieme siecle. Aux efforts isoles 
des parties, elle substitua l'intervention de 
I'autorité publique, a la lutte des forces indi- 
viduelles la puissance de la force sociale. hiais, 
pour qu'elle remplisse toute sa mission, les 
magistrats qni l'exercent ne  doivent jamais 
perdre de vue que leur action n'appartient qu'a 
la societé et qu'ils ne  doivent l'exercer que 
dans l'intkret de la justice e l  du droit. 

11 faut ajouter que cette institution, quelle 
que soit son utilité, ne  s'est propagée qu'avec 
peine et  lentement dans les autres pays. R'ous 
la troiivons en  Belgique, en Hollande, en  Italie, 
organisee ti peu prCs comme en France : ellc 
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est soumise aux memes dgles ,  elle est inves- 
tie des memes droits. En Espagne, il n'en est 
pas tout a h i t  ainsi: on distingue le promoteur 
tlscal qui remplit les fonclions du ministere 
public prés le tribunal de premiere instance, 
le  syndic qni remplit ces fonctioos prés du 
tribunal de i'alcade, et le flscal et  les avocats 
fiscaux qui les exercent aupres de I'aiidiencier 
et  du tribunal supréme de jiistice. Bien qiie 
ces omciers soient chargks de mettre L'action 
publique en mouvement, au nom de la Société, 
ils peuvent réunir a cette mission d'autres fonc- 
tions : le promoteur fiscal peut etre dkfenseur 
ou reprksentant des partics dans les afiires 
civiles, et les Bscaux, puis les audienciers et  le 
tribunal suprkme, peuvent siéger comme juges 
meme dans les affaires criminelles. En Alle- 
magne, le sysf8me de la prockdurc inquisito- 
riale, qui donne aux jiiges le droit de pour- 
suivre et d'instruire d'office, a longtemps écarté 
l'institution du ministere public qui caractkrise 
le principe accusatoire. Mais, dans ces derniers 
temps, elle a 6tb adoptbe dans pliisieurs Etats, 
malgrk les rksistances des juges qui perdent 
par la une partie de leurs pouroirs. Elle I'a étk 
notamment dans le grand-duchb de Bade, dans 
le Wurtemberg et dans la Prusse. Dans ce der- 
nier ~ t a t ,  les oficiers du ministhre public, in- 
dkpendants d'ailleurs des tribunaux, ne font 
pas partie des fonctionnaires de I'ordre judi- 
ciaire. En matiere civile, leurs fonctions sont 
tres-restreintes : elles consistent a intervenir 
seulement dans les proces en divorce ou en 
nullitb de mariage. En matiere criminelle, elles 
consistent, comme en France, & rechercher les 
auteurs des actions punissables et  a les pour- 
suivre devant les tribunaux. Nous ne pouvons 
nous empecher de citer l'article 6 d'uue ordon- 
nance du coi de Prusse du 3 janvier 1849 qui 
porte : U Les fonctionnaires du ministere public 
sont chargés de maintenir I'observatiou rigou- 
reuse des prescriptions de la loi dans les pro- 
ckdnres criminelles.En conskquence, ils doivent 
veiller non-seulement a ce que les coupables 
ii'bcbappent pas a la peine, mais aussi a ce 
qu'il ne soit exercí? aucune poursuite contre 
un innoceut. D Ces fonctionnaires forment un 
corps dislinct ayaut sa bikrarchie particuliere 
sous la surveillance du ministre de la justice. 
Cette institution n'a point encore pknktrb en  
Angleterre : l'action piiblique est abandonnée 
aux parties Ikskes; mais, a dbfaut de plainte 
de leur part, les grands jurks, de meme qiie 
les juges en Allemagne, sont chargks d'en- 
quc'rir pour  la  reine, c'est-a-dire de recber- 
clier les crimes et  les dklits qui ont troublk la 
paix publique. Les informations ont egalement 
lieu, mais seulement pour les crimes qui por- 
tent atteintc a la couronne et a la paix publi- 
que, sans léser les droils d'un particulier, a la 
requete de l'attorney gknkral, qui est l'avocat 
cbarge par la reine de la reprksenter dans les 
affaires qui intkressent i'Etat. Par une anomalie 
bizarre, le ministere publ,ic, que l'lngleterre 
ne connait pas, existe en Ecosse : la poursuite 
des délits et  des crimes a lieu a la requete 
d'un officier nommk the pztblic prosectitor. Cet 

omcier est le premier conseiller de la coiironne. 
lord aduocate. Dans chaque comté de I'Écosse 
s e  trouve un prosecutor fiscal, dont les attri- 
butions sont d'informer et de poursuivre au 
criminel. FAIJSTIN HBLIE. 

MINORITE. Voy. MajoritB. 

MISSI DOMINICI. Le pouvoir centrals'exer- 
cait, avant Charlemagne, par les magistrats 
locaux (ducs, comtes, etc.), ou par des posses- 
seurs de bknkfices. Charlemagne institua une 
seconde classe d'agents, envoybs temporaires, 
appelés lcgnti regii ou missi dominici, a char- 
gés d'jnspecter I'ktat des provinces, autorisés 
a pknktrer dans l'intkrieur des domaines con- 
ckdbs, comme dans les terres libres, investis 
du droit de réformer certains abus et appelés 

rendre compte de tout & leur rnaltre.0 (Guizot, 
Hisloire de la  cioilzsah'on en France.) u 11s 
convoquaient tous les aus, dans leur lí?gation, 
une assemblke oil les BvCques, les comtes, 
les nobles, les centeniers et les rachimbourgs 
devaient se trouver en  persoiine. n (Thonret, 
d'aprks Mabl y, Observations s u r  I'histoire de 
France.) Ils étaient ordinairement deux par 
lbgation, un comte et  un CvCque. 

L'institution des missi dontinici ne  fut iin 
rnoyen puissant d'administration que sous 
Charlemryne, dont la politique consistait a ser- 
vir celle des kveques. Ouand les kveques ces- 
sérent de trouver dans les empereurs carlo- 
vingiens des instrnments dociles, ceus-ci 
n'eurent meme plus le prestige de la jurisprii- 
dence romaine, que les populations avaient 
oubliée; et  les missi domfnioi se rkvolterent 
aussi bien que les comtes et ducs rksidents, 
ct fonderent avec eux i'oligarchie fkodale. 

J. DE B. 

MISSlON (de missio , envoi). Dans I'accep-' 
tion ordinaire ou littkrale du mot, c'est une 
eommission qu'on est cliargb d'exkcuter en un 
autre endroit. Le gouvernement, des corpo- 
rations, des sociktks savantes donnent des 
missions, mais non les particuliers. 

11 y a des missions politiques ou administra- 
tives, il y a aussi des missions savantes; nous 
ne parlerons pas ici des missions religieuses 
que nous avons traitkes a part. Les missions 
savantes sont en gknéral bien remplies, car 
la faveur ne peut exercer qu'une influence 
restreinte sur le choix des hommes qu'on en 
cliarge. 11 n'en est pas de mkme des missions 
politiques et  administratives. Le népotisme et  
d'autres considbrat.ions semblables ont trop 
souvent inspiré les choix; on ne s'est pas assex 
snuvent preoccupk de la nkcessitk de chercher 
l'bomme qu'il faut. Quelquefois meme des 
missions ont étk crkées exclusivement dans 
I'int6rCt des personnes qui e n  ont été ohar- 
gbes. Heureusement. cet abns ne coiite que de 
i'argent, et ne  cause pas d'autre mal. 

Les personnes chargkes d'unemission ne soet 
pas toujours rktribukes; mais alors la mission 
est acceptée bknévolement. Lorsque le gourer- 
nement doune une mission - el qu'elle n'est 
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pas secrete - la personne qui en est chargée 
recoit généralement un passe-port spécial (dit 
passe-port de cabinet en France) qui est gratuit 
et qui confere quelquefois cerlaine immunite 
au porteur, ou du moins, qoi lui vaut certaines 
facilités, certaines prevenances de la part des 
fonctionnaires de la police. 

On ne  saurait avoir une  mission sérieiise, 
sans recevoir des instructions (voy.) ecrites 
ou verbales, patcntes ou secretes. Quelquefois 
aussi on recoit les unes et les autres a la fois. 
(Voy. Agent diplomatique et  Diplomatie.) 

M. B. 

MISSIONS RELIGICUSES. 11 n'y a point de 
religion sans propagande. La foi est communi- 
cative, elle veut s e  répandre, pénétrer dans 
les ames, et , se  faisant apbtre, multiplier 
les prosélytes. C'est ainsi que I'on a pu dire 
que la foi soulkve les montagnes, qu'elle tra- 
verse les fleuves et  les mers, ne  se laissant 
arreter par aucun obstacle, et bravant, s'il le 
faut , le fer et le feu. Toutes les religions qiii 
ont paru sur la terre ont obéi a cette loi d'ex- 
pansion ; les unes ont procédé par la parole, 
les autres par la force : le cliristiaiiisme s'est 
inspiré du comrnandernent que Jésus a donnk 
a ses preiniers disciples : Allez el  enseignes ; 
Mahomel s'est rue sur le monde, le glaive en 
main. Qu'elle persuade ou qu'elle subjugue, la 
foi est esscntiellernent conquérante, et I'uni- 
vers entier ne Iiii semble pas trop vaste pour 
ses combhts. (Voy. Propagande.) 

Lorsqu'une religion cesse la propagande, elle 
Ianguit, elle se replie dans I'iiidiEerence et  dCs 
ce moment elle est vouée a la mort. Ainsi les 
religions de 1'Asie qui, dcpuis plusierirs siecles, 
demcurent immobiles cornme daris iin linceul, 
ainsi I'lslarn, qui, apres un éclat si soudain et 
si brillant, s e  laisse refouler peu a peu vers 
I'ombre de son berceau. Ce n'cst pas que le 
fanatisme manqiie ri ces religions gui gardent 
encore sur la siirface du globe d'innombrables 
croyauts; mais dans ces cultes vicillis la foi s e  
consiime intbrieurement sans yrojetcrsa flamme 
au dehors et  elle s'éteiiidra 161 ou tard fniite 
d'alirnent. Une seule religion, le cliristiaiiisuie, 
a conservb le gCnie et  la force de la propa- 
gande. Seul, le christianisme, lidele au précepte 
de son rbvélateur, s'agite, marclie, parle et 
enseigne, et c'est chez lui seulement que se  
maiiitient I'apostolat, pratique comme une in- 
stitution au moyen de I'organisation rkguliere 
e t  savante des missions. 

On peut considercr les apbtres comme agant 
Bté les premiers rnissionnaires. Aprhs eux, et 
a c6té de I'Eglise qiii venait de  se fonder avec 
sa  puissaute liiérarchie, des pretres isolés s e  
répandirent dans les conlrbes barbares que la 
foi ni meme la civilisation n'avait pu encore 
visiter, e t  ils y annonckrent la parole kvangk- 
lique. 

Dans les forCts de la Gaule, de la Germanie 
e t  de la Grande-Bretagne, comme dans les ré- 
gions de 1'Asie.et de I'Afrique , les missiohnaires 
ont précédé I'Eglise, et plus tard , ce sont eux 
encore qui armcnt I'Europe pour les croisades. 

Saint Bernard se fait missionnaire pour precher 
la guerre sainte. Partout, en un mot, ou ils'agit 
d'engager le premier combat et de pousser le 
premier cri de  la Foi, c'est le missionnaire qui 
apparalt. 

Bientbt ces soldats isolés ne  sumsent plus. 
Le champ des missions s'agrandit et I'armée 
de la ~ronaaande s'omanise Dar la crkatioii 
d'ordres rhGieux sp6c~alemenivoiiés a la pré- 
dication. C'est vers la fin di1 onzieme siecle Que 
I'on voit s e  former les grandes confrbries áp- 
pelées a jouer un rdle si actif dans I'liistoire 
du christianisme. Tantbt, ces auxiliaires du 
clerge régulier s'enferment dans les murailles 
d'un monastere; mais si leurs corps sont em- 
prisonnés et  immobiles, leur pensee rayonne, 
leur exemple preclie, et leurs écrits travcrsent 
les espaces: tels sont les Chartreux, les moines 
de Citeaux, les Trappistes. Tantbt, commc les 
Franciscains, les Doininicains. et plus tard les 
Jésuites et les Lazaristcs, ils s e  répandent 
sur les divers points du globe et  ils multiplient 
la predication par la parole. Ce sont ces der- 
niers qui, continuant le rble des premiers 
apbtres, sont designes sous le nom de mission- 
naires. 

h'ous n'avons pas i retracer ici Ithistoriqiie 
des missions chrctiennes. Rous nous borne- 
rons a constater qii'aujourd'hui ces missions 
explorent le monde entier. Les missionnaircs 
protestants, appartenant a de piiissantcs so- 
cietés qui ont leurs siéges en Angleterre, en 
Allemagne et aux Etats-Unis, s e  rencontrent 
presque partont avec les missionnaires catlio- 
liques, qiii s e  recrutent au sein de plusieurs 
ordres religieux, francais , espagnols, portu- 
gais et italiens , .relevant directement de la 
cour de Rome. Les premiers disposen t de grands 
capitaux qu'ils emploient a la distributiori de 
Bibles tradiiites en toiites les langiies et a des 
ceuvres d'utilité, telles que la creation d'hbpi- 
taux e l  d'écoles. Les seconds, plus nombreux 
et pénétrant plus profondkment au milieii des 
populations qu'ils veulent convertir, consacrent 
leurs ressources a la predication orale e t ,  sans 
néalieer les ceuvres utiles. s'adressent ~ l i i t b t  
ii fi&giiiatioii et au c e u r  de leurs pros&lytes. 
Lcs niissionnnires protestants des dimrentes 
sectes, des diflerentes sociétbs et  des differen- 
tes nationali!es exercent souvent leur propa- 
gaiide dans les memes contrees. Poiir les mis- 
sions catlioliques, le saint-siCge a parlag6 le 
monde entre les divers ordres religieux, attri- 
buant tclle région aux ordres francais, telle 
autre anx ordi'es espagnols ou italiens, en- 
voyant ici les Jésuites, la les Lazaristes ou les 
Dorninicains, consacrant ainsi une sorte de 
geograpliie religieuse , de rnaniere a etablir 
partout une esacte discipline et a prevenir les 
coníiits; il a créé, jusque dans les coutrees les 
plus lointaioes, des eveclies ou des vicariats 
aposloliques, organisés selon les reglements 
de  I'Eglise. En un mot, catholiqueset protestants 
travaillent concurrernment a la propagation du 
christianisme, et I'on reconnalt, dans les pro- 
cPdes des uns et des autres, les caracteres 
dirérents, quelquefois meme opposéq par les- 



quels se distinguent les deux grandes commu- 
nions chrktiennes. 

En meme temps qu'elles Ctendent I'empire 
du christianisme, les missions Btendent I'em- 
pire de la civilisation. En porlant la civilisation 
dans les terres sauvages, elles propagent les 
notions du travail et ouvrent de nouveaux 
champs a la culture. En Cclairaot d'une Iiimikre 
plus pure les pe~iples livrés ti la superstition, 
elles préparent le progres des idees euro- 
pbennes, de I'industrie, des Cchanges inter- 
nationaux et du bien-elre universel. 11 est tlonc 
kquitable de reconnallre que les missiorinaires, 
tout en plapant en premibre ligue les dcvoirs 
de leur apostolat religieux, servent a la fois la 
civilisation et le commcrce. Aussi ont-ils fre- 
quemment invoqué, et inroque-t-on poiir eux 
la protection des gouveinenieiits chrétiens. 
Mais, sur ce point, les opinions sont tres-con- 
tradictoires. La protection de I'htat est-elle dile 
aun missions religieuses? Et si cette protection 
est due, comment et dans qiielle mesure peut- 
elle s'exercer? Questions delicatcs qui interes- 
aent la politique aussi bien que la religion el 
qu'il importe d'examiner. 

Nentionnons, sans la discuter, I'opinion de 
ces esprits forts gui, ennemis de toute foi et 
de toute croyance, condamnent en principe les 
missions religieuses et ne voient dans la pro- 
pagaiide qu'nn acte insensB. Mais a cbtk de ces 
adversaires systematiques, se rencontrent des 

' publicistes qui, sans contester la 1Pgitimit6 de 
la propagende, sans mkconnaltre les services 
que les missions peuvent rendre a la civilisa- 
tion, sont d'avis que i'Etat doitdemeurer com- 
pletement Wanger aux manceuvres de la pré- 
dication religieuse, que le pouvoir temporel 
n'a point a s'immiscer dans une ceuvre pure- 
mentspirituelle, que, d'iinepart, e~acceptant 
pour ainsi dire la solidarite de la propagende, 
qui se propose de substituer une mligion a une 
autre, il porterait atteinte a la liberté des cul- 
tes, et que, d'autre part, en permettant aux 
missionnaires de s'abriter sous son drapeau , il 
risquerait d'engager sa politique dans deswies 
contraires ti sa propre volonte comme a ses in- 
térets: en conskquence, si 1'Etat peut honorcr 
les missionnaires, il ne doit point les protbger 
officiellement, et il n'a qu'a les laisser libres 
de suivre, ti leurs risques et périls, les inspi- 
rations, sonvent aventureuses et compromet- 
tantes, de leur foi. 

Ceite doctiine, baske sur la sbparafion de 
l'hglise et de ll&tat, dii temporel et di1 spirituel, 
serait assnrement la plus rationnelle. Cepeii- 
dant ce n'est point celle qni a prevalu jusqii'ici 
dans la pratique des gouvernements. Les Etats 
protestants, tout comme les Etats catholiques, 
protégent les missionnaires soit par respect 
pour la religion et par kgard pour l'opinion 
publique, soit en vue des avantages politiques 
et commerciaux que peuvent prociirer les mis- 
sions. Par exemple, aux yeux du peuple an- 
glais et de son gouvernement , il n'est pas in- 
diflerent que les societés bibliques prennent 
pied et acquikrent de I'influence dans Ics con- 
trees lointaines, cette influence devant tour- 

ner, un jour ou I'autre, au proEt de I'intCr8t 
hritanniqiie. De meme aux yeux de la France, 
la propagande catholique en Orient a de tout 
temps etB considerbe comme une oenvre natio- 
nale. 11 serait vrairnent excessif d'opposer la ri- 
gueur des principes a des opinions et a des 
traditions que tous les gouvernements ont 
professees et acceptkes. La bonne politique ne 
se laisse point enchalner par les doctrines ab- 
solues et il Iiii est permis, c'est meme un de- 
voir pour elle, de se mknager, par une intel- 
ligente protection, les benbflces attachh an 
progres des missions religieuses. 

Tout se réduit, en pareille matiere, i une 
question de conduite et de mesure : il serait 
donc bien dinicile d'etablir ici des r e l e s  lixes, 
la forme et le degre de la protection devant 
nkcessairement varier selon les circonstances 
qiii se produisent, selon les intérets, selon les 
lieux, et meme selon les personnes engagh.  
I)~sons cependant qu'en aucun cas cette pro- 
tcction ne saurait Iegitimement aboutir a 
i'emploi de la force contre les peuples qui re- 
fuseraient d'accueillir les preceptes du cliris- 
tianisme ou se montreraient hostiles contre les 
rnissionnaires. La prkdication religieuse est e t  
doit demeurer t%sentiellement pacifique. 011 a 
TU, particulikrement dans les rangs du cetlio- 
licisme, des publicistcs, desprEtres int?me,recla- 
mer I'appui du bras sbculier pour la conversion 
des inlld&les, et certains goiivernements, parmi 
lesquels on peut citer ceur de France et d'Es- 
pagne, n'ont point toujoiirs su résister a ces 
invocatious. Une telle politique est, E tous les 
points de vue, condamnahle. La propagande 
armée est une vkritable contradiction, un abus 
de la force, en meme temps qu'un aveii d'im- 
puissance. La C ~ O I X  doit répudier I'association 
de I'OpCe - Mais, discnt les zCles, quniid les 
missionnaires etaient perseculcs, qiiaiid ils 
etaient torturés et mis j. mort, ainsi qu'on I'avu 
en Cliine et en Cocliiiicliiiic, n'etdít-il pas du de- 
voir des gouvernements de venir alciiraide etde 
les venger, non pas seulement comme mission- 
naires, mais encare et avant tout, comme ci- 
toyens? - Cette objection n'est que spbcieiise. 
Le niissionnaire que la foi. conduit dans des 
rbgions ou le cliristianisme est proscrit, s'a- 
vcnture sciemment et de piwpos dklibert? au 
inilieii des pCrils, il court au-devant des tor- 
tures et de la mort, il risque, il espere le 
martyre qiii est, sinon le bnt, du moins la rk- 
compense et, ponr nous servir du terme con- 
sacré, la palme glorieiise de son apostolat. 
Envoyé du ciel, comme il s'annonce lni-meme, 
il n'est plus le citoyen d'aucune patrie ter- 
restre; il  a abdique tout droit a la vengeance, 
a supposer qu'il kprouve jamais le besoin ou 
le désir dl&tre vengk. Ne voit-on pas d'ailleurs 
ti queiie conskquence aboutirait cette protec- 
tion excessive que certains espnts reclament 
en faveur des missionnaires? Les pieuscs har- 
diesses et Ies saintes imprudentes d'un seul 
pretre pourraient a tout moment, tautdt ici, 
tantbt la, susciter des querelles internaliona- 
les, amener des guerres et provoquer I'eniision 
du sang. Conséquence exorbitante, contre la- 



quelle proteste le sentiment des peuples et 
des gouvernements et qui ne s'accorde pas 
davantage avec le caractere de la religion ni 
avec l'inlkrkt bien entendu des missions chrb- 
liennes. 

On protkg emcacement et Iionorablement les 
missions, sans recourir a ces moyens extrb 
mes: la considération dont on entoure les mis- 
sionnaires, certaines facilites materielles qu'on 
leur accorde, l'intervention paciílque de la di- 
plomatie, tout cela peut et doit leur venir en 
aide. Conteniie dans ces limites, I'action de 
l'Etat est suffisamment jusliíiee par le rdle ci- 
vilisatcur des missions, rdle qu'il ne faut ni 
exagQer ni amoindrir. Si l'exemple des le- 
suites au Paraguay a prouvk que la regle reli- 
gieuse ne sufit pas A constituer un corps 
de nation, et que les missionnaires doivent 
échouer des qu'ils s'aventurent sur le terrain 
politique, il n'en demeure pas moius vrai que 
les missions ont , dans certaines contrkes, con- 
tribu6 a adoucir les mceurs et qu'elles ont 
presque partout, notamment dans I'entrenie 
Orient et dans l'océanie, oiivert les voies i I'in- 
fluence europkenne. C'est a ce titre qu'elles 
nlkritent et obtiennent, en general, la bien- 
veiiiante soilicitude du gouvernement. 

C. LAVOLLÉE. 

MPBILIER (IMPOT). Voy. Impbt mobilier. 

MOD~~RANTISME , MODERES. Voy. Juste 
milieu. 

MíEURS. Nous consid&rons comme un 
axiome, ou comme une véritk démontrke, la 
proposition: que la puretk des mceurs est un 
flément de bonlieur et'de stabilité pour les 
Etats comme pour les individus, et que la cor- 
riiption des mavurs cause la decadente des 
uns, la misere ou la dégradation morale des 
autres. 

Ce point acquis, examinons, en cas de con- 
Bit entre les mceurs et les lois, lesquellcs des 
deiix I'emporteroiit. 

11 nous a toiijouis semblk qiie la puissance 
supkiieure dcs mcenrs etait tellement kvi- 
dente, qu'aiiciin doute ne pourrail jrmais S'&- 
lever i ce siijet. ñéanmoins, on a presclue ge- 
neralement agi comnie si le contrnire etait 
vrai. Les faits apportaient en vaiii lcur ensei- 
guement, oii s'obslinait i ue pas voiiloir le 
comprcndre. Puisqu'il cn est aiiisi, disciitons; il 
ne noiis sera pas difficile de prourer qoc Ics 
mceurs sont Ics pliie fortes et que cetle puis- 
sance supericure est fondee siir la nature des 
clioses. 

En ellet, les mceiirs dkrivent de la natiire 
humaine, modifiée plus ou moiiis par Ic milieu 
dans lequel une natiou se trouve. Les mceiirs 
se forment spontanémciit , instinctivemeut, 
par le concours de lous. Siir une peuplade 
primitive un esprit hors ligne peut quelque- 
fois exercer une infliience profonde et creer 
des mceurs, encore faut-il que ses innovalions 
resten1 dans une certrine liniite, que le nora- 
teur s'appuie sur des croyances religieuses ou 

qu'il soit aidk par des circonstances exception- 
nelles. 

Des mceurs, et nous entendons par ce mot 
l'ensemble des usages, des gohts et des habi- 
tudes d'une nation, en tant qu'elles résultent 
de son caractere ou de son esprit; des moeurs, 
disous-nous, se retrouvent partout, chez les 
sanvages comme chez les peuples civilis&s. 
Seulement, elles sont rudimenlaires chez les 
premiers et plus ou moins dkveloppées chez 
les derniers. Amesure que la civilisatioii avance, 
les rapports entre les liommes se compliquent, 
et les usages se multiplieiit, au point qu'on ne 
les appreud plus sans s'en apercevoir, comme 
la langue maternelle, mais qu'il devient de plus 
en plus frkquemment nécessaire de consulter 
des mémoires plus íldbles, de faire des con- 
ventions erpresses, et enfln de rédiger des 
lois. On sait que nos lois civiles ont d'abord 
BlLi des coutiimes, transmises oralement, et 
que presque partout les premieres lois ont une 
origine inconnue et ont ktk conservees long- 
teiups par la tradition. 

Les mceurs, sans doute, ont un domaine 
plus l age  que les lois; mais, i mesure que 
ce domaine s'étend, les rapports civils cessent 
d'etrc les seuls usages codiíies. &'a-t-on pas 
rkdige jusqu'aux regles de l'etiquette, de la 
politesse, de la bienseance? 

Veut-on un exeinple des phases successives 
par lesqnelles passe une loi fondée sur les 
mceurs? En voici iin entre mille. 11 est dans la 
nature humaine qme le pere ait pour son fils 
des sentiments paternels, et que le ílls res- 
sente I'amour íllial et le respect qui naissent 
des bienfaits recus, de la difft5rence d'ige, 
d'instruction , d'expkrience. La nature fait donc 
iialtre entre le pere et le fils des rapports que 
les mceurs consolident et reglent dans leui's 
nianifestations d'une manibre plus ou nioins 
détaillke, jiisqn'a ce que la loi les formule en 
articlcs du Code. 

Toutes les lois ne découleut pas desmaeurs, 
mais aucune ne doit les orenser. Croit-on 
qu'une loi qiii supprimerait la pnipriétk aurait 
la moindre chance, nous ne disons pas de s'é- 
tablir, mais de diirer. lleme dans l'utopique 
Icarie elle n'aiirait pas pu se soiilenir pendant 
(leux genkrations. D'exception en exception 
tous les objets auraient été retirés de la com- 
miinautk, et le mot seul serait reste .... peut- 
étre chargé d'exccraiion. 
. Les faits confirment notre raisonnement. 
Pour citer nous avons I'embarras du choix. 
Qu'on lise, par cxemple, i'artide Loie agraires 
pour voir comment la loi recule pas a pas de- 
vaut les mceiirs - meme lersque les mceurs 
ont'tort. Que I'on compare ee que demaiidknt 
Cassius, Licinius, les Gracques et ce que dome 
Cesar. 

Préfhre-t-on des exemples modernes? On 
n'a qu'a parcourir la série des lois tomb¿es en 
désuétude, - expression polie qui signiíle 
souvent que la loi n'a pas ktk mise i exkcu- 
tion. On trouvera tres-souvent qu'elle contra- 
riait trop les maeurs pour pouvoir slCtablir. 
Est-ce que les lois sur le  maximum, sur les 
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assignats, sur les majorats. sur le luxe et tant 
d'autres ont jamais répondu aux vaeux du lé- 
gislateur ? 

C'est peut-btre regrettable, mais plus proba- 
blement encore c'est un bien. Si la nature hu- 
maine était si mallkable qu'on pht changerles 
mceurs du jour au lendemain en vertu de quel- 
ques mots sacramentels inscrits sur une feuille 
de papier etsignés du nom de i'un des puissants 
de la terre, que ne serait-il advenu deja de la 
pauvre humanitk I Qui sait si te1 despote spiri- 
tuel n'aurait pas voulu établir une  utopie  par  

jour .  Nous aimons volontiers les changements 
a vue, bien que nous ne puissions pas tou- 
jours en supporter les effets. 

Nous n'avons parlk jusqu'ici que des con- 
flits entre les lois et les mceurs, il ne faudrait 
donc pas conclure de ce qui préckde, que les 
maeurs ne soiit pas susceptibles d'etre modi- 
Aées. Elles s'bpurent ou se corrompent au con- 
traire sous des influeiices variées, que l'his- 
toire a enregistrées, et qui peuvent toutes etre 
résumées par cette formule qu'on n'exerce 
une action sur les maeurs, qu'en se soumettant 
a leurs lois. C'est a cette condition seulemeiit 
que nous avons assujetti la vapeur et l'électri- 
cité. 

Or . comment ~eut-on influer sur les mceurs. 
sice nest  par ~'eis~ignement et par I'exemple? 
Ré~andez doncl'instruction Dar tous les moveos 
poisibles, et la partie arrié&e dela populition, 
quand elle connaltra les nobles exemples que 
lui offre i'histoire , fera certainement un nou- 
veau pas en avant. L'exemple actuel est plus 
puissant encore, c'est le  meilleur stimulant 
pour activer le progrbs. Voulez-vous qu'on 
aime la libertk, faitesvoir quevous la chérissez. 
Voulez-vous qu'on remplisse ses devoirs de 
citoyen , commencez par les remplir. 

Est-ce a dire qu'on doive etre indifférent 
en présence de mauvaises lois? Aucunement, 
une mauvaise loi peut ne pas etre conlraire 
aun mceurs existantes; mais si I'on veut ré- 
former les maeurs, il faut commencer par sup- 
primer la loi qui pourrait entraver les reformes. 
D'un autre c6té une bonne loi peut btre sapée 
par des usages qui ne.méritent aucune indul- 
gente. Dans ce cas, il faudra venir au secours 
de la loi en agissant directement sur les mceurs; 
la loi a elle seale ne suffirait pas. 

11 est,évident qu'il y aune distinction 5 faire 
entre les diverses lois. 11 en est qui exercent 
une influence assez grande sur les mceurs, il 
en est qui sont au contraire remarquablement 
et profondement soumises a leur action; de ce 
nombre sont les constitutions. Ce sont les 
maeurs bien plus que la lettre de la loi. qui ren- 
dent libérale I'organisation politique d'un pays. 
Telle nation est libre sous des lois draconiennes 
et telle autre pourrait &re esclave sous une 
constitution qui reconnalt la souverainetb du 
peuple. Ce qu'il faut avant tout a une nation 
pour btre libre. c'est que les mceurs la dis- 
posent a s'appuyer sur les lois politiques aussi 
frkquemment et aussi facilement que sur les 
lois civiles. (Voy. Esprit public, 11' partie.) 

NAURICE BLOCK. 

MOLDAVIE. Voy. Principaatbs-Unies. 

HOLINISTES. Voy. Jansbnistss. 

MONARCHIE. 1. Aperpu d u  sujet. - Le 
temps est passk ou lemot de républiqiie parais- 
sait signifler nkcessairement liberte et celui 
de monarchie esclavage. Nous n'en sotames 
plus a apprendre qu'il y a des rkpubliques 
tyranniques et des monarcliies libres. En con- 
séquence, la préférence adonner a la république 
sur la monarchie, a la monarchie sur la forme 
rtpublicaine ne nous appnralt plus avec le  
meme caractbre absolu qu'a quelques-uns des, 
publicistes nos devanciers et qu'a plusieurs 
des gknerations qui nous ont prbcédés. Du 
moment qu'il s'agit d'hommes placks dans des 
conditions trés-diverses de lurnieres, de vertu, 
d'habiletépolitique, de circonstancesphysiques 
et d'ktat social, le problkme dcvient tout relatif. 
11 ne s'agit plus que d'une chose, de savoir la- 
quelle de ues dciix formes de gouvernement 
protege le mieux dans une situation donnée la 
liberté des citoyeiis et lasécurité despropriétés. 
laquelle est le mieux en btat de procurerlagran- 
dcur de la patrie. C'est une question que I'in- 
stinct des peuples semble Iraiicher encore plus 
sbrement que la scieiice politique ne la rCsout. 
Ce n'est pas que les raisous iiidiqufes par celle- 
ci pour déterminer un te1 choix maiiquent de 
force. Mais si on les isole les unes des autres, 
on trouvera peut-etre qu'il n'y en a pas une 
seule, prise a part, qni soit tout i fait decisive. 
Ainsi Montesquieu, en anirmant que les vastes 
territoires appellent la monarchie, soutiendra 
une chose gknéralement vraie, mais non pas, 
tant s'en fa~it, une vérité absolue, puisque deux 
eremples pour ainsi dire gigantesques, la re- 
publique romaine et les Etats-Unis d'Amérique, 
lui doiinent un dkmentil. L'espece daninite 
qu'on etablit entre la centralisalion et la mo- 
riarchie ne paralt pas, malgré la part incon- 
testable de véritk qu'elle renferme, s'klever 
davantage a la hauteur d'une lo1 necessaire et 
universelle. Outrc l'exemple contraire'de la 
rPpubliqiie romaine, il faudra avouer que la 
réciproque n'est pas absolument vraie, puisque 
I'hngleterre est a la fois un pays de décentralisa- 
!ion et de rnonarchie constitutionnelle. Eníln si 
I'on avance avec l'aiiteur de I'Esprit des l o i s  
que la vertu est nkcessaii'e i i'ktat républicain. 
on pourra répondre avec plusieurs de ses com- 
mentateurs qu'elle I'est a tous les gouverne- 
rnents. Et pourtant nons croyons que Pontes- 
quieu a vu juste, et que sa pensée, vraie si on 
l'applique aux republiques aristocratiques. le 
devient plus encore dans son application aux 
rbpubliques démocratiqnes qui ont besoin pour 
se maintenir d'une dose toute particuliBre d'é- 
nergie, de modération, de capacité politique 
de la par1 des individus appelés tous ou pres- 

1. Encore peut-on trouver que les Bvdnementa out 
donnd raiiou A Montesquieu, la rdpublique romaine 
etant devenue une inonarcble - on sait comment - 
et la republique americaine Btaut cn ce momeut en 
lurte pour non iutegrit8. Si elle l'emporte cette foie- 
ci, il n'est pan stir qu'elle l'emporte h la aecoude oo- 
osaiou, et cette seconde occssion arrivera. M. B. 
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que tous a concourir au gouvernement. Sans 
instituer un parallele en regle entre la répii- 
blique et la monarcliie, noiis dirons que la 
république suppose plus de  conliance dans la 
nature Iiumaine et que la monarchie s'en déffe 
daiantage. Elle-meme est une précaution prise 
contre la sonime d'erreur et  de mal que con- 
tiennent les sociétés qu'elle s e  propose de 
protéger contre le dbbordement des passions 
ambitieuses et anarchiques. Au surplus, nous 
n'entendons pas faire de cette Ptude un plai- 
doyer, mais une enquete. Nous interrogerons a 
la fois les puhlicistes et les faits. Nous cherche- 
rons ce qui a fait établir la monarchie, sous 
quels aspects fort divers elle s'est présentée 
aux peuples qiii I'ont adoptée et aux écrivains 
qui en ont traité. Ce n'est qii'aprks cette re- 
clierclie tout expkrimentale et  liistorique que 
nous essayerons de  dire ce  que peut et  doit 
etre cette forme de gouvernement cliez les na- 
tions modernes. 

11. Origine da la monarchie. - Historique- 
ment il n'est pas douteux que la royautb n e  
plonge ses racines dans le passé du genre 
humain plus avant que nulle autre forme de 
gouvernement. Plusieurs de ses partisans sont 
allés jusqu'a y voir le seul gouveriiement na- 
tiirel, en allPguant qu'un scul Dieu gouverne 
I'univers et  qu'un seul soleil éclaire notre 
monde. Les memes ont allegué des exemples 
tirés du régne animal et ont cité les abeilles. 
Nous uttaclicrons peu d'importance ces ana- 
logies quelquefois pueriles, souvent trom- 
peuses, car on n e  voit pas clairement pourqiioi, 
s i  les ruches d'abeilles prouvent la monari:hie, 
les fourmilieres e t  les troupes d'éléphaiits ou 
de castors ne  seraient pas appelées a servir de 
preuve a la république. 11 y a bien plus de so- 
lidité dans l'opinion qui estime que le pouvoir 
royal a son type primitif a la fois dans la famille 
qui n'admet qu'un chef et dans l'unité dii com- 
mandenient militaire, qu'il a son origine dans 
une supeilorité de capacité qui pourra ou s'iiii- 
poser par la force, ou s e  faire accepter saiis 
effort par la nécessité, ou menie obtenir la con- 
secration d'une éleclion positive. 

Quelle que soit celle de  ces origines qui ait 
prksidit a son berceau, c'est par 1'116rédité que 
secomplete et s'acli8ve enquelque sorte l'image 
de la royauté. Qiiarid la royaiitt; eut pris pos- 
session des peiiples, elle dut plus ou moins 
promptemeiit quitter la forme viagere qui faisüit 
d'elle simplement, selon I'expression d'Aristole, 
une sorte de agénéralat inainoviblen. C'est ainsi 
qu'elle put engendrer ces puissantes dynas- 
ties egypliennes, medes, assyriennes. L'her4- 
dité royale suppose géneralement un état de 
société constitué dPja, et par exemple l'eris- 
teuce de temes se  transmettant dans les famil- 
les,  c'est-a-dire des conditions de  stabiliti.. 
L'idée et  la tradition de  I'hérédite me parais- 
sent s'etre attachées au pouvoir en  vertu des 
raisons suivantes: lo l'assimilation naturelle 
de  I'autorité avec la propriété des choses maté- 
rielles qui passent du pere aux enfants, assi- 
milation qui est allée l'époque féodale jusqu'a 
la confusion meme de la propriétb et de la sou- 

verainetb ; 20 le désir inné des chefs de  famtlle 
de transmettre leurs dignités et la jouissance 
de leur pouvoir a leurs enfants ou a leurs pa- 
rcnts; 3 O  le prestige, qui entoure aux ycux 
des peuples certains noms consacrés par I'ha- 
bitude du respect ; 40 la fortune politique des 
autres chefs qui s e  sont en  quelque sortc 
groupés et  serres autour de  l'établissement 
royal; 5 O  enlin, au service de  toutes ces cau- 
ses,  la force rnilitaire. 11 serait difficile de  dire 
pour quelle part dans l'établissement de I'heré- 
dité royale entre a ces époques reculées la 
prudence sociale qui voit dans la permanence 
de  I'autorité supreme au sein d'une famille une  
garaiitie de  bon ordre, a te1 point que cette 
considération paraltra uii joor l e  plus dbcisif 
argument en faveur de la forme monarcliique. 
11 ne faudrait pas croire eníin que I'idée du 
droit divin, qui a jou6 un si grand r81e dans 
l'histoire de la royauté et qui tient tant de place 
chez quelques-uns des apologistes de  cette 
forme de gouvernement, resta étrangPre a la 
constitution de I'hérbdité royale dans ccs temps 
lointains. La théorie peut etre assez nouvelle, 
I'idée est tres-ancienne. non-seulement elle 
n'a pas attendi~ Bossuet et M. de Bonald, mais 
elle est fort antérieure au sacre de Pépin et  de  
Charlemagne, coinme au parti qu'en devaient 
tirer leiirs successeurs. Aussi liaut que l'on 
remonte. o? trouvera que la religion entoure 
le berceau de  la royauté d'une mystique au- 
rbole. Les rois d'Hom8re issus des dieux ou des 
demi-dieux sont les objets d'une sorte de v b  
nbration religieuse. Il eii est ainsi des rois d e  
Rome. Plusieurs peuples barbares s e  montrent 
convaincus que les familles de  leiirs rois des- 
cendent des familles de leurs dieux. Odin passe 
pour la tige de toute une royale descendance. 
Sans doute d'autres gouvernements que  l e  
pouvoir royal s e  sont mis a couvert sous la re- 
ligion. Si Numa s e  dit inspire par la nymphe 
Egcrie, Lyciirgue prdtend 1'6tre par les oracles, 
at.Solon fait consacrer ses lois par la sibylle 
de Delphes. Mais si cela s'applique a tous les 
lt!gislateurs, c'est bien plus vrai encore de la 
royauté que son antiquilé, qui semble se perdre 
dans les niiages, et  sa perpétuite, qui semble 
imiter reternite meme sur la terre, rendent par- 
ticulierement vknérable. Partout donc s'est ren- 
coutrée cette croyauce que les rois sout les  
images des dieux ou de Dieii siir la terre. Ce 
n'est pas la une idée piireuent chrétienne, 
c'est une idée universelle et  vieille comme l e  
monde. 

Parmi les origines comme parmi les concep- 
tions de la royauté, nous n'omettrons pas celle 
en vertu de laqiielle l e  mi apparalt comme la 
loi vivante, comme la personniücation meme 
de YEtat, el, ce qui est un progres de lameme 
idée, comme l'image meme du peuple souve- 
raiii. Tous les peuples ont vu dans le souverain 
la loi vivante, mais l'idée d'y voir un délégue 
et  un  représentant de  la souverainete du peu- 
ple est une idee romaine. C'est la théorie de la 
monarchie impériale que nos Iégistes ont ap- 
pliquée a la monarchie francaise et  que plu- 
sieurs publicistes.ont répétke. rN.l'abbé DuboS, 
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bcrit Montesquieu qui combat son systeme*, 
veut 6ter toute espece d'idée que les Francs 
soient entres dans les Gaules en conqukrants. 
Selon lui, nos rois n'ont fait que se mettre a 
la place et succkder aux droits des empereurs 
romains. P 

On conyit que la tentation de faiw dkpendre 
la légitimite de la monaichie de telle ou telle 
de  ces origines ait exerce un puissant empire 
sur les ecrivains qui se sont occupks thCori- 
quement de la royauté et particulierement de 
la myautk moderne. Les uns out insiste sur 
ses caracteres d'antiquitk, d'hkreditk. Ils ont 
pense que ce qu'il y a de pliis vieux en fait dc 
pouvoir est nkcessairement ce qu'il y a dc 
plus Iégitime. Plusieurs ont insiste sur ce qu'ils 
appelaient son caractere divin. D'autres. en 
souvenir de la royautk barbare, ont &té surtoul 
frappés du faitde I'blectioii. h partir du sciziCnic 
siecle, kpoque ou le dogme de la souveraineli. 
du peuple apparait d'une maniere kclatanfe 
surlascene de la politique speculative et meme 
de la politique active avec les protestants et 
avec les ligueurs, il y a toute une classe d'es- 
prits pour qui i'klecfion populaire devient le 
titre meme de la legitimitk et l'unique fonde- 
ment du pouvoir royal. On pourrait citer une 
foule de livres qni tkmoignent de la prkdomi- 
nance de ce point de vue. Le Traitddupouvoir 
politiqzte de Jean Popnet, BvCque de, Winchester, 
le Dejureregniapud Scotosde GeorgeBuchanan, 
le Franco-Gallia du jurisconsulte Hotman, le 
Vindicioe contra tyrnnnos de Hubert Languet 
e t  tant d'autres ecrits protestants qui trouvent 
un echo chez les piiblicistes et les predica- 
teurs catlioliquesdans leur lutte contre Ilenri 111, 
attestent de la maiii8i-e la plus claire cette 
pensbe: que l'élection est le titre primitif et 
vbritable de la myaute et que la souverainete 
du peuple, d'oh elle Bmane, peut retirer les 
pouvoirs qu'eile a donnks et briser les mauvais 
princes. 

Quel qn'ait pu etre l'intkrbt de ces contro- 
verses sur lesorigines de larovaute et surlefon- 
dement liistoriqüe qui la 1kgit;me, nous croyons 
qri'elles sont sans valeur dans leur ~rktention 
commune a fonder la lkgitimité de líktablisse- 
ment monarcliiqiie qui a son vrai titre dans sa 
nécessite. Sans doiite la souveraineté nationale 
a le droitde faii-e et de deposer les rois et les fa- 
milles régnantes. Mais la souverainete nationale 
elle-meirle est sans prises sur ce qui est bon, 
jiiste, convenable, expkctieiit selon les lieus 
et selon les tcmps. Elle est sans pouvoir sur la 
nature des clioses. C'est a elle i se mettrc en 
r&gle avec le bon sens, la raison, la justice, 
l'experience, les lois de la nkcessitk. Autre- 
rnent ellc ne bitira que sur le sable. Elle ne 
[era pas vivre une republique impossible plus 
qu'elle ne rendra morale et salutaire une mo- 
narchie tyrannique. Aii-dessus de I'election 
comme de I'heredite, il y a quelqiie chose, 
c'est la nécessitb d'nn pouvoir assez fort poiir 
proteger la socibt6 contre le conflit des forces 
discordantes et auquel I'unitk est indispensable 

l. Eaprit de8 Zoiu, liv. XXX, chap. xxiv. 

pour se faire obbir promptement et shrement. 
Quand la monarchie rend ce service, quand 
elle le rend mieux que ne le ferait hne autre 
forme, sa Iégitimitk est hors de doute. Qu'y a- 
t-il de plus légitime qu'un pouvoir, protecteur 
nécessaire et dkpositaire de l'ordre puhlic, de 
la justice g8n8rale, de i'intkret comrnun, qu'une 
grande magistrature, centre et lien de la so- 
ciete? Or ce sont la les traits sous lesquels 

la royaute moderne s'est monlrke aux peux 
des peuples n et par lesquels elle r s'est appro- 
prie leur force en obtenant leur adheSion.8~ 

Quant a la IkgitimitC de la monarcliie fondee 
sur le droit divin, theorie par laqnelle on prt- 
tend faire du pouvoir la propriktb inalienable 
d'une race royale qui en aurait recu le dépbt 
des mains de Dieu meme, la critique en a fait 
trop complktement justice pour qu'il y ait lieu 
d'y beaucoup insister. (Voy. Droit divin, Grace 
de Dieu, LBgitimitB, Mysticisme politique.) Du 
rcste,l'liisfoire atteste que I'invocation du droit 
divin n'a jamais sauve aucune dynastie. Que les 
familles royales proclament qu'elles regnent 
par la grdce de Dieu, en meme temps qne par 
la volonti: populaire, il n'y a rien a y' repren- 
dre, du moment qu'elles ne s'en font pas un 
titre exceplionnel; dumoment qu'il est entendu 
qu'il n'y a pas une seule forme de goiiveriie- 
ment qui ue puisse se placer sons I'invocation 
des paroles : Omnis polcstas a Deo. 

Oui, tout pouvoir qui ne releve pas de la 
force brutale renferme un klement divin; cet 
klkment, c'est la justice. En ce sens et íi ce 
point de vue, il est sacre. 11 ne cesse de i'etre 
qu'en devenant injuste et oppressif. Dieu, 
kcrit avec 6lkvation Pufendorf, Dieu qui veut, 
sans contredit, que les hommes pratiqnent la 
loi morale, a ordonne au genre Iiumain par 
les lumieres de la raison d'etablir' des soci8tBs 
civiles, et, par conskquent. un pouvoir souve- 
rain qui en est I'time. Autrement, il voudrait 
une fin, sans vouloir en meme temps les moyens 
nkcessaires pour y parvenirp. n En ce sens, le 
pouvoir juste et reprksciitant la justice est di- 
viu, comme les flns de I'liomme et de la sociktt: 
sont divines elles-memes. Mais si la fin est im- 
muable, les moyens sont changennts et divers. 
Qu'imporfc qu'une faiiiille etit bte nécessaire 
un certain moment de I'histoire et meme pen- 
dant une suite de si6cles. si elle ne I'est plus, 
si elle n'est que I'instrument USO de desSeins 
dksormais accomplis? 31. de laistre lui-meme, 
partisan si resolu de la lbgitimitk, semble le 
reconnaltre dans cette plirase signillcative d'une 
de ses lettres: r Si la maison de Bourbon est 
dkcidement proscrite (31. de Maistre eiitendait 
dire par Dieu et non par le periple), il est boii 
que le gouvernement se consolide en France; 
il est bon qu'une nouvelle race commence une 
succession legitime, celle-ci ou celle-la, n'im- 
porte a i'univers. u 

Concluons : les familles rkgnantes , mmme la 
royautk eiie-meme, tirent lenr origine de cctle 

1. IllstoiredeIneiviZicration en Earope,par X. Guizot, 
9' lecon. 

2. Deroirs de l'homme et dff ciinyni, liv. 11, cliap. vli, 
tradnction francaise de Barbeyrac. 
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force des choses qui s e  compose des circon- 
stances supkrieures a la volontk et aii choix pu- 
rement libre des peuples. On n e  prend pas ses 
rois au basard. Les raisons qui ont Clevé tour 
a tour les Mkrovingiens et les CapCtiens n'é- 
taient pas arbitraires. Plus tard de nihme, luand 
le temps a consacre une famille, il n'est pas 
facile d'y suppleer. Un peuple n'invente pas ses 
dynasties. il les trouve. 

111. Formes e t  especes dfverses de monar- 
chies. - La classillcalic~ri des formes diverses 
que peut revetir la moiiarchie a scnsiblement 
varie avec les publicistes qui ont Ccrit sur ce 
sujet. Cliacune d'elles a eu  ses partisans et ses 
détracteurs. Aristote, qui, le premier, appliqua 
le genie de l'analyse a l'observation exacte et 
a la classification rigoureuse des goiiverne- 
meuts, classc la ropautk parmi les bons gou- 
rernemen ts , quoiqu'il y prefere, comme pres- 
que toiis les kcrivains poliliques de I'antiqiiité 
et comme Platon, son maltre, I'srislocr~tie siir 
laquelle il fonde sa cite parfaite. 11 reconnalt 
cinq especes de rogaiitél. La preinierc espece, 
dorit la inoyaut8 spartiate Iiii prksenle le lype, 
paralt &re, dit-il, h plus Iégale; clle n'est pas 
maltresse absolue. Aii  reste, cllepeiit Ctre tantdt 
lieréditaire et tantdt Cleclive. La secoiide espece 
est la royaut6 etablie cliez qoelques peuples 
barbares, surtout asiatiques, avec les carac- 
teres du poiivoir absolu . qiioiqii'elle soit légi- 
time et 116r&dilaire. La troisieme espece de 
royauté est I'íXsgn~ndlie, c'est-ti-dire une ty- 
rannie elective, temporaire ou viagere, dont les 
anciens Grecs nous offrent plus d'iin exemple. 
U Une quatrienie esp6ce de  royaut6, coritinue 
Aristote, est celle des temps Iikrorques, con- 
sentie par les cilogens et  hCrCditaire par la 
loi. Les foiidateurs de ces monarcliies, bien- 
faiteurs des peuples, soit en les kclairant par 
les arts, soit en les giiidant la victoire, en 
les reunissant ou en leiir conqiierant des Cta- 
blissernents, furent nommCs rois par recon- 
naissance et  trnnsmirent leur pouvoir a leurs 
Ills. Ces rois avaicnt le commandement suprgme 
a la guerrc et faisaient tous les sacriAces ou 
le miaistere des ponlifes n'était pas indispen- 
sable; outre ccts deux prérogatives, ils étaient 
jiiges souveraios de tous les proces tarit6t snns 
serment. et tmtbt en donnant cette gnrantie. 
La formule du seinient consistait a lever le 
sceplre en I'air. N 11 est enfin une cinquieme 
espece de royatite, ou iin seiil clief dispose de 
tout. u Cette royautk a de grands rapporls avec 
le pouvoir domestique : de meme que L'aritorite 
du pere est une sorte de royautC sur  la famille, 
de m h e  la royaiitk dont nous parlons ici cst 
une administration de famille s'appliqiiant a 
une cite, a une ou plusieurs nalions. n C'est a 
I'examen de cette deriiihre forme qlilAristote 
declare qu'il s'arrbtera; il reconnalt en eile 
I'image pure de la monarchíe, ne voyant, 
comme plus tard Hobbesr, de royautC réelle 
que la royaute absolue. Le philosophe grec n'a 
pas de peine a coiiclure d'un te1 examen la 

1. Livre III ,  rhap. ir. de la Politiqtre, dans Ia 
tradnction de M. Ilarthéleiny Saint-liilaire. 

2. Ifflperium , cap. vu. 

condamnafion de cette forme de  gouvernement, 
bien qu'il suppose l e  monarque auquel est re- 
mis ce poiivoir aiissi vertueux qu'éclair6. 11 
etablit avec force la supkriorite de  lois stables, 
impassibles, Cgales pour tous, sur  i'arbitraire 
d'un seiil; il revendique pour la majoritC, 
mCme composCe d'individus iufkrieurs a cet 
individii kminent, I'lionneur d'iine pliis grande 
sfiretk dans les jugements et  d'iine incorriipti- 
bilité supbrieure. Le graiid politique aurait pu 
et mbme dii, ce semble, ne  pas negliger de 
recliercher si la royauté était par natiire in- 
compatible avec cette RxitC des lois et  ces ga- 
ranties de liberte qii'il veut avant tont. L'exem- 
ple de  la constitiilion de Sparte le mettait sur  
la voie. Pourquoi faut-il qu'en la citant avec 
elogc, il ne  s'y soit pas arrete? Au reste, Aris- 
tote a-t-il bien conipris les conditions de la 
monarcliie, lui qui coridamne en termes abso- 
Iiis, poiir y préferer le systhme Clectif, I'bérC- 
clit8 qiii ne lui paratt olfi'ir que trop peu de  
cliances d'amener au pouvoir des siiccesseurs 
dignes du monarque vertueux, et  capables de 
rkgner apres lui? L'exp6rieiice que le profond 
auteur de la Politique preud habituellement 
pour guide n'a pas ratillé cette prbférence 
donnCe j. la monarcliie élective. Ne siitiit-il pas 
de rappeler tout ce que le systCme électif, ap- 
pliqué a la royriiitk dans I'empire romain, et  
plus tard dans le ropaume de  Pologne. a pro- 
diiit de  troubles, de divisions intestines, d'avi- 
lissement de 1'Btat? Ke sullit-ii pas de rappeler 
tout ce qu'il a eu dans cette infortunbe IJologne 
de fiiiieste a la nationalite elle-mEme, pour en 
prononcer Iiautement la condamnation? Roiis- 
seau, qui s'kleie violeminent contre I'l16rédit6 
royale dans le Contrat social, croit remédier 
poiir les I'olonais aux inconvbnients ordinaires 
de i'election appliquke au moiiarque en propo- 
sant l e  tirage au sort parmi les sknatenrs i rie, 
de troisnoms entre lesquels la meme asseniblee 
choisira, seance tenante, celui qu'clle prkfere l. 
11 est plus que douteux qu'un te1 moyen, qiii 
eht mis toutes les cliances du c6té de la medio- 
critk, eht reussi a suppriiner les inconvéitienls 
du spsteme qu'il pretendait corriger. Ce bizarre 
mblange de sort et d'élection n'aurait abouti ti 
creer autre cliose qu'une royautk de hasard, 
sans prestige, sans consistance et sans durkc. 

Macliiavel n'a pas essayk de claseer les diffe- 
rentes sortes cie royaute, mais les divers genres 
de pvincipuztlds, sujet plus etcndu, piiisqii'il y 
comprend jiisqu'aiix priucipauf.6s eccl6siasti- 
ques. 11 semble d'ailleurs s'attaclier plutdt a les 
dislinguer par les moyens qui ont servi a les 
fonder que par leura caracteres intrins¿.qiies. 
L'auteur du  Prince traite d'iine facon toute 
spéciale des principautés civiles, c'rst ii savoir 
de celles qu'on obtient du libre suffrage de ses 
citogens. C'est a cette sorte de monarchie qu'il 
donne la pr6fCrence. Les conseils qii'il lui con- 
sacre sont empreints d'une klkvation remar- 
quable et  qui aclieve de  prouver que ses mau- 
vaises maximes, qii'il n e  prCsente nulle part 
comme le bcau idéal de la poliiique, mais qu'il 

1. Uotivcrnement de Pologne, chnp. xrv. 
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a le tort de  dbbiter avec l e  coupable sang-froid 
d'un homme q-ni subordonne la .morale a la 
politique, n e  s'adressent en fin de compte qii'a 
ceux qui se sont rendus maitres de la souve- 
raineté par la trahison et par le crime. Le cha- 
pitre ix  du Pm'nce est consacré a tracer les 
devoirs du monarque arrivk au  pouvoir par l e  
libre choix des sujets. Poiir Machiavel, il y a 
donc. indeperidamment de I'usurpation , deux 
sortes de royaute. Daiis I'uue ce sont les grands 
qui appelleut un Iiomme a I'autorite supreme 
pour résister au peuple; dans i'autre, le peuple 
veut s e  donner un dé'fenseiir conlre I'insolence 
e t  la tjrannie des grands. C'est cette dernikre 
qu'il prefere; mais, dans l e  premier cas Gomme 
dans le second, il veut que le monarque em- 
brasse la cause des intérets de  la uation, et  
qu'il fasse regner, en vue de  ce rksiiltat, sa 
souveraine et unique volonté. Au fond: la pen- 
sée constante de lachiavel, c'est la puissance 
de  I'État. c'est I'unite nationale s'blevaut sur  
les débris de  pouvoirs anarcliiques : il n'a point 
d'avtre idole. 

Eleve original siir plusieurs points dlAristote, 
Bodin n'a pas suivi son maltre dans la manikre 
dont il classe les différentes formes de  royaiité, 
et  qiielque inferieur qii'il lui soit parlegenie, on 
peut dire que sur ce point comme sur  plusieurs 
autres il le dépasse heureiisement. Bodin dis- 
tingue trois formes de  monarchie (République, 
liv. XI): premierement la monarchie seigneu- 
riale, celle, dit-il, uou le prince est. fait seigueiir 
des biens et  des personnes par le drod des 
armes et gouverne comme le p6re de famille 
ses esclaves;a secondemeut la monarchie tyran- 
nique. acelle ou le morlarque, meprisant les 
lois d$ la nature, abuse des personnes libres 
comme d'esclaves, et des biens des siijets 
comme des siens; u troisiemement la monarchic 
i'oyale oii legitime, celle nou les sujets obéis- 
sent aux lois du monarque. e t  le moiiarque aux 
lois de la nature : demeurant la libertd natu- 
relle et proprzété des biens aztx sujcts. n Ce 
dernier frait. mis en luiniere et c,ommenté par 
lean Bodin dans vingf passages de  la Re'publique, 
indique de la maniere la pliis hciireiise les ca- 
racteres ou tout au nioins les conditions de  la 
monarchie moderne. II ne la recoiinalt Icgilinie 
qu'a la condition de s e  coucilier avec la liberte 
e t  la propriéte e t  de les garantir. Combien n'y 
a-t-il pas loiii de cette lihkrale tliéorie a celle 
qiii aura coiirs soiis Louis XIV et soiis Loiiis XV, 
c'est a savoir que les rois son1 propriktaires de 
toiis les hiens dont les sujets n'oiit que l'usu- 
fruit par une sorte de  tolerante ou de  conces- 
sion toute benevole ! 

Au reste, Bodin, comme toiis les autres par- 
lentantnires(voy.) deson epoque, combat la con- 
ception de la monarcliie mixte mise en avant 
des lors par plusieurs publicistes et notamment 
par Hotman, qui avait h i t  que le meilleur gou- 
vernement est celui gui u associe et  tempAre le 
triple Blement royal, aristocratique el  popu- 
1aire.n La soiiverainete, seIon I'auteur de la Ré- 
publique. ne soiiffrepointdepartagenide limite. 
Aussi attaque-t-il en termes fort nets n cetle sou- 
uerainele iouke a deux parties ou ta?&tót le 

peuple, tantdt le pnlice sera maltre, qui sont 
absurdilés nolables et incompatibtes avec lar 
souveraineld absolue, et contraires a.ux lois el 

la raison natureI2e.n Bodin. neanmoius est, 
en fait. partisan de la monarchie tempbrCe; it 
compte siir la barriere des parlements, comme 
sur  la vertu.dii prince dans I'exercice du pou- 
voir; mais il ignore ce que nous avons tant 
cherche depuis lors sous le nom de garauties 
constitutionnelles. Bodin, en derniere analyse, 
pour modérer la royauti: s'en remet a la morale, 
comme plus tard Bossuet s'en remettra a la re- 
ligion. 

11 est curieux que Montesquieu, venant aprbs 
Aristote et l e  savant auteur de la Républzque, 
n'ait cherché a etablir aucune classiíication ri- 
goureuse des différentes formes de monarcliie. 
Peut-&tre en  a-1-il ete detourné par l'erreur 
meme qu'il avait c.ommise en faiaant du despo- 
t i m e  un gouvernemeut a part. II Iiii aurait bien 
fallu ramener le despotisme a la forme monar- 
cliique, comme I'abus a l'usage, el  il eiit dSi 
renoncer des lors a sa classitication de trois 
gouvernemeuts qu'il donne comme originaiix, 
république, monarchie et  despotisme. Mais 
Montesquieii reconnalt une monarchie qui a, 
dit-il, la liberte poiir objet direct : c'est la mo- 
narcliie anglaise, et  des monarchies q i ~ i  une 
tendent qu'a la gloire des citoyen~, de 1'Etat et 
tJii prince'u, ce qiii est un peu vague. I I  ex- 
pliqiie d'ailleurs avec, profoiideur pourquoi les 
frncicns n'avaienl pus une idée bien claire de 
la monarchie : c'est le titre meme d'un de ses 
chapitres. a Les anciens, Bcrit-il (E,sp. des tois, 
Iiv. XI), n e  connaissaient point le gouverne- 
inent fondb sur un corps legislatif formé par 
les représentants d'une natiou.~ Et plus loin : 
s Les anciens, qiii ne  connaissaient pas la dis- 
tribution des trois pouvoirs dans le gouverne- 
nient d'un seul, ue  pouvaient s e  faire une idee 
juste de la m0uarchie.n Ainsi poiir l'illiistre 
publiciste-la monarcliie emporte par excellence 
I'idee de gouvernement tempére. 

Si I'on combine les vues jetées par les écri- 
vains politiqiies que je viens d'analyser, et  s i  
I'on s'inspire du spectacle qii'a presenté ou 
qu'offe eucore aujoiird'hui la monarcbie dans 
iemonde, on pourra classer, je crois, les diffé- 
rentes formes de monarchie d'une maniere 
heaucoup plus simple d'apres 1eui.s caracteres 
fondamentaux. Sans doiite il y a d'abord une 
grande et  essentielle difference enlre la mo- 
narcbie elective et la royautk hbrkditaire. Mais 
cette distinction serait G r  tmp insuíüsante. La 
~ l u s  essentielle sera celle qui reconnalt deux 
ienres de monarchies, la monarchie absolue 
et  la monarcliie tempkrke. La monarcliie abso- 
lue n'est pas nkccssairemeut le despotisme. 
( Voy. Absolutieme. ) l a i s  elle y melle. Sans 
doute nous ne ferons pes l'injustice de com- 
parer l'ancienne monarcliie francaise avec le 
despotisme oriental. Pourtant il noiis est im- 
possihle d'accorder a la monarcliie d'avant 1789 
d'avoir étk autre chose qu'une monarcliie ab- 
soliie. Tempkree en fait , nous le voulons, 

l. Esprit de. lo ir ,  liv. XI, chsp. ~11. 
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par les Parlements ,.par la barribre de I'opi- narchie et les peuples on ne conqoit donc plus 
nion, par la tradition, par les divers pouvoirs d'autre lien que ce qu'on peii t appelerun mariage 
qui s'élevaient a cdté d'elle, la royauté fran- de raison. Non pas que ce lieri doive etre dénue 
@se n'en était pas moins absolue en droit, d'affection, non pas qu'il soit réduit nécessaire- 
puisqu'elle pouvait faire taire d'un mot toutes ment entre le souverain et la nation a de secs et 
les résistances, et qu'elle le flt plus d'une fois. froids rapports, dictés par la simple convenance, 
L'essence de la monarchie ahsoliie glt tout en- mais il ne saurait plus avoir son origine dans 
tibre dans la concentration plus ou moins com- une sorte de dévouement chevaleresque. La 
pléte des trois poiivoirs exécutif, legislatif et seule légitimitb des gouvernements est daos 
judiciaire aux mains du prince. La monarchie l'intéret géneral. Le seul orgarie qui declare cet 
tempérée est celle qui rencontre des limites intéret est la souverainete natioiiale. Lorsque 
dans la distiiiction de ces trois pouvoirs con- celle- ci accepte la forme monarchique , elle 
sacrée par une constitution positive, et dans n'entend pas abdiquer; elle ne veut que se 
I'établissement d'un ou de plusieurs corps apant rkgler. Elle s'arme pour ainsi dire de précaution 
leurs droits a part de ceux du monarque. Aussi contre ses propres égaremeiits ; elle se con- 
la monarcliie tempérke n'apparatt-elle réelle- damne a la sagesse parla prévoyaiice; elle met 
ment qu'avec les gouvernements représentatifs. une digue au désordre qu'elle redoute. Rien de 
Qu'eiie ait sa limite dans i'aristocratie, dans moins, mais rien de plus. 
la démocratie, ou dans le mélange de l'une et Malgré ce caractere tout rationnel et tout 
de i'autre, elle mérite dans toiis les cas son subordonné a l'utilité publique de la royauté 
nom de tempérée, et peut a ce titre se prCter moderrie, il se rencontre des puhlicistes qui 
a la libertk; or, c'est la ce qui importe. déclorent illégiüme en soi I'établissement mo- 

IV. Des caract8res et du r8Ze o!e la monar- narcbique, nous ne disons pas seulement, qu'on 
chie chez les ndions modernes. - Des consi- le remarqne, qui le declarent funeste dans les 
dérations que nous avons présentées, il resulte consequeiices, attaquable comme une fausse 
deja, ce nous semble , plusieurs conséquerices combinaisori , d'ou le mal seul peut sortir. mais 
importantes; il en résulte que la monarchie ne qui le déclarent par lui-meme coiitraire a la 
saurait plus, sous I'invocation d'un prétendu justice , au droit , a la raison. C'est ainsi que, il 
drait divin, &re I'objet d'nne sorte de culte su- ii'y a pas ericore beaucoup d'années, rious en- 
perstitieux, que1 que soit le prestige insépa- teudimes soutenir a la tribune nationale que la 
rable de I'erercice du pouvoir souverain et des republique est le seul gouvernement legitime, 
personnes royales ; il en resulte Ogalemeiit que tandis que la monarchie, meme consentie. ne 
la force n'est pas la seule origine du pouvoir pourait janiais I'Ctre, parce qu'un peuple ne 
royal, et qu'elle serait mal veuiie a se présen- peut I'etablir sans aliéner sa volonté et disposer 
ter aujourd'hui comme le titre de la monarchie sans droit des générations futures. 
en face du droit partout admis des nations a Te1 est en effet le symbole de celte ecole dont 
disposer d'elles-memes; il en résulte enfin que Rousseau est i'organe et qui va plus loin que . 
i'élection, qui ne crée poiiit de ICgitimité éter- son maitre, car Rousseau reconnalt, quoiqu'a 
nelle, n'est pas non pliis un titre suflisant pour regret , que la monarchie connent a certains 
investir les souverains ,d'iin pouvoir absolii , peuples. 11 nous senible que la dévotion meme 
puisqu'il y a au - dessus du droit popiilaire la plus scrupuleuse au dogrne de la souverai- 
comme du droit royal des droits primordiaux, netk du peuple peut sans hérésie ne pas tenir 
que nous avons réduits a deur , la liberté des compte de celte fin de non-recevoir. Non, une 
citoyens et la skcurité des propriétés. L'ordre nation n'aliene pas sa volonté en étahlissant la 
daris une socikté civilisée se confond avec le monarchie dans une vue d'ordre, de liberte, 
maintien de la justice qui consacre le respect d'unitb nationale. C'est un singuliel paradoxe 
mutuel des libertes les unes par les autres, des que de souteiiir que sa volonte ne se manifeste 
personnes les unes par les aiitres. Les peuples pas tout aussi bien en laissant subsister une 
cherchent dans la monarchie iine dkfense coiitre forme de goiivernement qu'en la renversant , 
cette anarchie ou cette oppression qiii livre le toiit aussi bien par sa durée que par sescapriees. 
faihle au fort. Les monarchies poursuiverit donc Ou est la raison pour qu'un peuple ne puisse 
a leur manibre, v i ,  dans iin certaiii nombre vouloir, s'il lejuge bon, conserver la formemo- 
de cas , est la meilleure: le meme but que les narchiqiie un siecle , di si&cles, toujoiirs ? Un 
républiques et que tous les gouvernements quels quoi les générations actuelles sont-elles en cela 
qu'ils soient : permettre et, assurer le dévelop- esclaves des gknérations qui l'ont établie? Est- 
pement libre de toutes les activités utiles, et ce que I'on prétend nier, d'ailleurs , qu'il y ait 
contenir dans les limites les plus étroites la part des révolutior~s Iégitimes? Avouons-le : le droit 
dn mal sans porter atteiute a cette liberte légl- de résistance est le sous- entendu eternel de 
time et féconde. C'est la le sens, a nos yeiix, toiites les constitutions de ce monde. Oui, il y 
de la maxime deja vieille que n les rois sont a des insurrections glorieuses, il y a des rkvo- 
faits pour les peuples u ; maxime qui demande lutions auxquelles se rattachent les pliis beaux 
d'autres garanties que I'obligaiion purement souvenirs de l'hiimaiiité. Tous les peuples ont 
morale, iinpos6e par le devoir a des pririces mis quelques-unes de ces crises redoutables et 
clirétieiis, ainsi que le veut bossuet, maxime salulaires au nombre des plus grandes pages 
qui veut avoir sa sanction dans iine organisa- de leur histoire, ceux qui en ont pris l'initiative 
tion du pouvoir, destinée a faire de la royaiité et la direction au nombre de leiirs plus grands 
un simple moyen du bien public. Entre la mo- honlrnes. Tous ont fait dater d'elles leur rkgé- 



318 MONA RCHIE. 

neration politique et une Bre nouvelle de pros- 
peritk et de grandeur. Mais ce que la sagesse 
dbfeud, c'est de dkclarer, sous pretexte de 
souveraineté nationale . la rbvolution en per- 
manence. Ce qu'elle defend, c'est de voir dans 
ce mal necessaire un expédient sans danger. 
Ce qu'elle dkfend, c'est qu'une humeur mo- 
bile et une imagination aventureuse flnissent 
par s'en faire un besoin maladif qui ne se lasse 
pas d'en appeler les Bmotions et les chances. 
L'enjeu des revolutions est en eEet redoutable. 
Si les Ames n'en sortent pas plus dignes et plus 
nobles, elles en sortent plus avilies. Si les 
croyances morales et politiques ne s'y avivent 
pas, elles y succombeut. Si les intérets ne s'y 
retrempent pas, ils y pkrissent. Les pays qu'elles 
ne sauvent pas , elles les perdent. Yoila pour- 
quoi il est de la sagesse des peuples de se mon- 
trer relativement aux revolutions plutht trop 
reserves que trop prodigues, et de ne s'y laisser 
aller qu'en cas de necessifé. Quoi qu'il en soit, 
l'argument que la monarchie équivaut a une 
abdication de la souveraineté nationale, de quel- 
que &té qu'ou l'envisage, se trouve convaincn 
d'erreur. 

De meme, les piiblicistes de I'Ccole purement 
republicaine ont vu dans l'liéréditk monarcliiqiie 
une flction odieuse, incompatible avec la raison 
des peuples modernes, en ce qu'elle donne des 
droits a la m8diocritB. a la sottise , au vice , au 
crime meme. 11s soutiennent qrie non-seule- 
ment l'hkrkditk permet un te1 mal, mais qu'elle 
l'engendre par la corruption qui s'attache fa- 
talement aux jeunes princes. On dirait qu'ils 
commentent ce mot du jeune Denys a qui son 
pere, en lui reprochant une action honteuse, 
disait : a T'en ai-je dono6 l'exemple? - n Ah I 
répondit le flls, votre pece n'ktait pas mi. n 

Les publicistes monarchiques , tenus de s'a- 
dresser désormais non plus au sentimeut, mais 
a la raison, ne nknt plus guére ces inconvé- 
nieuts de l'hkrédité. Ils ne compromettent plus 
leur thbse en attribuant a i'institution qu'ils dé- 
fendent plus de perfection qu'elle n'en a et que 
n'en comporte l'humaine faiblesse. iis repon- 
deut: a Oui, i'heredite est une flction, une con- 
vention, oui. elle a des iuconvknients immen- 
sas, mais qu'y faire si elle a, de plus grands 
avantages? R'est-ce pas un bien qiie l'existence 
d'une famille, chez qui le pouvoir est une tra- 
dition? Charlemagne, saint Louis, Henri 1V et 
tant d'autres ont etB des heritiers legitimes. 
L'existence de princes mediocres ne peut - elle 
avoir meme ses avantages, soit qn'ils Iaissent 
le gouvernement a de gands ministres, soit que 
la liberte en pronte poiir étendre ses conquetes 
et affermir ses droils? 

« L'hérédité royale est i'irnage et la consk- 
cration de la pkrennité du pouvoir. Voila son 
objet. Or, la durée est un des premiers 616- 
ments de la force. On n'aime et on ne craint que 
ce qui doit exister longtemps. L'hérédité Cpargne 
les intervalles dangereux que laissent les elec- 
tions et elle a l'inapprkciable avautage de sous- 
traire a leur mobilité cet elément de perma- 
nence que doivent presenter les institutions 
d'un grand pays. Elle permet a la politique, au 

dedans et au dehors, cette coherente et cette 
suite , ce mélange de vigueur et de prudeiice, 
condition de tonte grandeur et de tout repos, 
et que les rkpubliques ne produisent qu'avec 
bien plus de peine, quand elies rbnssissent a 
les engendrer. 

a Enlln , continuent les dkfenseurs de 1'6ta- 
blissement monarchique, est - il juste, est-ii 
loyal de parler de I'likréditb sous les gouverne- 
ments constitutionuels cornme sous les gouver- 
nements absolus? Le but meme des gouverne- 
ments constitutionnels n'est-il pas d'empecher 
les mauvais princes de mal falre, de soiitenir 
les médiocres, de tirer le meilleur parti des 
bons, et d'empecher les pliis grands de le de- 
venir assez pour se mettre au-dessus des lois? 
11 reste, il est vrai, les incoiiv6nieiits attacbés 
aux minoritbs, aiix regentes, mais ce sont des 
maux passagers et qui ne sont pas d'une ex- 
tr6me frequence. Les gouvernements constitu- 
tionnels qui créent de gands pouvoirs a c4té 
de la royauté, attknuent par cela nieme les 
dange1.s des minorités si redoutables sous les 
monarchies absolues. C'est le merite de cette 
forme de gouvernernent de pouvoir souffrir que 
I'autorité royale n'ait pas a tons les momeiits le 
mCme degre d'iiitensité et d'éaergie. L'irnpor- 
taiit est qii'elle ne presente pas de lacunes, et 
que son image toujours presente oppose une 
digue anx efforts de i'anarcbie et aux préten- 
tions usurpatrices. 

i Pour en Bnir avec l'argiiment de I'hérhdite, 
ajoiitent r~uelquefois les partisans de la forme 
moiiarchique, ne sera- t - on pas frapp6 d'uiie 
aiitre consideration qui n'a jamais eu plus de 
poids que do 110s jours? I'hkrédite royalen'est- 
elle pas jusqu'a un certain point la consPcration 
et la sauvegarde d'autres beredites encore plus 
sacrbes, celle de la transmission des biens par 
exemple? Vous dites d'un ton d'lronie en mon- 
trant cet enfant soumis aux plus humiliantes 
innrrnil6s de la nature : n Yoila un roi! Ne 
craigiiez-vous que d'autres ne vienneiit qui 
diseiii avec le meme mépris : r Voyez cet en- 
farit vagissant, c'eat un propriktaire 1 * 

J'ai essaye de résumer les argiiments des 
publicistes rnonarchiques dans ce qu'ils ont de 
plus saisissarit et de plus juste, en ne m'atta- 
cliatit qii'a ceux qui se concilient avec la natnre 
et les conditions de la sociéte moderue. l e  vais 
achever d'indiquer comment on peut et on doit 
concevoir le rble de la monarchie dans cette 
societé. 

Le pouvoir roya1 se prbsente avec deux ca- 
racteres nécessaires dans les conditions nou- 
velles faites aux sociétés européennes par res- 
prit liberal et le mouvement ascendaiit de la 
dCmocratio : il doit &re temperé et modérateur 
Ni a s s a  puissaut pour sortir de ses limites, ni 
trop desarme pour ne pouvoir remplir effica- 
cenient sa mission, te1 ii faut qu'il soit et de- 
meure sous peine d'une inevitable dechéance. 

11 n'y a plus a insister louguement pour dé- 
montrer que le pouvoir monarchique doit &re 
tempéré et iie peut plus etre qne cela. La manar- 
cliie patcrnelle de bl. de Bonald u'est clu'un reve. 
C'est avec beaucoup de raison qu'un piiblicisle 
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presque contemporain , Benjamin Constant, a 
écrit : n C'action directe du  monarqiie s'affaiblit 
iukvitablement en raison des progres de la civi- 
lisation. Beaucoup de choses que nous admirous 
et qui nous semblent touchantes a d'autres Cpo- 
ques, sont maintenant iiiadmissibles. Représen- 
tez-vous les rois de France rendant , aux pieds 
d'un chbne, la justice a leurs siijels. vous serez 
emu de ce spectacle, et vous revérerea cet exer- 
cice auguste et naif d'une autorite paternelle; 
mais aujourd'liui que verrait-on dans un juge- 
ment rendu par iin roi sans le concours des 
tribunaux? La violalion de tous les principes, 
la confusion de tous les poiivoirs, la destruction 
de l'independance judiciaire 1. i Une autre raisoii 
empecliera les peuples modernes de se  preter 
i la monarcliie absolue. 11 faut espkrer que I'ex- 

a pkrieuce sert a quelque chose. Or, il y a des 
siecles que l'expérieiice condamnait déja les 
gouvernements simples par la bouche de Po- 
lybe, qui etait si loiii poiirtaiit d'avoir derriere 
lui les preuves nombreuses et terribles que 
iious avons acquises de leurs dangers. Elle est 
de Polybe cette. maxime : que 4 toute forme 
siniple qui s'appuie sur un se111 principe, ne 
saurait durer, parce qu'elle tombe biecitbt daiis 
le defaut qui lui est propres. n S'abritant sous 
les grands noms de Platon, d'Arislotc, de Po- 
lybe, de Cicéron, de meme qii'elle invoque la 
pratique de quelques-unes des plus graiides 
constitutions de I'antiquitb, la tliéorie de la 
pondkration des po~voirs  recoit un surcrolt de 
Sorce de la nature des sociétés modernes si 
compliquées dans leiirs elbments. Sans doute, 
il n'y a point d'eqiiilibre parfriit; sans doiite la 
pondération des pouvoirs rencontre de sérieuses 
diflicultCs dans l'application; mais il faiit y 
tendre, ou bien se condamner aiix exces d'un 
pouvoir unique, roi, pouvoir arislocralique. 
assemblbe ou dictature populaire : tyranriie iii- 
siipportable , apres que dix - huit siecles de 
cl!ristianisme nous oiit enscigiik les limites de 
I'titat, apres qiie pliisieurs siecles de pliiloso- 
phie nous ont rendus flers et exigeants a I'é- 
gard de nos droits, apres enfln que le goiit de 
la liberte individuelle, s'ajoutant a celui de la 
liberte politique, nous a reiidu celle-ci chere en 
proportion des biens qu'elle est destinee a ga- 
rantir. 

La monarchie tempérke on constitutionnelle 
est le vceu de la Fraiice depuis qu'elle se seiit 
et se connalt, elle est le vocu des nnlions euro- 
péennes, sans exception, depuis qu'elles soiit 
sorties de la p6riode d'enfance et  d'irréllexion. 
Aussitdt que la notion du droit s'est rkpandue 
dans un peiiple, aussitbt que les iiitkrets se 
sont multipliés et accrus, le besoiii d'echapper 
au po.uvoir ahsolu d'un seul homme el d'uce 
seule famille, ce besoin qui a toujoiirs trawiilé 
la classe supérieure passe de I'arisíocratie a la 
masse, et de meme qiie celle-la rhclamait des 
priviléges, ceiie-ci veut des libertes, avec cette 

1. Du Pouvoirroyal. t. 1,p. 495de 1'6dition de H. La- 
boulave. 

4. Polybe liv. VI ,  8 x ,  phrase c i t h  par M. Bar- 
thdlemy ~ai>nt-~ilaire drns la preface A la Politique 
dlAristote, p. cxv. 

différeuce en plus qu'une noblesse peut s e  
vendre au pouvoir royal, tandis qu'une nation ne  
se livre pas, du moins pour un long tcmps. 011 
dit, il est vrai, que l'aide donnke autrefois par 
la royaute aux classes moyennes et populaires 
coutre I'oppression fkodale, que I'admission des 
hommes de naissance commune aiix plus hautes 
digriités militaires et civiles, arrivee deja a ce  
point sous la vieille monarchie que le dile de  
Saint-Simon earactérisait le regue de Louis XIV : 
un r@ne de vile bourgeoisie, ont coritribué 
elles-memes B favoriser l'avéuement du pouvoir 
absolii. Cela ne saurait etre conteste; mais com- 
ment contester aussi que tout ce qui grandissait 
ces classes vouees a i'exercice des professioiis 
dites liberales ou au travail indiistriel, teudait a 
les afianchir. Plus s e  dkveloppait le sentimeiit 
de leur valeur, plus deveiiait considérable et 
dominant le souci de leurs affaires, moins 
elles devaient elre tentées de livrer leurs per- 
sonnes, leurs travaux et leurs biens a I'actioii 
oppressive ou a la direction capricieiise de I'ar- 
bitraire'. Si, des le quiuzieme siecle. un Phi- 
lippe de Comynes avait pu proclamer ce principe, 
que u le roi ni personiie n'a pouvoir de lever les 
imp6ls sans le consentement des sujets. n si 
ces fortes maximes. qiii m6me alors n'étaient 
point nouvelles, avaierit pu se  transmettre daiis 
les ecrits des piiblicistes et daiis les caliiers des 
Etats; qiie devail-ce etre au dix-huitic?me si&cle, 
apres un immense développement d'industrie et 
de lumikres, et en préseiice d'un peuple voisiri 
dont i'exemple tentateur rttestait, avec une glo- 
rieuse évidcnce, que le pouvoir monarchiqiic 
peut Ctrc limite sans prkjudice poiir I'ordre et 
au grand avaritage des libertes piibliqiies et de 
la prospérité genérale? En laissaiit subsister la 
moriarcliie, la rkvolution de 1789 ne pouvait 
I'admettre que tempérke ou limitke daiis ses 
pouvoirs, puisqu'elle ne I'admeltait pas pour 
elle-meme, mais pour L'utililé dont elle la jii- 
geait &re A I'uuitb riationale, íi la liberté et a 
I'ordre. Et ce ne fut pas I'effet d'une efferves- 
ceiice passagere. C'élait le fruit d'un long tra- 
vail des espi'its. et ce fut I'objet d'un perskvb- 
rant et  iiiflcxible vouloir. Meme en 1804, au 
moment ou la France, lasse de I'anarchie qiii 
l'avait tourmentée, s e  jette dans les bras du 
pouvoir niilitaire , entour6 des plus brillants 
prestiges du génie et de la gloire, elle rap- 
pelait, en s e  doiinant, qiielle sorte de monar- 
chie elle eiit voiilii rétablir en elevaut au tr6iie 
iine nouvelle famille. R La France, disait le Tri- 
bunat, du sein duque1 Ctait partiela proposition 
d'élever le premier consiil au tr6ne, la France 
doit attendre de la famille de Bonaparte, plus que 
d'aiicune autre, le maintien des droits et de la 
liberte du penple qui la choisit et toutes les iii- 
stitutions propres a les garantir. u - a Les 
Francais ont conquis la libert6, disait le Skiiat 
daus son message du 4 mai 1804, en adoptant 

1 eL1arbitraire, Bcrit Benjamin Constant, soit qu'il 
s'eñerce au nom d'un eeul, ou au  noin de tous, pour- 
soit l'hornme dans ton8  sea moyens de rcpos et de 
bonhe~ir. S (De t'esprit de conqndte et de l'trssctpation, 
ehap. XI.) Yog. le chapitre snirant du meme oiivrage, 
sur les effets de I'arbitrnire, relativement ala morale, 
a I'intelligeuce c t  a l'industrie. 
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cette proposition ; ils veiileut conserver leur 
conquete, ils veulent le repos apres la victoire. 
Ce repos glorieiix, ils le devront au gouverne- 
meiit héreditaire d'un seul qui, élevé au-dessiis 
d e  tous, défende la liberte publique, mairitienne 
Végalité, et baisse ses faisceaux devant la vo- 
lonté souveraine du peuple qui i'aura proclamé. 
C'est ce gouvernement que voulait se donner la 
nation francaise daris les beaux jours de 89, 
dont le soiivenir sera cher B jamais aux enfants 
de  la patrie, et ou i'expkrience des siecles et  
i'expkrience des hommes d'Etat inspiraient les 
reprksentants que la nation avait clioisis. II faiit 
que la liberté et i'égalitk soieiit sacrées, qiie le 
pacte social ne puisse pas Etre viole, que la 
souverainetk du peuple ne soit jamais méwn- 
nue et que la nation ne soit jamais forcee de 
ressaisir sa puissance et de v e n g r  s a  majeste 
outragée. Le SBnat développe, daiis un m6moirc 
qu'il joint i ce message, les dispositioris qui 
lui paraissent les plus propres ti donner i nos 
instihitions la force uecessaire , pour garantir a 
la nation ses droits les plus chers, en assurant 
I'iiidépeudance des grandes autorités, le vote 
libre et éclairé de l'impbt, la sQretP des pro- 
priétés, la IibertB indi\.iduelle, celle de la 
presse , celle des élections , la responsabilité 
des ministres et l'inviolabilitk des lois constitu- 
tionnelles. Dix années ne s'étaient pas Ccou- 
lbes, et ces vceux reparaissaient; ils devenaieiit 
le mot de ralliement de la France tout entikre, 
qui les imposait comme une condition sine qud 
non a tous ses gouvernementa. La premiere 
Restauration, les Cent-Jours, la seconde Restau- 
ration, les dix-huit années du gouvernement de 
juillet 1830, ont ét6 une satisfaction d o n d e  
a ces vceiix persistants, et s'ils ont pam siibir 
quelque interruption au lendemain des révolii- 
tions qui jetaient un trouble profond dans les 
esprits comme dans les événements , ce n'a éte 
que pour reprendre bientdt leur cours avec une 
force chaque jour accrue. 

La necessité d'un pouvoir modérateur daiis la 
société moderne est une seconde vérité qiii po- 
ralt tout aussi peu contestable. Ne perdons pas de 
vue que le but a atteindre est toujours celui-ci : 
ne pas laisser la tyrannie s'établir, pas plus de 
la part d'urie majorité oppressive que de celle 
d'une minorite, pas plus aii nom de la démo- 
cratie que de I'aristocratie. Mettez tout le pou- 
voir dans une seule assemblee , i'experience 
atteste les pCrils de cette coinbinaison qui lirre 
sans garantie les droits des citoyens a un pou- 
voir sans coiitre-poids. Si i'assemblée se dia- 
sout , quels dangers ne courent pas la liberté et  
i'ordre pendant I'intervalle qui sépare cette 
assemblbe de celle qui va venir! Si l'assemblée 
s e  prolonge i l'exces , quels autres périls. dans 
le cas ou i'opinion publique n e  marche plus 
avec elle ! Mettez le pouvoir dans deux assem- 
blées , comment empCcher leurs conflits de s'en- 
venimer et d'ameiier des révolutions? Comment 
espérer qu'un pouvoir exécutif lui-meme tres- 
mobile et tres-dépendant comme le pouvoir mi- 
nisteriel aura une autorité suffisante ? La né- 
cessité d'iin pouvoir modérateur est te1 que les 
États rkpublicains eux-mémes ne négligeut pas 

toujours de !e coiistituer. Saiis doiiteil est tres- 
faible aux Etats-Uiiis. 11 n'est pas moins vrai 
que le président y est arme d'un veto snspen- 
sif. Ce veto force du m o i n ~  la legislature a con- 
sidérer de nouvean la question , et cette fois , 
elle ne pent pliis la lraiicher qu'i la majorité: 
des deux tiers des opinants. Le veto, d'ailleurs, 
est une sorte d'appel au peuple. Le pouvoir ex&- 
cutif plaide alors sa canse et fait entendre ses 
raisons Outre cette précaution qu'il signale , 
N. de Tocqueville indique daris i'organisation 
fédérative des htats-Unis et dans un ensemble 
particulier de circonslancesmorales et politiques 
les causes qui servent, quoique irnparfaitement, 
de wntre-poids ii la tyrannie de la majorité. La 
necessit6 d'un pouvoir modérateur dans ces 
pays de forte centralisation apparalt plus né- 
cessaire encore. 11 ne sufit pas de répoiidre ti 
toutes les difticult¿!s par la souveraineté du peu- 
ple. Le peuple ii'est pas toujours assemblé, il 
ne gouveriie pas directement. Lors mCme qu'on 
a admis que la souveraineté reside en dernier 
ressort dans la nation , on n'a poiiit pour cela 
résolu toutes les questions. Les pouvoirs sont 
divers et de leur diversité nalt la lutte. Le rble 
éminent de la royaiité aux yeux des nations 
modernes est d'empecher ces luttes de pouvoirs 
et de partis de dégénérer en désordre et en 
révolution. C'est poiir cela que les gouverne- 
ments représeiitatifs attribiient a la royaute une 
part importante du pouvoir, tout en laissant le 
dernier mot a la nation qui prononce par le 
moyen des élections dans les questions graves 
et qui divisent les pouvoirs politiques. 11 n'est 
donc pas vrai qu'en faisant de la royautk priii- 
cipalement un pouvoir modkrateur. on proclame 
nécessairement sa dechéance. 11 faut beaucoup 
de force, au contraire, pour remplir un le1 rdle. 
Ce pouvoir neutre , elevé au-dessus des acci- 
dents et des luttes, n'intervenant que dans les 
grandes crises, du moins d'une manikre osten- 
sible et éclatante, veut avoir d'éminentes prC- 
rogatives. 

La premiere de toutes est de faire exCcuter 
la loi. Mais ce n'est pas assez, s'il ne s'y joirit 
encore le pouvoir de coucourir a sa formation. 
Le monarque y concoiirt en nommant I'une des 
deux chambres , ' te1 est du moins I'ordre établi 
depuis 1814 dans notrepays: il y wncourt par 
la nominatioii des ministres, qui le représeiitent 
au sein des chanibres; il y concoiirt par le droit 
de proposer la loi, de dissoudre la chambre 
elective, de refuser sa sanction. Ce droit de 
veto absolu et non pas simplement suspensif a 
inspire au gbnie si profondément politiqiie de 
Mirabeau un de ses pliis remarquables discours. 
11 n'a pas craint de livrer la liberte en le sou- 
tenant. 11 a pense qiie malge  les apparences la 
liberté y gagnerait en meme temps que la force 
nlcessaire au pouvoir royal. Le mErne avis a 
été soutenu par un ami non moins jaloux des 

. libertes publiques , Benjamín Constaiit. La par- 
ticipation du pouvoir monarchiqiie a la coiifec- 
tion des lois fait partie essentielle,%~ix yeux du 
cCl&brc publiciste, de ce rdle de modérateur qui 
nous occupe en ce moment. *Si, dit-il, en divi- 
sant le pouvoir, vous ne mettez point de bornes 
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B l'antorité lhgislative, il arrive qu'une classe íl n'entre pas dans notre sujet et je n'aurai 
d'hommes fait les lois sans s'embarrasser des pas la prétention de tracer en entier le pro- 
maux qu'elles occasionnent, et qu'une autre gramme de la monarchie qui peut convenir 
classe exkcute ces lois, en se croyant inno- aux nations modernes. il a sufi d'en indiquer 
cente du mal qu'elle fait , parce qu'elle n'a pas les traits essentiels dans un ouvrage destine a 
contribu4 aux lois memes.. .. Lorsque le prince mettre soiis les yeux du public les kléments 
concourtala formation des lois et que son con- de la politique. Nous n'avons entrepris que de 
sentement est nécessaire, leurs viccs n'arrivent dkmontrer une fois de plus que s'il p a une 
jamais au meme degrk que Iorsque les corps monarchie fondée sur le préjugé, il y en a une 
reprksentatifs décident sans appel Le prince et qui s'appuie sur la raison et qui peut siipporter 
les ministres s'eclairent par l'expkrience.Quand l'examen. A plus forte raison nous ne discu- 
ila ne seraient pas ramenks par le sentiment de terons pas l'assertion qui s'est si souveut pro- 
ce qui se doit, ils le seraient par la connaissance duite, que les monarchies repréeantatives ne sont 
de ce qui se peut. Le pouvoir lkgislatif, au con- que des transactions de principes longtemps aux 
traire , ne rencontre jamais l'expkrience. L'im- prises, transactions desünées E disparattre sue- 
possibilitk n'existe jamais pour lui. 11 ne lui faut cessivement et a faire place, avec le triomphe 
que voiiloir , une autre autorité exkcute. Or, exclusif de la dkmocratie, a I'avknement univer- 
vouloir est toujours possible: c'est exkcuter qui se1 de la forme rkpublicaine. Ou nous n'avons 
ne i'est pas'. n - Le m@me kcrivain etablit en- rien prouvé, ou nous avons dkmontré que les 
suite qu'un pouvoir obligk de preter son appui républiques elles-m&mas, si elles veulent vine, 
i la loi qu'il desapprouve, est bientbt sans force ne sauraient se passer de certains tempéra . 
et sans considbration; qu'aucun pouvoir n'exé- ments, et qu'un peuple n'a pas moins de prh- 
cute d'ailleurs avec &le une loi qu'il desap- cautions i prendre contre les escés de la 
prouve; que la sanction royale aide les gou- démocratie que contre ceux de tout autre 
vernements libres a se prhserver dii danger de principe. Autremcnt on ne s'arreterait pas, on 
a multipiicité des lois, qoi est la maladie, des descendrait la pente jusqu'au gonvernement di- 
Etats représentatifs, parce que dans ces Etafs rect du peuple par lui-meme, on installerait 
tout se fait par les lois, taudis que l'absence des la tyrannie du nombre au nom de la souverai- 
lois est la maladie des monarchies sans limites, nete populaire. Qui sait le secret de I'avenir? Si 
parce que dans ces monarchies tout se fait par les nations europkennes, a une époque que 
les hommes. nos yeux ne verront pas, arrivent a un tel 

Aur prkrogatives insCparables de la monar- degre de maturité politique, qu'elles résolvent 
chie, tous les publicistes comme toutes les con- mieux qu'on ne I'a fait jusqu'ici le dificile pro- 
stitutions ajoutent le plus touchant et le plus bléme de la conciliation de l'ordre et de la 1i- 
populaire de tous les droits, le droit de grice. berté avec la forme rkpublicaine, qui pourrait le 
Le droit de faire la gucrre, celui de concliire regretterl Mais si, mues uniquementparl'impa- . 
les traités de paix et d'alliarice, se rattachent tience de supporter le pouvoir roya1 et l'hkrk- 
naturellement au poiivoir exécutif. Ce droit , dité monarchique, elles renversaient une digue 
d'ailleurs. est généralcment limite par les dis- utile et nécessaire , comment ne pas dire hau- 
cussions des chambres, par la faculte qui leur tement qu'elles risqueraient de payer cher un 
est attribuée de voter l'impbt, et dans un gou- simple changement de nom, de liclier la proie 
vernement pademeiitairc par la responsabilité pour l'ombre, et dechaiiger de simples genes 
minist6rielle. Jusqu'a ces derniers temps , cette qui ne sont souvent qu'apparentes pour de 
responsabilité des ministres devant les assem- reelles servitudes? La grande question qui s'a- 
blées avait paru au législateur une des condi- gite sous nos yeux est bien moins de savoir si 
tions les plus csscntielles des gouvernemerits l'avenir s'appellera republique ou monarchie, 
libres. 11 avait pense que dans les monarchies que de savoir s'il sera libre. 
representatives I'irrespoiisabilité du monarque HENRI BAUDRILLART. 
est une conséquence de son inviolabilité et iin- 
porte A la liberte comnie i I'ordre public. Si le MONARCHIE UNIVERSELLE. a Le premier 
monarque est respoiisable, disait-on, i quoi qui fut roi fut un soldat Iieureux, i, et ce pre- 
bon l'hérkditk? N'en est-ce pas fait de son pou- m i e ~  soldat fut tenté de pousser sa fortune, 
voir modérateur? La rogaiiti, devient un parti. en ktendaiit sa royaute sur les voisins de ceux 
EUe descend dans l'arene. Elle n'est plus le jiige qui l'avaient porte au pavojs, puis sur les voi- 
et l'arbitre du combat. Elle demeure exposee A sins des voisins. Te1 fut donc le premier pré- 
toutes les chances de ce combat, dont l'issue tendant a la monarchie universelle, et il n'est 
risque d'etre un boulerersemerit. D'ailleurs, de- guere de monarchie conquérante qui n'ait as- 
vant qui, ajoutait-on, le monarque serait-il res- piré a l'universalisme; mais en est-il une seule 
ponsable? Devant l'opiuion publique? la is  que1 qui ait completement realisé cette chimere, 
prince absolii ne l'est pas? Devant les révolu- meme dans le monde connu des anciens, et 
tioris? Mais que1 souverain de l'orieiit ne I'est surtout qui ait pu réussir a durer ? Le vaste 
pas ? Entre une telle responsabilité et i'irrespon- empire des Assyriens, celui de Babylone qui 
sabilité des anciens souverains y a-t-il la plus U semblait, dit Bossuet, &re né pour comqan- 
legere diflérence? der a toute la terre, a ont pu servir a Dieu de 

moyens pour cliatier son peiiple, comme le dit 
1. f ipu i rae  de constitution, =hap. iI : De, prdrogo- en&e Ce prklat qui dé~lare que l'em~ire des 

tiver royazcs, p. 183, Bdition Laboulaye. Perses est venu ensuite pour rétablir ce meme 
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peuple, celui d'hntiochus pour le proteger, et 
entln celui des Romains pour soutenir sa li- 
berte meiiacee par les rois de Syrie. Mais tous 
ces empires-la ont-ils Bté, A vrai dire, univer- 
sels? et, si grands qu'ils aient étb, n'ont-ils 
pas porte par cela meme le sceau d'autant plus 
visible de la caducite humaine et n'en out-ils 
pas senti plus profondement les effets ? C'était 
l'eutreprise de la tour de Babel, qui ne devait 
aboutir qu'a la confusion des langues et A la 
rnine. a Le plus grand des conquerants de 
l'antiquitk, le plus renornmé et le plus illustre 
qui fut jamais, Alexandre, fut le dernier de sa 
race. m C'est toujours Bossuet qui parle, et il 
ajoute : U Parce qii'il avait 6th trop puissant, 
il fut cause de la perte de tous les siens. D 

Combien d'autres ont eu le sort de ce Pyrrhus 
qui, méprisant les conseils de CioBas, ne vou- 
lait prendre du bon temps qu'aprPs avoir sub- 
jugué Rome, i'ltaüe, les Gaules, l'Espagne, 
I'Afrique, et qui s'en alla mourir obscurk- 
ment a Argos de la main d'une vieille fernme I 

La grande republique qu'Auguste avait re- 
que, deja a moitie transformke par le dictateur 
Cesar, et qu'il eut bientbt organisee en im- 
mense monarchie, combien de temps put-elle 
se  maintenir dans son integrite? Et si le ta- 
bleau de sa fortune fut prodigieux, celui de sa 
décadence ne fut-il pas plus prodigieux en- 
core? u Le corps social était kpuisk, dit un 
grand Bcrivain, et l'apparence de vigueur qu'il 
continua de montrer cnieluue ternos tenait Dres- 
que uniquement a la-con'servation de la iisci- 
~ l i n e  militaire, uui s'altkra bientdt comme tout 
ie reste. La pdSsance absolue des empereurs 
snpplka momentanCment aux lois, aux moeurs, 
6 la religion. 11 y eut je ne sais quelle triste 
imitation de l'ordre, parce qu'on obCit, et l'on 
obéit parce qu'on trembla. L'BpBe du 16gion- 
naire fut le sceptre avec lequel on gouverna 
ces fiers Romains qui avaient donnk des fers 
au monde entier, et comme il n'y avait jamais 
eu d'exemple d'une semblable domination, ja- 
mais il n'en exista d'une pareille servitude. n 

En vain Charlemagne, vainqueur des Ro- 
mains, des Germains et des Lombards, sut 
reunir sous un gouvernement central les ter- 
ritoires, les races , les religions ; en vain il 
divisa, de son vivant, cette monarchie colos- 
sale entre ses fils : son empire, qui ktait pour- 
tant celui de la civilisation, fut dissous, aussi 
bien que l'avait été celui d'Attila, qui n'ktait 
que l'empire de la barbarie. 

Dans l'bre moderne, la maison d'Autriche 
parvint, en la pereonne de Charles-Quint, a un 
degre inoui d'ascendant et d'omnipotence. 
Nanti des successions de Bourgogne, de Cas- 
t i e  et d'Aragon , ce monarque ktait en meme 
temps a la tete de l'empire d'Allemagne. a Pour 
Ini procnrer un nouveau genre de grandeur 
(comme le fait remarquer Montesquieu), i'uni- 
rers s'étendit, et 1'- vit paraitre un monde 
nonveau sous son obéissance. I> 11 put dire avec 
orgueil que le soleil se levait et se couchait 
dans ses Btats, et il transmit a Philippe il, son 
m, la pensée d'une monarchie plus vaste en- 
care. bis que1 fruit ce prince recueillit-il de 

ses longs efforts pour Btablir la suprkmatie uni- 
verselle de sa couronne? 11 Bchoua en Angle- 
terre par la destruction de son cinvincible ar- 
mada r , en France par la a satire Menippée ; 
possesseur des trksots de 1'AmBrique et des 
plus riches contrées de I'Europe, il s'appauvrit 
jusqu'a tomber en banqueroute et flt dater de 
son regne le dkclin de la puissance espagnole, 
lui qui se croyait appelé ai'klever a son comble. 

Avec Louis XIV, c'est la France son tour 
qui va Btonner I'Europe soit par ses conquetes 
a main armke, soit par ses negociations, et la 
forcer a repousser ses envahissements par la 
ligue daugsbonrg (1687), puis par la Gran$- 
Ligue (1701) et a prendre jusqu'a la paix d'U- 
trecht de sanglantes repr8sailles. 

Le genie souverain qui a fond6 la grandeur 
de la Russie, le czar Pierre ler, a aussi ambi- 
tionné pour son empire les plus hautes desti- 
nees et une extension gigantesque; il en a 
tracé les voies et moyens dans le fameux 
a Testament politique n don1 l'autheuticité pa- 
ralt aujourd'hui admise; mais il faut bien re- 
connaltre que ses legataires universels et 
executeurs testamentaires ont Bte contrariés 
jusqu'ici dans leur prise de possession, et que 
chaque fois qu'ils ont voulu faire un essai du 
cdté de SOrient, ils ont Cprouvk des difIicultes 
assez malaiskes i surmonter. 

Nous ne saurions joindre a cette liste de 
prétendants le nom de Frkdéric 11, qui semble 
n'avoir consacré ses talents extr?ordinaires 
qu'i constituer fortement son petit Etat pour le  
placer au rang des grandes puissances, et qui, 
bien qu'il ait flni par etre i'arbitre en quelque 
sorte de la paix et de la guerre en Europe, ne 
lui a point vkritablement fait ombrage. Mais il 
n'en est pas de meme du grand capitaine qui 
fut, au commencement de ce siecle, porte par 
la victoire sur le trdne de France et qui, tout 
en protestant de sa modération, fut irrksisti- 
blement entralné a marcher de conquete en 
conquete et a personnifler, aux yeux des peu- 
ples et des rois consternés, l'idke de la mo- 
narchie universelie. 11 n'en a sans doute pas 
arbore i'ktendard, - c'est lA un de ces dra- 
peaux que les despotes mettent dans leur 
poche, ou qu'ils rkserventpourleur testamentl, 
- mais toujours est-il que l'Europe a bien cru 
le voir entre ses mains, et qu'on avait de sé- 
rieuses raisons pour cela, les rois n'ktant plus 
sous lui, comme Tacite l'a dit du peuple-roi 
lui-meme, que des instruments de servitude 
(ut haberenl instrumenta servitutis et reges). 
Qui a eu gain de cause en deflnitive? Cornment 
s'est vide encore une fois ce grand procPs 1 On 
le sait : par une coalition, par des victoires qui 
étaient autant dedkfaites, et alaun pardegrands 
dksastres et un épouvantable ecroulement. 

C'est que telle est en effet l'iukvitalile con- 
clusion de toutes les tentatives faites pour Bri- 
ger la monarchie des monarchies. Citons encore 
ioi i'autorité de Yontesquieu: u Un Etat monar- 
chique doit &re d'une grandeur mediocre ... les 

1. Nul n'a dit aux peuples: J'aspire A la monarchie 
nnfveraelle. Mais le peuple romain a pu s'entendre 
áire : Tu regarc Imperio pqpulor , Bmane, nemento. 
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monarchies vont se  perdre dans le despo- 
tisme. Cela est surtout vrai des grandes mo- 
narcliies, et en cherchant dans l'absolutisme 
leur remede, les Gargantuas politiques y trm- 
vent infailliblement leur condamnation. 

Nous n'avons pas parlé de la suprématie 
universelle attendue par les Juifs avec la ve- 
nue de leur Messie, de celle rAvée par ou pour 
les papes (urbe' et orbi), de celle espérée par 
ou pour les jésuites (monarchie des Solipses). 
Mentionnons seulement pour mémoire tous ces 
songes creux que l'histoire a vus successive- 
ment ~'Bvanouir. La monarchie #une langue 
universelle, telle que la concevait Leibnitz, ne 
semble guere moius hypothktique, quoique 
l'idiome latin d'abord, plus tard le francais, et 
de nos jours la télégraphie electrique semblent 
en avoir manifesté en partie la rkalisation ou le 
besoin. Un seul empire vraiment universel es! 
admissible: c'est celui des idees, et celui-la 
n'a point a redouter I'action du temps; il sur- 
vit aux vicissitudes qui affectent les gouveme- 
ments seculaires les mieux enracines et les 
plus puissants. 

Aussi c'est bien par la raleur et la prépon- 
dérance des idees rationnelles qu'un prince 
vraiment grand et sage avait formé le dessein 
de reorganiser I'Europe, lorsque le poignard 
d'un fanatique vint l'arreter dans son accom- 
plissement. Henri IV, apres avoir acheve $8- 
puiser I'Espagne, avait fait succkder la France 
al'influence et au prestige de son ancienne ri- 
vale, et il voulait prendre I'initiative d'un sys- 
teme politique fond.5 sur l'indépendance des 
religions, sur le respect des nationalités, et so- 
leunellement garantipar tous les intkresses. Au 
lieu du reve odieux de la monareliie univer- 
selle, c'était peut-&re le noble reve d'uue paix 
universelle et perpétuelle. Aurait-il &té rkali- 
sable? En tout cas Ravaillac y mit bon ordre, 
et l'on put dire de ce beau projet ce que Mal- 
herbe avait dit de celui de Philippe 11, lors de 
sa déconfture : qu'on avait le temps de le voir 
réaliser jusqu'au jour du dernier jugement. 

CHARLES READ. 

MONITEUR. Ce journal, consacré spéciale- 
ment a servir d'organe oñiciel au gouverne- 
ment, a étB kndk, en 1789, par C. J. Pan- 
ckoucke, le célebre éditeur. Celui-ci ne 
prkvopait pas exactement les destinbes du 
journal qu'il lancait sous ce titre : la Gazette 
nationale ou le Moniteur universel. Dans un 
voyage en Angleterre, il s'etait initié au mé- 
canisme des nombreuses publications pbrio- . 
diques que comptait alors la librairie britan- 
nique, et c'est a cette filiation que dans son 
prospectus il se rattache hardiment. @Les An- 
glais, dit-il, regardent les papiers-nouveUes 
comme le plus sur rempart de leur liberte, et 
peut-Atre serait-il aise de dbmontrer qu'elle ne 
peut exister en aucun pays sans papiers-nou- 
~ U e s .  Les Ambricains en sont tellement con- 
vaincus, que lorsqu'on fonde une colonie, on 
etablit sur-le-champ une imprimerie et une 
gazette.1 En mbme temps les redacteurs du 
Honteur s'engageaient a rapporter les dkbats 

de I'AssemblCe nationale, sans les discuter, 
n regardant, disaient-ils, comme une indiscré- 
tion d'ajouter des réflexions aux motious et 
délibbrations dont ils étaient les témoins silen- 
cieiix. D Le Moniteur flnit donc aujoiird'hui 
par ou ses foudateurs prétendaient commencer; 
et pourtant dans cette complete ~volution qui 
le ramene a son point de depart, on peut dire 
qu'il est de notre France moderne i'liistoire 
la plus complCte, malgré son indiffkrence, la 
plus saisissante dans sa froide prolixité. Le 
compte rendu des skances de i'lssemblke 18- 
gislative est demeuré la partie la plus impor- 
tante du Moniteur; il Btait rédige pendaut la 
Rkvolution par Maret, depuis duc de Bassauo. 
Sous la Restauration, I'usage de la sténogra- 
phie donna a cette partie du journal de nou- 
veaux et fbcouds développements. 

L'influence de la sténographie sur l'élo- 
quence politique pourrait &re le sujet d'une 
étude piquante, ou I'on essayerait de diviser 
les grands discours parlementaires en deux 
parties : les discours qui visent les auditeurs 
et les discours qui, par-deseus la tete des au- 
diteurs, s'adressent au public tout entier. 

A dater du 6 nivbse an VIII, ce journal, 
place sous la haute surveillance de Maret, fut 
divisé en deux portions. La premiere Ctait oíil- 
cielle et le contenu émanait directement du 
cabinet consulaire ou imperial; la seconde était 
soumise en epreuves a un controle regulier; 
une tradition veut mAme que I'Empereur ait 
plusieurs fois honoré de sa prose la feuille 
placke sous cette attentive et rigide surveil- 
lance. 

Le goiivernem'ent de la Restauration con- . 
serva définitivement le Monileur, apres lui 
avoir fait, par l'8tablissement d'une Gazette 
oflcielle, bient6t abandonnée, une iníidelite 
passagere. Par dkcision du roi Louis XVIII, le 
Moniteur dut, a partir du ter fkvrier 18 16, re- 
prendre son ancienne dirision, et se composer 
d'une partie officielle et d'une partie non offi- 
cielle. Le gouvernement de Juillet le prit dans 
les bagages du pouvoir déchu et ne changea 
rien a I'économie de sa redaction. mise a la 
disposition de tous les ministres, chacun en 
ce qui concernait son dkpartcment. En 1834, 
un contrat, plusieurs fois renouvel6, obligea 
les editeurs a reproduire textuellcment les dé- 
bats des deiix chambres, moyennant des con- 
ditions débattues tous les cinq ans. 

Jusqu'a l'ktablissement de 1'Empire , le Mo- 
niteur recevait les commuuicatious du gouver- 
nement, mais u'était pas assujetti B soumettre 
regulierement a son approbation la partie non 
onicielle. Le décret du 22 janvier 1852, en 
plaqant la partie officielie dans les attributions 
dn ministere d'État (maintenant dans ceiies du 
ministere de l'intkrieur), donna lieu B des 
rapports plus directs entre le journal et I'ad- 
ministration a laquelle la partie non ofBcielle 
est communiquee chaque jour. Ces rapports 
sont devenus encore plus intimes depuis que 
le Moniteur a obtenu des avantages destines 
A compenser la diminution du prir d'abonne- 
ment. Ces avantages sont la garantie d'nn cer- 
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tain nombre d'abonnements, dont le montant 
est prklevé en grande partie sur les amendes 
de police correctionnelle, et une diminution 
sur les droits de timbre. A. HBBRARD. 

MOññAIE. 1. Le troc constitue dans les so- 
ciktés primitives l'unique mode d'kchange. Le 
pecheur qui a besoin d'une peait pour se ga- 
rantir contreles intemperies des saisons, pourra, 
le  jour ou sa peche aura été abondante, l'ob- 
tenir de son voisin le cbasseur en retour d'une 
certaine quantitk de poissons qu'il lui ckdera; 
le  meme chasseur, en retour d'une autre peau 
ou d'une piece de gibier, acquerra un nouvel 
approvisionnement en arcs et fleches, d'un 
autre voisin dont le goht et les aptitudes le por- 
tent a s'adonner a ce genre de travail. Le troc 
se pratique aujourd'hui encore sur une assez 
large échelle hors d'Europe et meme dans cer- 
taines eontrCes européennes. 11 suppose une 
certaine division du travail et aide puissamment 
i la dkvelopper : le cultivateur peut s'adonner 
tout entier a I'exploitation de son champ le jour 
o& il a la certitude de pouvoir échanger I'excC- 
dant de sa recolte contre des oulils, des vete- 
ments, des comestibles. Tres-utile dans les 
commencements , le troc devient insumsant et 
diíücultueux a mesure que la societe se multi- 
plie et se developpe. Voici, parmi ces dificult6s, 
les principales. D'abord , les demandes et les 

. offres ne se rencontrent pas toujours; le chas- 
seur qui convoite un tonneau de vin ne trouve 
peut-&tre pas un vigneron qui ait besoin de son 
gibier; le vigneron, de son caté, voudrait ac- 
quérir te1 vetement dont le confectionneur de- 
mande de la viande et non du vin. Ensuite, le 
cultivateur qui a un excédant de blk a céder, 
peut ne pas avoir besoin d'un autre objet de 
consommation immediate; il voudrait pouvoir 
mettre en réserve la contre-valeur de son pro- 
duit pour se procurer en temps et Iieu te1 ou 
te1 produit. Enfin, I'objet disponible peut Etre 
un, tandis que les objets demandés seront miil- 
tiples; en retour du canot a la confection du- 
que1 il aura travaillé des mois entiers , com- 
ment le biiclieron, qui ne peut pas dépecer 
son ouvrage, obtiendra-t-il des detenteurs di- 
vers les cereales, la viande, les peaux qu'il 
desire? De plus, pas un, peut-&re, de ces dk- 
tenteurs n'aura que faire de son instrument de 
locomotion aquatique. 

Cette triple difficultk serait levee si A ,  en 
retour de son produit special qu'ii cede a B, 
obtenait de lui non le produit spécial du tra- 
vail de B, mais une marchandise contrelaquelle 
il pourrait acquérir tout objet, d'une valeur 
correspondante, qu'il dksirerait ; une marcban- 
dise qui ne se deteriore pas et qu'ii resterait 
libre d'employer quand opportun lui semblo- 
rait ; une marcbandise divisible volonté et 
qu'il puisse, le cas écbkant, échanger contre 
plusieurs objets de valeurs diverses. Une telle 
marcbandise, a cause de ces avantages pré- 
cieux pour tout le monde, sera aiskment ac- 
ceptCe de tous ; elle se substituera, t6t ou tard, 
d'une fapon generale ii la contre-valeur parti- 
culihre dont le  cessionnaire payait, sous le 

regime du troc, la viande, la beche, le man- 
teau qu'on lui ckdait. Cette combinaison est 
trop rationnelle et trop nécessaire, pour qu'on 
ait tardé d'y arriver ; elle a Bté réalisée dans 
toutes les sociktés des que leur vie Bconomi- 
que a pris un certain développement; elle 
est aujourd'hui la regle gknkrale des echan- 
ges. On appelle szonnaie la marchandise qui 
fait ainsi ofnce de conlre-valeur gknkrale, la 
marchandise contre laqnelle se cede tout ob- 
jet vendable et s'acquiert tout objet kchan- 
geable. Les qiialites que doit reunir la marcban- 
dise dcstinee A rendre ce service, ressortent de 
ce qui précede. Elle ne doit pas &re d'une na- 
ture encombrante; autrement le cessionnaire 
serait t r o ~  cmbarrassb . soit DOUr la casermo- 
mentanément, soit pour la transporter Ia ou il 
trouverait en retour I'objet convoite. Elle ne 
doit pas etre sujette a la dktérioration, le ces- 
sionnaire n'entendant et ne pouvant pas tou- 
jours en opérer le placement immediat. Elle 
doit pouvoir, sans perdre de son utilitb et de 
sa valeur, se diviser indelinimcnt, afin que ce- 
lui qui la repi t  puisse i'employcr aux diverses 
acquisitions qu'il entcnd faire. Une grande va- 
leur sous un mince volume, la faculté de se  
conserver indéflniment, une extreme divisi- 
bilite : roila donc les trois qualités principales, 
indispensables a la marcliandise qu'on veut 
faire servir de monnaie. 

Aucun produit de la uature ou de I'indiisfrie 
ne reunit ces trois qualites au meme degre que 
les mktauxprécieux. Gdce a leur rareté relative 
et aleur iitilitk varike. ils rkunissent une grande 
valeur sousunvolumeminime; leurs qualzésna- 
turelles les ~rCservent de la dktkrioration: leur 
valeur intri'nseque n'est pas non plus altéree 
par le morcellement. Rien d'etonnant donc a 
ce que, dans tnutes les civilisations quelque 
peu avancees, on ait flni par les choisir, de 
prkférence a toute autre marchandise, pour 
faire office de monnaie. Avant de devenir mar- 
chandise générale, contre-valeur uniuerselle, 
I'or et I'argeiit furent et sont ai~jourd'hui en- 
core, comme toiit autre produit, marcbandise 
spkciale: un produit pouvant servir a la satis- 
faction de te1 besoin déterminé (vaissellc, bi- 
joux, etc.). La personne qui, dans ce but sp& 
cial, en dksirait la possession, les acceptait des 
lors voloiitiers en payement de son snperflu; 
le nouvel emploi qui leur est assigné fcra que 
tout le monde les acceptera en retour de tout 
produit disponible, de tout servicc offert. 

La monnaie est donc une marcbandise que 
cbacun accepte en payement de I'objet @roduit 
ou service) qu'il &de, parce qu'il est certain 
de pouvoir obtenir en retour la valeur corres- 
pondante en tout objet qu'il desirera acquerir. 
Elle doit naturellement etre la pleine contre- 
valeur du service ou du produit queje cede, 
de meme qu'aurait dh la représcnter telle ou 
telle marcbandise speciale que j'aurais consenti 
d'accepter en échange de mon service ou de 
mon produit. .Te cede, par exemple, trois hec- 
tolitres de blB de ma rkcolte, pour lesquels mon 
voisin, le vigneron, me donnerait volontiers un 
hectolitre de son vin; si, la place du vin, 







MON 

l'or ayant baissk de prix comparativement A 
l'argent, c'est-a-dire 15 '1, gr. d'argent valant 
sur le marche libre plus de 1 gramme d'or, 
c'est I'argent qui dksertait la circulation ; l'or 
la remplit. Le rCgirne du double BtaIon de fait 
rend seul possibles ces alternatives de .pigra- 
tion tant6t de l'un, tantdt de l'autre mktal prC- 
cieux. Les inconvknients gCnkraux de ces va- 
riations , les perturbations qu'elles apportent 
dans les transactions, surtout dans les trans- 
actions de longue haleine, sont aisks a saisiri. 
C'est ajuste titre que des kconomistes et des 
Ikgistes ont rkclamk une reforme qui mette les 
faits en concordance avec la lCgalit8 et la 
loyaute par l'adoption franche et nctte d'un 
&Ion unique, quel qu'il soit. Ces rbclamations 
sont jusqu'a prksent restkes stkriles a cause 
surtout, estimons-nous, de la difficultk qu'k- 
prouvait l'adrninistration francaise de se dbci- 
der entre les deux metaux. Tout semblait plai- 
der pour l'argent : et la disposition gknkrale de 
la loi du 7 germina1 et i'inconstance de la valeur 
de I'or depuis l'invasion des lingots califor- 
niens et australiens; mais ktait-il rationnel, 
d'autre part, de vouloir absolument s'en tenir 
a I'argent, quand les nouvelles relations de 
1'Europe avec I'extrCme Orient paraissent nous 
soutirer ce metal avec une forcc irrCsistible, 
quand I'accroissement des transactions et de 
Saisancegknkrale amene la nkcessitk demoyens 
d'kchange moins volumineux, quand les pre- 
mjkres nations commercantes du monde, 1'An- 
gleterre et les Etats-Unis, ont dCja, par cette 
derniere raison surtout, adopte l'or comme 
unique monnaie legale ? 

De l'indécision de la Francc, il est rksultk 
une etrauge situation pour certains pays roi- 
sins qui avaient dCs longtemps adopte notre 
systeme monktaire. La Suisse et la Belgique 
avaient Ctk amenkes, a la suite de l'invasion 
de Sor californien, faire, en 1850, ce que 
la Hollande avait fait qiielques années aupara- 
vant : elles demonCtisaient I'or poiir maintenir 
I'argent seul comme monnaie lkgale. Mais grace 
a la similitude entiere de leur systPme mon6- 
taire avec celui de la France et a leurs re- 
latious commerciales de tous les jours avec ce 
puissant voisin, ces deux pays ne poiivaient 
pas sans de graves inconvenients se refuser 
a admettre dans leur circulation les pibces 
d'or dont la France disposait pour solder ses 
achats. La Suisse et la Belgique ont ainsi ktb 
obligkes de rktablir en fait le double etalon. 
L'ltalie, dans la nouvelle loi monktaire qu'elle 
s'est donnee en 1862, a franchement adopte 
le systeme du double Ctalon; ainsi ont fait,toiit 
rkcemment le PCrou et quelques autres Elals 
hors d'ñiirope, tandis que I'Allemagne persevere 
dans le systeme de l'ktalon uniq~ie d'argeot, 
etabli par la convcntion monktaire du 24 jan- 
vier 1857. 

Quels que soient les efforts isolks en faveur 

1. On en tronve I'exposd net pt vigourenx dana lea 
nombreux travanx que M. Michel Chevalier a con- 
srcrds A eette matihe, notamment dans les denx 
ouvrages : De h m n a i e  et De la baie~e p~oba5Le de 
l'w. 

du double Btalon de fait, ou de l'unfque etalon 
d'argent, la force des choses pousse kvidem- 
ment vers I'ktalon d'or : l'extreme fkconditb 
des nouvelles mines aurifkres et ,  peut-&re 
plus encore, le progres de la richesse gknkrale, 
entrainent I'emploi prkdominant de celui des 
deux mktaux prkcieux qui, P volume kgal, 
contient une valeur 15 a 16 fois plus forte que 
son concurrente. Cette prddominance crois- 
sante de I'or est marquCe surtoul dans lemon- 
nayage franqais de ces quinze dernieres an- 
nkes. On en trouvera les preuves d a n ~  le ta- 
bleau qui suit et qui resume (en millions de 
francs) le monnayage depuis l'ktablissement e 

du systeme dkcimal (1795) jusqu'au 31 de- 
cembre 1861 : 

Ainsi, durant un espace de plus d'un demi- 
eiecle (1795-1848) , nos hdtels de monnaien'a- 
vaient frappC en or que pour 1,186.2 miUions de 
francs contre 4 milliards environ de pieces en 
argent; dans les quatone arinees siiivantes 
(1848-1861), le monnayage de I'or (4,525.7 mil- 
lions) a CtB pliis que le scptuple du monnayage 
de I'argent (655.4 millions) l Somme toute , 
le monnayage de l'or avait , P la fln de 1861, 
dépassk de 1 milliard 58 millions celui de 
l'autre mktalprbcieux; en tenant compte de la 
forte exportation continue dont la monnaie 
d'argcnt a etk I'objet depuis dix ans, ou devine 
i quel point l'or doit aiijourd'bui prkdominer 
dans la circulation mCtallique de la France. 

La masse effective de cette ei?.culation n'est 
pas plusaisCe a dkterminer queles quotes-parts 
pour lesquelles y entre cliacun des deux m 4  
taux prkcieux. Du total de la fabrication que 
donne le tableau ci-dessus, il y aurait B d b  
falquer 71,082,860 fr. pour des pieces d'or de 
10 fr. et de 5 fr. @etit module) retirkes de la 
circulation, et 7,671,101 fr. pour les pieces 
d'argent de 25 c.. démonétisées; cela laisserait, 
comme monnaie ayant cours en France, un to- 
tal de 10,286,944,833 fr. On va probablement 
au dell de la realitk, si l'on 6value a la moitib 
de cette somme, soit au chiffre rond de 5 mü- 
liards, la quantitC d'or et d'argent monnayks 
qui rCellement circule en Prance. C'est dbja un 
chiffre enorme dont n'approche aucun autre 
grand pays: c'est que la France ne s'est pas en- 
core approprié ces procedes perfectionnés (che- 
ques, clearing-house, etc.) qui en Angletei~e 
suppriment jusqu'a un certaiu point la circula- 
tion proprement dite, et qu'elle nepossede pas 
non plus les petites banknotes (au-dessous de 

1. Une statistique digne de  foi et embrassant les 
htats importants des detu mondes, constate ponr 
1841) le monnayage que voici: 815 mlllions de francs 
en or contre 361 millions de fraues en areent : dix 
ans aprd., en 1859, le méme groape de pagRs fríappZ 
1,106 milliona de franca en or, contrc 451 milliona en 
argent. 
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100 fr.) qui, en 'AUemagne, en Belgique, en 
Bnisse, etc., font Bpargner la monnaie metal- 
lique. Tous les hommes compétents s'accor- 
dent a dire que celte forte masse de mktaux 
precieux absorbes par la circulation en France 
est loin d'etre chose avantageuse; l'Angleterre 
n'en possede pas le tiers peut-Ctre et ne s'en 
trouve que mieux. 

Aussi, i'impulsion donnbe i la fabrication 
monetaire par l'invasion de I'or californien et 
australien a-t-elie étk au dela de la Manche 
beaucoup moins knergique qu'en France. De 
1850 a 1861, on o frappk en Angleterre des 
pieces d'or pour 65,802,139 liv. st., soit une 
moyenne annuelle de 5,483,511 liv. st.; dans 
les six années precedentes (1844-1 849), on 
en avait fabrique pour 21,931,862 liv. st., soit 
une moyenne d.e 3,655,310 liv. st. L'accroisse- 
ment de la moyenne annuelle n'est donc que 
de 1,828,201 liv. st., tandis qu'en France le 
monnayage de l'or a Ctk, pour la periode sede  
de 1848 a 1861, presque cinq fois aussi fort 
que dans les cinquante années anterieures et 
que, les deux métaux réunis, la fabrication 
des annees seules de 1848 a 1861 est encore 
presque aussi forte que celle de toute la période 
comprise entre 1795 et 1848. 

11 va de soi que, tout en exportant d'immenses 
quantites en lingots, i'AmCrique du Nord s'est 
approprié, pour les transformer en monnaie, 
une forte quantite de masses d'or que lui four- 
nissaient les inepuisables mines de la Califor- 
nie; aussi a-t-elie, de 1850 a 1861, frappk 
pour 583,528,320 doiiars de pieces d'or, tan- 
dis que toute la fabrication antérieure depuis 
1792 ne s'etait montéequ'a 85,588,086 dollars. 
Sous i'influence des memes faits - les né- 
cessités de la guerre secessionniste - qui, 
en 1861, avaient porté le monnayage d'or au 
dela de 80 millions de dollars, la fabrication a dh 
depuis continuer d'etre trks-active aua Etats- 
U n i s ,  et cela explique en partie le ralentisse- 
ment dans les arrivages d'or en Europe; cesar- 
rivages n'en continuent pas moins sur une 
échelle passablement large et tendeut ainsi a 
consolider la prédominance croissante de la 
monnaie d'or dans la circulation europeenne. 
Ajoutons que l e  gouvernement franpis paralt 
Ctre sur le point de la consacrer oficiellement: 
c'est a quoi visent evidemment les proposi- 
tions de la derniere commission d'enquete, 
suivant lesquelles on transformerait nos pieces 
d'argent au-dessous de cinq francs en un vé- 
ritable billon par un considérable abaissement 
de la valeur intrinseque. Ces propositions sont 
des plus discutables, au point de vue de la 
doctrine tout autant que sous le rapport de 
l'utilité pratique. Sans entamer ici cette dis- 
cussion, nous voulons signaler seulement I'efTet 
principal et immanquable qu'aurait la mise en 
pratique des ,propositions de la commission; 
c'est que les Etats voisins qui ont adopte d'une 
f a p n  plus ou moins entiere notre systeme mo- 
nktaire, que notamment la Belgique, la Suisse 
et I'Ilalie, seraient forcCs de nous suivre dans 
cette nouveiie evolution, ce qui rendrait pres- 
que universel en Europe l'unique Btalon d'or. 

Si les avie peuvent Iégitimement diffbrer sur 
la manikre dont la question de i'btalon se 
trouve résolue ou plutdt n'est pas rbsolue dans 
notre ré~time monétaire actuel. il n'v a d e ~ u i s  
longtemps qu'une voix dans les de& mo& 
sur ses autres cOtCs essentiels. L'a~~lication 
du systeme métrique et decimal noni-a donné 
la monnaielaplus rationnelle, la plus commode 
qui existe sur terre ; aucun autre systeme ne 
donne autant de facilites aux comptes grands 
et petits et ne peut aussi aiskment penétrer 
dans les classes populaires. Tout au plus lui 
a-t-on reproche avec une certaine apparence 
de raison que i'unitk monetaire est trop faible 
pour I'etat actiiel de la richesse gCnéraIe et 
l'importance des transactions; c'est un incon- 
vénient toutefois auauel la ~rat iaue finira Dar 
remCdicr aisement: 'peu a i eu ,  i'ecu de 5=fr. 
deviendra pour aiosi dirc I'unilé monetaire des 
grandes transactions, de meme que, dans les 
petites transactions , le sou s'est deja substituk 
au centime comme unite monétaire. Aussi le 
systeme monétaire frangais fait-il le tour du 
monde; la plupart des nations européennes 
l'ont deja adopte; plusieurs pays dans les au- 
tres parties du monde ont siiivi l'exemple. 
Peut-&re i'unité monétaire unlverselle, a tous 
egards si dksirable, serait-elle d8s aujourd'hui 
un fait accompli, si la routine et un faux amour- 
propre national ne retardaient pas outre me- 
sure la conversion officielle de I'Angleterre. 
Nais la propagande en faveur du systeme mé- 
trique décima1 s'y poursuit avec une grande 
persévérance et un succes croissant. Les re- 
solutions favorables de la dernikre commission 
d'enquete (1863) qui s'est occupée en Angle- 
terre de la réforme monktaire, permettent d'es- 
perer que la raison et la force des choses n'y 
tarderont pas a emporter tOUteS les rksistances. 
(Voy. aussi Seigneuriage.) J. E. HORN. 

MONOGAMIE. Voy. Mariage. 

MONOPOLE. Le t e m e  monopole, d'apr8s 
son étymologie grecque, s'applique un traaic 
exclusif qui s'exerce en vertu d'unprivilége. 11 
se rencontre frequemment dans la langue po- 
litiqiie et d a n ~  la langue kconomique.ll exprime 
un état de choses qui rksulle soit de circon- 
stances naturelles, soit de combinaisons legales 
et, genéralement, il faut le dire tout de suite, 
il provoque les sentiments d'hostilitk et de re- 
pulsion qui s'altachent a des exceptions que 
l'on tolere ou a des necessites que I'on subit. 

Si I'on s'en tenait t l'impression genérale, le 
monopole serait, non pas seulement l'exercice, 
mais encore et surlout i'abus du privilége. De 
la les antipathies et les haines qu'il excite. 
Iustinctivement, on déteste le monopole. Exa- 
minons ce qu'il faut en penser. 

La questioo des monopoles laatu~els est des 
plus simples. Qu'un pays doive aux conditions 
particuli6res de son sol et de son climat, la fa- 
culté de produire seul ou a pen pres seul et 
de mettre en vente telle ou telle denrée; qu'un 
individu conquiere, par l'eclatante superioritb 
du génie ou du talent, une sorte de domination 



dans la littérature, dans les arts, on dans une 
profession liberale; qu'un industriel, un arma- 
teur, un commerynt parvienne a commander 
le marche par son habilete exceptionnelle on 
par la force de ses capitaux, ce sont la des mo- 
nopoles, qui naissent d'inégalites ou de diffe- 
rences naturelles et qui ne sauraient kvidem- 
ment donner lieu a aucune discussion. 11s 
kchappent a toute regle; la science n'a rien a 
y voir, pas plus que la politique : il sumt dono 
de les constater. 

il n'en est pas de m@me des monopoles ar- 
tijEciels, c'est-a-dire, de ceux qui resultent non 
plus de la natnre des choses, mais de combi- 
naisons légales et qui sont d'institution hu- 
maine. Ces monopoles, plus on moins anciens, 
sont nombrenx; il en existe dans tous les pays 
civilises et sous toutes les formes de gouver- 
nement. Etablis et maintenus en vertii de l'as- 
sentirnent presque universel des l6gislaleurs 
et en depit du prejugé populaire, ils ont appa- 
remment leur raison d'btre, et ils rendent des 
services. C'est donc une erreur de proscrire en 
masse et a priora', au nom de principes abs- 
traits et absolus , tous les monopoles. Ici, 
comme en loutes les matieres qui interessent 
la politique et l'organisation sociale, il con- 
vient de distinguer. C'est au tact de l'bomme 
d'Etat, de meme que c'est au discernement 
éclaire de l'kconomiste qu'il appartient de dé- 
cider si te1 on te1 mouo~ole ~ e u t  etre Atabli, 
maintenu ou supprime. ~a qÜestion est donc 
Dl~t6t du domainede lapratiqueuuedu domaine - - -  
de la théorie. 

Théoriquement, la société doit rechercher 
les regles generales et simples, et par conse- 
quent bannir les exceptions; elle doit s'appli- 
qucr a faire prevaloir I'kgalite, et, par conse- 
quent, combattreles privileges; elle doit tendre 
sans cesse a se développer par la liberte, et, 
par consequent, kcarter les restrictions sans 
lesquelles les privileges ne sauraient exister. 
Voila ponrquoi la theorie pure proscrit le mo- 
nopole, qui reprksente a la fois une exception 
et un privilege. Mais n'est-il pas Cgalement vrai 
que I'argument d'ritilite pratique domine, en 
déflnitive, ces considerations de principes , et, 
s'il se rencontre des cas ou une organisation 
exceptionnelle , telle que l'organisation d'un 
monopole, peut rendre a la sociCt6 plus de ser- 
vices que n'en rendrait la concurrence ülimi- 
tke, les peuples et les gouvernements sont- 
ils tenus de sacrifler leur intkrkt au respect 
d'unprincipe appliqué d'une maniere trop ab- 
solue? Telle est, a ce qu'il semble, toute la 
question. 

Remarquons bien que les monopoles se rat- 
tachent principalement a i'administration des 
interets materiels, c'est-a-dire, un ordre d'in- 
térets, ou I'utilit8 est la premiere loi. Nons noiis 
exprimerions autrement s'il s'agissait d'un in- 
téret moral; car daas cet ordre dlidCes, I'utilité 
n'est plus que secondaire, le principe est tout, 
et ne doit accepter aucunel6sion, ancune trans- 
action. 

Les monopoles peuvent se diviser en deux 
categories, selon qu'ils sont exercés par le gou- 

vernement oupar des particuiiers. Les premiers 
sont établis, soit au point de vue de la sfiretb 
publique et de la police generale, soit, et plus 
souvent, dans l'intéret fiscal. Les monopoles 
concedes a des particuliers procedent d'ori- 
gines plus compliquees et beaucoup plns con- 
testables. Nous ne saurions examiner ici avec 
dhtails les uns et les autres. Bornons-nous a 
mentionner les principaux en nous arretant de 
prefkrence a ceux qui existent en France, oh 
du reste le monopole se presente sous presque 
toutes les formes. 

Parmi les monopoles exerces directement oa 
indirectement par le gouvernement nous cite- 
rons: la fabrication des monnaies, celle des 
poudres, le transport des lettres, la fabrication 
et la vente du tabac. - Que 1'Etat constitue en, 
monopole la fabrication des monnaies, c'est l a  
une precaution jugée nécessaire contre les 
fraudes du faux-monnayage, et la sécurité des- 
echanges ne peiit qu'y gagner. Aussi ce mono- 
pole, en vigueur dans presque tous les pays, 
ne provoque-t-il point de critiques. De meme, 
Pour la fabrication et la vente des ~oudres  : on 
feconnalt géneralement que de skiieuses con- 
siderations politiuues permettent a 1'Etat de s e  
reserver l'kxercice d6 cette industrie. - Le 
monopole des postes est combattu par certains 
tkonomistes qui voudraient appliquer au trans- 
port des lettres le regime de la libre concur- 
rente, non-seulement parce qu'ils en attendent 
un service meilleur et moins cohteux, mais 
encore parce qu'ils dCsirent soustraire a tous 
les risques d'une surveillance gouvernementale 
le secret des correspondances particuli6res. 
Nous n'examinerons pas si, sous le regime du 
monopole de l'Etat, le secret des lettres a be- 
soin d'etre protege plus efficacement qu'il n e  
l'est par la loi penale. 11 vaut mieux penser que 
la loi est respectée. Quoi qu'il en soit, le re- 
gime de concurrence n'offrirait point en rkalité 
plus de garanties contre l'indiscrktion des par- 
ticiiliers ni meme contre les velleites d'iuqui- 
sition que l'on preterait, en pareille matiere, 
a l'administration de la police. Mais il s'agit 
surtout de l'organisation et de l'kconomie des 
transports. Sur ce point, la question doit &tre 
ktudiée dans son ensemble. Or, avec la con- 
currence illimitée, qui peut-btre (car ce n'est 
qu'uu doute) desservirait mieux les grandes 
villes, il est certain que les camgagnes et l e s  
regions reculees du territoire se verraient 
privees des facilites que leur o R e  le monopole. 
L'État peut et doit transporter a perte u n e  
certaine portion des correspondances. L'indus- 
trie privée ne se  résignerait a aucun sacriece 
et n'effectuerait les transports que la ou elie 
serait assurbe de trouver sa rémun6ration. 
L'unitk de taxe serait probablement remplacée 
par la diversite des prix, mis en rapport avec 
les distantes et avec les frais du service rendu. 
Enfin, l'Etat aurait a payer, et a faire payer au 
contribuable, les dépenses enormes qu'exige- 
rait le transport des correspondances adminis- 
tratives. Le systeme du monopole nous paralt 
donc a la fois le plus equitable et le plns eco- 
nomique, alors surtout que le contribuable est 



en mesure, par l'organe de ses reprksentants 
qui votent l'impbt, de veiller a ce que la taxe 
confondue avec le prix du transport soit main- 
tenue a iin taux modérk. - La fabrication et la 
vente du tabac forment, en France du moins, 
le monopole le plus important de l'État. Ce mo- 
nopole ne s'appuie sur aucune consideration 
politique ni sur aucun intérbt de service public; 
il est exclusivement fiscal. L'impbt sur le tabac 
etant admis (et il n'y a pas d'impbt qui se jus- 
ti6e mieux), toute la question est de savoir 
que1 est le mode le plus siir de perception. En 
Angleterre, la culture du tabac est probibée et 
l'importation du tabac etranger est grevée de 
droits tres-elevés.: a ces conditions, le com- 
merce et le debit restent libres. En France, la 
culture du tabac est autoriske sous certaines 
restrictions; mais l'Etat se réserve i'achat des 
produits nationaux ou ktrangers, ainsi que 
la vente au consommateur. Sous deux formes 
diU'érentes, c'est dans les deux cas le mo- 
nopole , et ,  si l'on en juge par les prix de 
vente comme par la qualite des produits livrks 
au public, c'est le systeme franqais qui paralt 
l e  plus ayantageux et pour le consommateur 
et pour 1'Etat. ~Tant  qri'existeront les besoins 
du Trésor, le tabac paraltra un des moyens d'y 
satisfaire, et la régie une des meilleures formes 
d'exploitation d'une matiere essentiellement 
flsca1e.n Cette opiiiion est celle d'un Cconomiste, 
partisan tres-décid8 de la liberté du commerce. 
En l'exprimant et en la motivant, comme il 
I'a fait, dans un rapport sur l'exposition de 
Londres, M. Wolowski a prouvé que l'ortho- 
doxie de la science ne se tient point pour 
offenske B la vue d'un monopole utile et pro- 
ductif.1 

Au ~remier  r a n ~  des monoooles conckdks 
aux p~rticuliers fi&rent les cbarges ef ofices. 
Les orofessions d'avocat au conseil d'Etat et a 
la h u r  de cassation, de notaire, d'avouk, 
d'huissier, d'agent de change, de courtier, etc., 
ne peuvent &re exercées que par un nombre 
limite de citoyens. Pourquoi? 11 y a la comme 
iin rksidu de I'ancien régime. Autrefois, la mo- 
narchie aux abois battait monnaie avec la créa- 
tion des offices, procede fiscal qui etait toujours 
a la portke d'un ministre besoigneux. Quelles 
que soient les consid&rations de garanties mo- 
rales et d'iitilit6 pratique que l'on invoque pour 
excuser et conserver ces antiques monopoles, 
il est certain que la vknalitk des onices qui ré- 
sulte de cette organisation toute particuliere, 
est en contradiction avec les principes d'Cga- 
lit8 et de liberté, et cela, sans nécessite dé- 
montrée. On a creé ces monopoles, parce qu'ils 
pouvaient se vendre tres-clier; on les conserve, 
parce qu'il cohterait aujourd'hui trop cher de 
ies racheter. 

Indépendaniment des cbarges et oaices, il 
existe certaines professions que le legislateur 
a cm pouvoir constituer en monopoles, pour 
les assujettir plus facilement a la surveillance 
administrative en les concentrant dans un petit 

1. Rapports du Jury international dur l'ensembls de 
I'ezporition de Londrer, 1S52,1*' vol., p. 617. 

nombre de mains. Telles sont les professions 
d'imprimeur, de libraire, de boiicher, de bou- 
langer, etc. Monopoles injuslinables au point 
de vue des principes, inutiles, le plus souvent 
meme nuisibles, destines a disparaltre. 

Si &es divers monopoles étaient reellement 
nbcessaires ou avantageux, on les verrait en 
vigueur dans la plupart des pays. Or, il n'en 
est pas ainsi. La liberte des professions et la 
liberte du commerce tendent de plus en plus 
a devenir la loi générale. Beaucoup de nations, 
grandes el petites, voient leurs affaires bien 
faites, leurs approvisionnements assures, lenr 
tranquillite maintenue sans qu'il soit besoin de 
recourir a cette complication de priviléges. On 
commence a le comprcndre en France: on 
vient de supprimer (1863) les monopoles de la 
boulangerie et de la boucherie. On ne s'arr& 
tera point dans cette voie ; le privilkge des conr- 
tiers est fortement menace ; celui des agents 
de cliange est esposé a des assauts presque 
periodiques. L'opposition que soulevent lesmo- 
nopoles vise meme plus haut : elle s'attaque 
aux grands établissements de crédit qui dan8 
la plupart des pays sont investis du priviliyge 
d'kmettre et de faire circuler des billets au 
porteiir: ce n'est plus seulement un groupe 
d'économistes, ce sont des commeqants et 
des industriels qiii reclament la liberte des 
banques. 

Nous n'avons point a traiter ici cette grave 
question qui divise les meilleurs esprits. Bor- 
nons-nous,a dire que le monopole accordé a une 
banque d'Etat pour i'kmission du papier-mon- 
naie peut etre considkré comme le coroiiaire 
du monopole qui confle au gouvernement ou a 
ses déléguks directs la fabrication de la mon- 
naie métallique. 11 est aussi essentiel, pour le 
credit prive comme pour le crCdit public, de 
garantir la sincérite des billets de banque que 
de garantir le titre et la valeur réelle de la 
monnaie de métal. L'expérience est la pour d b  
montrer que ce systeme peut se concilier 
avec le plus grand developpement industriel et 
commercial. En fait , si l'on passe en revue la 
Iegidalion des principaux pays, la liberté des 
baiiqiies est I'exception, et le monopole. ave6 
une brganisation p¡us ou moins savante, plus 
ou moins liberale, reste debout. Cet argument 
n'est certes point a dédaiguer. Que le mono- 

%pele, en cette matiere, presente des abus et 
qu'il comporte d'utiles reformes , c'est une 
autre question, et une question toujours ou- 
verte. Qu'il soit meme permis de concevoir 
pour l'avenir un Btat de choses qui permette 
d'introduire dans le systeme général des ban- 
ques les principes de liberte complete, que 
la science recomande; cela est tres-admis- 
sible, et certainement fort dksirable. Mais. 
dans les conditions actuelles et pour ne s'en 
tenir qu'a la pratique, la prudence des gou- 
vefnements conserve avec raison les banques 
d'Etat qui ont donn8 leurs preuves de soliditk, 
de résistance dans les temps de cnse, et dont 
le privilege n'est, en dennitive, fonde que sur 
des considCrations , géneralemeiit acceptees, 
d'u tilité publique. 



La 115gislation sur les brevets d'invention, 
en vigueur presque partout, confere a des 
particuliers un grand nombre de monopoles. 
Ici, le privilkge n'est que la' consecration du 
droit de propriktk. C'est l'honneur de la loi de 
ponvoir faire respecter la proprietk d'une idee, 
d'une invention utile, aussi bien que la pro- 
prietk &une maison et d'un champ. Le mo- 
nopole temporaire qui résulte du privilkge 
d'exploitation attachC au brevet, est un encou- 
ragement et une recompense legitime pour 
l'inventeur a qui l'industrie doit la découverte 
d'un procede nouveau; souvent mkme ce n'est 
que le prix insufisant du labeur et le rembour- 
sement des avances que la decouverte a coh- 
tes. Ce monopole est donc rigoureusement 
juste. 11 n'a cependant pas kchappé aux criti- 
ques, et aujoiird'hui une campagne en regle 
s'engage contre lui dans le  camp des 8cono- 
mistes. Mais ces critiques se fondent principa- 
lement sur l'intkrkt meme des inventeurs qui, 
assure-t-on, ne retirent point du privilége d'un 
brevet les avantages que le legislateur a voulu 
leur accorder. La facilite des contrefaqons et 
des imitations deloyales, ainsi que les embar- 
ras et les frais des contestalions judiciaires 
auxquelles donnent lieu les brevets s'appli- 
quant aux inventions les plus utiles, font 
regarder ce privilege comme une cause in- 
cessante de vexations et meme de ruine, 
pour ccux qui le possedent. - Cette opinion 
aurait beaiicoup plus de valeur si elle emanait 
des brevetes eus-memes , qui sont les meil- 
leurs juges de leurs propres intkrets. Quoi qu'il 
en soit. eUe ne conteste en aucune facon le 
principe de cet te branche speciale de modpolc. 
Ce principc, decoulant du droit dc ~rooriktk. 
c'eit-a-dire- d'un droit anterieur et superieur 
au premier chef, n'est pas moins respectahle 
ni moins solide que le principe de la libre con- 
currence. 

U est d'usage de qualifler de monopoles les 
grandes entreprises de transport ou autres, 
chemins de fer, canaux, mines, etc., qui ont ob- 
tenu des concessions de l'État. L'exploitalion 
de ces concessions semble i premiere vue pou- 
voir etre rangee parmi les monopoles , en ce 
sens qu'elle s'exerce al'abri de la concurrence; 
mais il faut observer, d'une part , qu'elles sont 
ordinairement le prix, soit d'une adjudication 
ou la concurrence apparalt , soit d'un marché 
de gr8 a grb ou le concessionnaire souscrit un 
engagement onereux en echange du privilege 
qu'il obtient; d'autre part, que ces entrepCses 
sont le plus souvent constituCes en grandes 
societCs dont les actions circulent sur le mar- 
ché et peuvent etre acquises au prix qu'elles 
valent; de telle sorte, qu'il s'agit la d'un pri- 
vilkge accesible a tout le monde. Est-ce donc 
bien justement que l'on aitribue a cette cat6- 
gorie d'entreprises le caractere de monopoles? 
Nous ne le pensons pas, et il n'est pas sans in- 
tkrkt de relever cet abus d'expression, qui 
peut entretenir les idees les plus fausses. Cer- 
taines iraires exigent la depense d'un capital 
qui excede les ressources du crCdit individuel; 
il faut faire appel a l'associatioii. Mais ce capi- 

tal coUectif ne peut Btre reuni que s'il obtient 
des garanties serieuses, et parmi ces garanties 
la plus naturelle et la plus shre consiste dans 
I'acte de concession. Supprimez cette garantie, 
le  chemin de fer ne se coustriiirait pas, le ca- 
nal ne serait pas creusb, la mine ne serait pas 
ouverte, faute d'un capital assez tkméraire pour 
s'engager dans les frais d'ktablissement et d'ex- 
ploitation. L'acte de concession est un vkritable 
contrat, dans lequel on voit flgurer deux par- 
ties parfaitement libres et indépendantes l'une 
de I'autre, a savoir l'autorité qui represente 
l'iutbr&t public et le concessionnaire qui reprk- 
sente l'intkrkt du capital. De ce contrat libre- 
ment consenti ~eiit-il sortir ce uue l'on est con- 
venu d'appele; un monoPole?- es capitalistes 
qui font ainsi, a des conditions determinées. 
I'avance de leur argent et de leur industri4 
peut-on les traiter de monopoleurs? - U faut 
prendre garde de dkcourager et de discréditer, 
par de mauvaises appellations, les grandes 
entreprises qui contribuent si puissamment a 
la creation et a la circulation de la richesse et  
qui sont de plus en plus nécessaires au progres 
des nations modernes. En tous cas, si l'on per- 
sistait a pretendre que scientiflquement, par 
suite de la suppression de la concurrence, les 
concessions de ce genre apparliennent a la fa- 
mille des monopoles, nous n'hksiterions pas A 
dire que ces monopoles se  justifient par les 
services qu'ils rendent: on ne doit y voir, en 
dennitive, que des combinaisons imaginees 
au profit de tous , sauf les critiques qiii peu- 
vent s'adresser aux points de dbtail et d'appli- 
cation. 

En resumb, il y a des monopoles acceptables , 

et utiles, comme il y a des monopoles dktesta- 
bles et nuisibles. 11 ne faut pas se laisser ef- 
frayer par. un mot qui parrois d'ailleurs est mal 
appliquk. L'utilitk, voila, l'unique criterium 
selon lequel l'homme d'Etat et I'Cconomiste 
doiveut apprecier le caracthre d'un privilkge, 
et en pareille matihre l'utilité varie, selon les 
circonstances, selon les lieux, sclon les habi- 
tudes de la législation , selon le tempérament 
des peuples. De la, la difficulte de ramener a 
un principe fixe et ferme cette qiiestion si 
complexe. Cependant, on peut discerner quels 
sont en pareille matiere les sentiments et les 
tendances de iiotre gknkration. 11 est incon- 
testable que, dans l'organisation des interets 
6conomiques, l'industrie privCe tend a se sub- 
stituer de plus en plus a i'action de l'ktat , et 
que le regime de la r15glementation fait place 
a celui de la concurrence. Cela provient de ce 
que l'individu, par le moyen de l'association, 
est en mesure de sufire a tous les services, 
tandis que precCdemmentl'action de I'Etat btait 
souvent nkcessaire, et presque toujours invo- 
quCe. Des lors, lapart desmonopoles doit néces- 
sairement serestreindre, et nous avons vuen ef- 
fet que, parmi ceux qui existent encore,il en est 
un certain nombre dont les destins sont deja 
marques. La l6gislation se rapproche ainsi de 
I'ideal que se propose la science Cconomique. 
Moins absolue que la science abstraite, elle 
maintiendra les monopoles utiles, et ceux-ci, 



832 MONOPOLE. - 
&purés en quelque sorte et dégages d'aliiances 
compromettantes, seront entbjuaés avecéuuite. 

MONSEIGNEUR. Titre honoriflque', qui s e  
donne aux princes, ministres, BvBques , et a 
d'autres dignitaires. J.. se prodiguait autrefois 
en France, mais il ne se  donne plus qu'aux 
princes et aux kv&ques. 

Dit absolument, il signi8ait le dauphin, 61s 
alnB du roi de France; mais on ne l'employa 
guere que pour le grand dauphin , 81s de 
LOU~S XIY. J. DE B. 

MONSIEUR. Quaud on parlait, sous les 
Bourbons de France, au frere alné du roi, on 
lui disait : Monseigneur ; quand on parlait de 
lui, on disait Monsieur. Gaston d'orléans, Phi- 
lippe d'orleans, Louis, comte de Provence (de- 
puis Louis XVIII), et Charles, comte d'Artois 
(depuis Charles X), ont successivement porté 
ce titre. J. DE B. 

MONTAGNE. Les membres de 1'Assemblée 
Iégislative s'etaient placés, dans la salle de 
leurs skances, les uns (Pews'llants, Payeltistes, 
Monarchiens), a la droite du président; les 
autres (Patrbtes, Rc?volutionnaires), a sa gau- 
che. Quand la Convention occupa cette salle, 
le  bureau du president fut retourné: la gauclie 
devint la droite et la droite la gauche. Les Gi-  
ronda'ns se placerent a gauche; mais comme 
leurs opinions Ctaient alors les plus aristocra- 
tiques, on les appela la droite, en souvenir de 
la premiere disposition; les Cordeliers, les Ja- 
cobins se placerent a la droite, et on les appela 
la gauche. Les gradins ktaient fort Clevés, et 
chaque parti occupait deux montagnes; mais le 
nom de Montagne ne fut donne qu'au parti le 
plus revolutionnaire. Le centre, ou laplaine, 
on le marals, ou le vealre, occupait les gra- 
dins moins eleves du milieu. 

Tant que les Girondins purent soutenir la 
lutte, on appela Montagnards tous leurs adver- 
saires ; mais, aprksleur défaitc,les Montagnards 
se  diviserent en trois grands partis: les Hdber- 
tisbs, qui voulaient donner a la commuue de 
Paris la direction de 1arCvolution ; les Indulgelcts 
ou Moddrés, qui, reunis autour de Danton et de 
Camille Desmoulins, essayerent de pacifier la 
Convention, et de mettre fin au despotisme des 
comites; enlin les Jacobins, qui reclamaient, 
pour les clubs et les comitCs, l'autoritk sur 
Paris, sur la Convention et sur la France. 

On sait qU'ils s'exterminkrent les uns les 
autres. J. DE B. 

MONT-DE-PIÉT~. Les premiers monts-de- 
piéte sur la creation et le fonctionnement des- 
quels nous possédions des renseignements cer- 
tains ont kt6 fondes dans la seconde moitié du- 
qninzieme siecle, en Italie; Bernardin deFeltre, 
de l'ordre des Recollets, en était l'ardent pro- 
moteur et I'infatigable propagateur: linitiative 
prise par Pérouse (1462) et Ovieto (1464) fut 
bientdt irnitee dans d'autres cites italiennes. 
Des villes flamandes suivirent dans le cours du 

aeizieme siecle; dana les annees de 1618 i 
1633, les provinces belges se couvrirent de tont 
un réseau de mouts-de-pieté reliks entre eux.La 
France n'eut alors que les monts-de-piété e&- 
tants dans les villes flamandes que lui donnaient 
les traitks des Pyr6nkes. d'Aix-la-Chapelle et 
de Nimégue; c'est en 1777 seulement que des 
lettres patentes (du 9 decembre) autorisaient 
et provoquaient la crkation de mouts-de-piete 
a Paris et dans quelques autres villes franNses. 
L'Allemagne, les Pays-Bas, les provinces autri- 
cbiennes avaient moins tarde a s'approprier 
cette institution; I'Angleterre a toujours main- 
tenu- sous de considérables restrictions, c'est 
vrai -le principe de la liberte du pret sur 
gage qui restait ainsi une iudustrie privke. 

Malgrk le nom, qui paralt désigner une ceuvre 
de bienhisance, les monts-de-pieté n'ont ja- 
mais &te de purs établissements ,charitables ; 
au fond, ils n'y prétendaient point. Les rares 
Ctablissements meme qui pretaient ou pretent 
gratuitement aux indigents, n'excluent point 
du cercle de leurs opérations le pr&t i interet 
fait aux artisans, aux petits industriels et com- 
niercants. Telle avait meme Ct6 dans i'origine 
l'une des visees principales des promoteurs et 
organisateurs de ces institutions. Elles rendaient 
des services rCels aux u petites gens r a des 
Cpoques ou le crkdit naissait a peine et ou 
des preteurs particuliers raneonnaient sans pilié 
les nécessiteux qui devaient recourir a leurs 
offices. Les circonstances sont aujourd'bui tout 
autres. Des etablissements qui exigent un in- 
ter& de 10 a 15 p. 100 pour des prets ou, grice 
au nantissement. 1'klkment de risque n'existe 
point et qui imposent a i'empruuteur la dure 
privation des objets souvent les plus indispen- 
sables, ne sauraient de nos jours passer pour 
des banques populaires. Aussi s'est-on habitue 
de plus en plus a ne voir dans les monts-de- 
piete que la maison de pr&t pour le pauvre, 
pour l'indigent. En France, les lois de 1777, 
du 16 plavi6se an XII et du 24 juin 1851, qui 
ont successivement régi lamatiere, s'appjiquent 
bien a imprimer aux monts-de-pikté le carac- 
tbre d'6tablissemints de bienfaisance; toute- 
fois, ce caractere se r&v&le tout au plus - 
d'une facon quelque peu singuliere, il faut 
l'avouer - dans ce fait que les beneflces réa- 
lisés par les monts-de-pieté sont versés aux 
hospices: griice d quoi le mont-de-piktb ne 
parvient jamais a se creer un capital propre 
qui lui permettrait de pr&ter a des conditions 
moins R usuraires r .  La loi francaise de 1851 et 
la loi belge de 1848 n'ont remedié a cette ano- 
malie que d'une facon tout a fait insumsante, 
apparente pliitbt que réelle. 

On compte aujourd'hui en France 44 monta- 
de-pieté, établis dans autant de villes; il y en 
a 4 qiii pretent gratuitement; 1 qui Va- 
tuitement jusqu'a 5 fr. et a 1 p. 100 au-dessus 
de 5 fr.; dans les autres 39 établissements l'in- 
térkt varie entre 4 et 15 p. 100, a quoi les 
dkboursés accessoires ajoutent de 1 a 3 p. 100, 
suivant que le prbt est fait directement ou pai 
l'intermédiaire de commissionnaires. Les der- 
niers renseignements sur l'ensemble des 0p6- 
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rations des monts-de-pikté de France remontent 
íi 1853 ; nous les résumons ci-apres, en mettant 
a cdté des chiffres de 1853 - pour faire juger 
des progres de l'institution - les chiffres affk- 
rents íi I'annee 1844 : 1 1844. 1 1853. / DiEérences. 

Engagemenlr. - 
Articies . . . . . . 2,556,247 2,589,893 + 39,616 
Sommes (fr.). . . . 33,175,766 32,730,606 - 455,960 
Raouvellehenta. 

Articles . . . . . . 
Sommea (fr.) . . . 

Ddgqtmmt.. 
Articles . . . . . . 
Sommes (fr.). . . . 

Ventea. 
Articles ...... 
Sommes (fr.). . . . 

~c'gagemekta. 
Articles . . . . . . 
sommes [fr.). . . . I 

Engagemcrcts. 
Articles . . . . . . 
Sommes (fr.). . . . 
Renouvellemente. 

A r t i c l e s . .  . . . . 
Sommes (fr.). . . . 

Articles . . . . . 
somme~(ir.). . . :l 

La faible progression dont tkmoignent ces 
chiffres pour l'ensemble des opkrations des 
monts-de-piétk est un indice dont il serait dif- 
flcile de mkconnattre le sens: les monts-de- 
piété ne sont kvidemment plus en rapport avec 
les besoins auxquels ils prétendent réporidre; 
soit comme ktablissements de charite , soit 
comme institntions de crkdit, ils ont vkcu; 
dans les conditions oU se font leurs prkts, on 
ne saurait aujoiird'hui IPS regarder ni comme 
avances (credit) ni comme dnns (charitk). En- 
core faut-il ajoiiter, pour la juste appréciation 
des chiffres qui précedent, que ceux du mont- 
de-pidtk de Paris y entrent pour une tres-large 
part; or, les circonstances toutes particulieres 
a une ville comme Paris, et surtout ses fortes 
populations ouvriere et flottante, assurerit a 
son mont-de-piétk une forte client6le et une 
prospéritk croissante , alors meme que les 
monts-de-pikté de la province dkclinent forck- 
ment. Le mont-de-piktk de Paris, sur lequel les 
publications de l'administration donnent des 
renseignements rdcents et abondauts, et qui 
fournit a lui seul la moitii! tout au moins sur 
les totaux ci-dessus, voit ses opkrations suivre 
une marche constamment ascendante; on peut 
s'en convaincre par l'inspection du tableau sui- 
vant, qui resume, par périodes quatriennales, 
les opérations de cet efablissement durant les 
dome dernieres annkes: 

576,385 
10,943,537 
2,372,754 

31,029,711 

176,887 
1,748,607 

Dans d'autres pays aussi, ce n'est que dans 
des conditions analogues a celles qu'offre la 
ville de Paris, c'est-a-dire dans les tres-forts 
centres de population , que fleurissent les 
monts-de-piktk. Partout ailleurs, ils déclinent; 
ils végeteut plut6t qu'ils ne vivent. L'insti- 
tution a Bvidemment fait son temps. Les cais- 
ses d'kpargne, <une part, et les banques po- 
puiaires, de I'autre, sont appelées a rendre 

1851 -1854. - 
4,442,665 

70,849,654 
1,220,097 

27,063.211 

aux classes moyennes et pauvres, d'une facon 
bien autrement satisfaisante et digne. les ier- 
vices qiie lemont-de-piété seul pouvait, a d'au- 
tres kpoques, leur offrir. Aussi, a un temps 
ou les autres 8tablissements, soit de crkdit, soit 
de bienfaisance, se multiplient dans une large 
mesure, personne ne pense- t -il a creer de 
nouveaux monts-de-piété; on laisse subsister 
ceux qui existent de longue date; c'est tout, 
et c'est beaucoup déja. En France, le plus jeune 
parmiles 44monts-de-piét& enfonction remonte 
a 1835. Le pret a gage, dans les conditions 
surtout ou le mont-de-piété le pratique, c'est- 
a-dire pour des sommes mioimes et avec la na- 

666,237 
12,114,709 
2,273,878 

28,754,627 
143,754- 

1,977,023 
ture babituelle des nantissements qu'il accepte, 
est un fdcheux anachronisme, dont on ne sau- 

+ 89,854 
+1,111,173 

- 98,876 
-2,275,084 

33,133 + 228,416 

1855 -1Q58. - 
5,394,704 

102,427,359 

1,413,033 
32.657.444 

rait trop desirer la disparition. Autant que le 
pret sur gage est et restera prohablement pour 
longternps encore un besoin pour la partie la 
plus misérable des classes trarailleuses , l'in- 
dustrie libre y pourvoirait assurément mieux 
que les 6tablissements privilégiés qui exploi- 
tent aujourd'hui, dans presque tous les pays 
di1 continent, le monopole du pret sur nantis- 
sement. J. E. HORN. 

1859 - 1862. - 
6,412,649 

123,358,664 

1,535,721 
38.094.164 

MORALE POLITIQUE. 11 n'y a qu'une mo- 
rale comme il n'y a qu'une ekométrie. Les 
regles morales, lógiquément exprimées, sont 
des propositions evidentes Dar elles-memes 
qui fórcent la conviction a la maniere de toutes 
les vCRl6s nkcessaires, et elles n'ont jamais 
étB contestkes qu'a mauvais dessein. 

Les mots de morale politique ne dksignent 
done pas une morale particuliere, mais la mo- 
rale universelle appliquée a la politique. L'in- 
téret et la passion n'ont en aucune matiere 

. 

plus altere la vkrité. Mais en attaquant la dis- 
tinction du bien et du mal, I'intérbt et lapas- 
sion s'en prennent a leur ennemi. Sans doute 
il peut y avoir, meme en morale, des erreurs 
sinceres. Le devoir en lui-meme n'a pas btk 
conteste; mais on n'a pas toujours ktk d'ac- 
cord sur le principe ou sur les applications du 
devoir. Le premier point est surtout du ressort 
de la controverse pbilosophique; le second dk- 
pend davantage de l'état gbnkral des lumieres 
et des moeurs. C'est pour ces deux raisons que 
malgré l'immutabilité des distinctions morales, 
une certaine diversitk et par consBquent un 
certain progres est possible dans l'appréciation 
de I'emploi qii'il en faut faire. En cela comme 
en tout, des prhjugés peuvent subsister, et 
l'un des plus rkpandus comme des plus opi- 
niitres est celui qui soustrait la politique a la 
morale ou la soumet a une morale differente 
de la morale universelle. 

Ce n'est pas ce que nous avaient appris les 
politiques de l'antiquitk. Comme hfontesquieu 
l'a remarqué, ils ont 6t.5 fort supérieurs aux 
modernes pour le caractere de moralité qu'ils 
ont donnk la science sociale. Les chefs des 
grandes &coles ,sont unanimes. Platon pense 
que le but de i'Etat est le bien. 11 fonde sa rk- 
publique sur un systeme d'kducation conforme 
a la vraie philosophie ; il ne tient la loi pour di- 
gne de son nom qu'autant qu'elle est la raison 
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mbme. Le pouvoir, suivant lui, n'existe que 
pour pr@ter main-forte a la raieon. Suiyant 
Aristote, ce n'est pas la vertu qui a fondk l'Etat, 
mais elle en est la cause Bnale, ktant dbja la 
fln de la sociktk mmme de l'individu; ce qu'on 
demande aux lois. c'est de faire rtgner la rai- 
son. Elles ne sont l'expression de la volonté 
génCrale que parce qu'on suppose celle-ci plus 
sage et plus juste que la volontk d'un seul oii 
du petit nombre. On sait l'importance qu'hris- 
tote attache a la sociabilitk. Aussi va-t-il jus- 
qu'a regarder la morale comme une partie seu- 
lement de la politique. La sociktk est fondee 
sur la justice, disait Zénon; la droite raison qui 
commande et qui d8fend , c'est la loi qiii repose 
sur la nature des choses. et oui s'étend Dar 
consequent de Dieu a l ' h o k e .  ivoy. Z'fIistGre 
üe la philosophie morale etpolitique, par M .  Paul 
Janet.) 

Si les rkpubliqnes anciennes n'ont pas ktk 
toujours constituees ni surtout gouvernkes 
conformbment a ces principes, c'est d'abord 
qu'aucun idéal ne peut &re pleinement rkalisk 
sur la terre ; c'est ensuite queles mceiirs et les 
prkjugés maintenaient encore dans la morale 
meme de graves erreiirs; c'est entiu que dans 
les Etats libres les passions populaires egarent 
par moments la consciente publique. Mais la 
morale politique est toujours restee supbrieure, 
dans le monde greco-latin, a ce qu'elle était 
partout ailleurs. A Rome m@me elle a lutte sou- 
vent avec succes contre les violentes d'un 
peuple ambitieux et dur. Puis, quand tout s'est 
affaissk et corrompu , la philosophie a continub 
de protester contre les exemples et les prin- 
cipes du gouvernement des Césars. Malheureu- 
sement lasse de son impuissance, elle s'est 
bientbt refugike dans la vie privée pour sauver 
la dignite de I'homme a defaut de celle du ci- 
toyen, et le christianisme qui pour divers mo- 
tifs donnait le meme exemple, en s'absteuant 
d'intervenir dans les affaires d'htat, en pr@- 
chant le mkpris des choses humaines , a con- 
tribu6 de son cbte au dkclin de la morale pu- 
blique. L'une et I'autre ont laissk s'ktahlir ces 
odieuses doctrines apportées en aide au des- 
potisme par les jurisconsultes de 1'Empire. 
Leur science, sous la derniere forme qu'elle 
requt a Byzance, est devenue et demeurke 
longtemps la corruptrice des sociétés politi- 
mes. La morale en a kté ~roscrite le iour ob 
fa maxime d'Ulpien a étC p'roclamee : ~ Ü i d ~ u i d  
wineipi ptacuil legis habel v io rem.  Cette doc- 
trine,-flgau des monarchies modernes, n'a pas 
cessk de faire du mal en Europe , et la tradition 
a'en est pas encore effacée. 

Cependant la philosophie du moyen Age, 
s'inspirant en cela de l'antiquitb, avait fait en- 
tendre quelques rkclamations honorables, mais 
vaines. On sait ce qu'ont dit saint Thomas 
d'Aquin, Gilles de Rome. ~'Bgiise, soit pour 
dbfendre l'honneur de la morale chretieune, 
aoit pour revendiquer sa propre autoritb, a 
souvent opposb de louables censures aux abus 
du pouvoir et de la legislation, et c'est un pape, 
Pie V. qui, le premier, a dkflni la raison d'Etat 
utwOdjiction des mdchants la veille de la Saint- 

Barthélemy. En m@me temps, la Renalssance, 
rendant I'esprit humain a la liberte pn'il avait 
des longtemps perdue, a fait prkvaioir une 
philosophie iudependante qui a os8 regarder 
comme étant du ressort de I'esprit humain les 
matieres d'ñtat et les questions de gouverne- 
ment. Certes, en les abordant avec une grande 
profoudeur critique, Machiavel est loin d'avoir 
rétabli du premier coiip la vkritk dans tons ses 
droits ; il n'a que trop pris la prudence pour la 
sagesse, et le succ8s pour arbitre entre les pon- 
voirs et les partis; il a donn6 son nom A la poli- 
tique séparée de la morale. Du moins a-t-il ad- 
mis qu'elle etait un art qui avait ses rbgles, que 
les gouvernements ktaient tenus de les obser- 
ver, que le hut de leur existeuce n'était pas la 
satisfaction des gouvernants, e,t qu'enfln ceux-ci 
avaient des devoirs envers 1'Etat. Mieux inspi- 
res, ou moins skduits par de mauvais modb 
les, d'autres publicistes out paru qui, loin de 
tout sacriíler a l'habileté, ont de plus en plus 
rendu populaires ces vkritks si simples que 
les gouvernements sont faits pour les soci8tbs 
et non les societks pour les gouvernements, 
que le jiiste est la loi des lois, et par consk- 
quent la regle des sociktés comme des indivi- 
dus et des gouvernements comme des socib 
tes. Ainsi est rentrée dans le monde politique 
cette grande pensée des sages de l'antiquitk: 
la justice est la maltresse des choses mortelles 
et irnmortelles. 

De ces vkritks encore vagues peuvent se dé- 
duire toutes les rbgles de l'application de la 
morale a la politique. Elles pourraient toutes 
etre ramenkes au principe de la justice. Les 
devoirs memes que les moralistes rattachent 
plus volontiers au principe de l'amour, pren- 
nent un autre caractere, quand ils sont rem- 
plis par des gouvernements. Ce n'est pas une 
question de sentiment, mais une obligation 
stricte pour des pouvoirs instituks du consen- 
tement de la sociéte que de concoiirir, dans la 
mesure de leurs attributions, i son bonheur, 
et les citoyens peuvent rkclamer de 1'Etat 
comme une dette la fblicité publique. A bien 
plus forte raison, out-ils des droits a tout ce 
qni assure leurs droits memes, leur liberte, 
leur diguitb. Ceux qui croient que l'ntilité pu- 
blique est la seule r k l e  des lois et du pou- 
voir, n6g!igent de remarquer qu'il ne peut y 
avoir pour Ic lbgislateur et pour le gouverne- 
ment de nkcessite de pourvoir a I'iitilitk pu- 
blique qu'une nécessité morale. Le devoir pese 
donc sur la politique comme sur tout le reste, 
et le respect des interets Ikgitimes n'est pas 
lui-meme un interet, mais une obligation. 

On ne conteste plus en principe que la 1 6  
gislation doive @tre conforme L la morale. Les 
lois civiles de tous les peuples civilises out ktb, 
depuis environ un siecle, purgées de presque 
tout ce qu'elles ponvaient contenir de con- 
traire a l'equitk, a l'houu&tetb, a i'humanité. 
Ce qui reste a en effacer encore est peu de 
chose aupres de ce qui a disparu. 

11 est un peu plus difficile d'établir la sonve- 
rainetb de la morale dans la politique propre- 
ment dite: appelons de ce nom tout ce qui 
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droits qu'elle reconnalt aux particuliers, elles 
sont justes, et lkgitimes, et la morale les avoue 
dans tout Etat bien constitué. L'exkution des 
lois ne peut Ctre condamnable, si les lois ne le  
sont elles-memes. 

C'est done seulement dans les cas non prbvus 
par les lois, ou plutdl dans les cas oh une cer- 
taiue conduite est Iégalement facultative ou 
bien légalement iuterdite, que s'él&ve la p e s -  
tion qui vient d'&tre indiquée. 

Dans le premier cas, il est impossible de po- 
ser une rble. La loi est supposée dksinthes- 
ske; elle permet de faire ou de ne pas faire; il 
faut choisir. Ce sont la les problemes courants 
de la politiqiie pratique. Pour les résoudre dans 
un sens ou dans un autre, on ne peut consulter 
que i'expkrience, la raison, la couscience; il 
faut des motifs sérieux, des inteutions pures, 
un examen attentif, une conviction assurée. A 
ces conditions, osez agir, advienne que pourra. 
Eussiez-vous tort, le tort est excusable. Le 
meilleur moyen de s'assurer si les conditions 
sont remplies, paralt etre de se demander com- 
men t. sommé d'ex~liauer sa conduite . on le 
ferait.devant un pubiicindépendant. ~ e t f e  régle 
montre assez tout ce mievaut la resuonsabilité 
des  dépositaires de I'áiitorité dans h s  gouver- 
nements de libre discussion. 

Viennent, enfln, les casou, la loi étant muette 
o u  coutraire, il y aurait a examiner si certaines 
circonstances autoriseraient a agir en dehors 
d'elle. Les actes de cette espece s'appellent. 
quand ils sont faits par des gouvernants, des 
coups d'Etat, par des peuples ou des partis, des 
révolutions. (Voy.cesmots.) Ici c'est la loi qui 
est en question, ce n'est pas la morale. 11 va 
sans dire que s'il peut jamais &re permis de 
se  mettre au-dessus des lois, peuple ou prince, 
ii faut une juste cause, et que la loi du devoir 
doit prendre d'autant plus d'empire que la loi 
écrite aurait perdu le sien. 11 ne manque ni de 
paroles, ni d'exemples célebres pour au- 
toriser les iuiquites Iieureuses et jusqu'aux 
crimes utiles. «Si l'on doit violer le droit, disait 
Jules César, on le doit pour r6gner.u 11 faut re- 
fuser i'hypoth8se et rkpondre que le droit est 
inviolable. u La petite morale tue la grande ,» 
disait Mirabeau. Et ce pourrait bien etre pour 
avoir manqué de la petite qu'il a manqué la 
grande. u Ceci est pis qu'un crime, disait un 
expert, c'est une faute.0 Et les c.rimes sont les 
seules fautes irréparables. Enfin vieut lamaxime 
redoutable et devant laqiielle Montesquieu Iiii- 
m6me s'est incliné : N Le salut du peuple est la 
supreme 1oi.n Le salut du peuple n'est pas.,au- 
dessus de la justice. CHARLES DE R ~ ~ s A T .  

MORCELLEMENT. La question dn morcelle- 
ment a été souvent débattue depuis un siecle 
par les économistes et par les politiques. Elle 
a donnk lieu aux jugements les plus opposes; 
les uns ont regardé le morcellement comme un 
signe manifeste du bien-&re des nations; les 
autres y ont vu le presage certain d'une déca- 
dence procliaine, et la plupart, s'appiiyant sur 
des données incompletes, oiit introduit dans 
le dbbat des passions qui ont obscurci les lu- 

mieres économiques et fait pencher leur juge- 
ment. 

On peut considérer le morcellement sons 
deux aspects distincts: le morcellement de la 
culture et le morcellement de la proprikté. 

Entre la grande, la moyenne et la petite cul- 
ture, que1 est le  mode le plus favorable a la 
production et a la tichesse agricole? En est-il un 
que i'8tat doive imposer ou meme encourager 
de prkference aux autres? Cette premiere par- 
tie de la question est du ressort de i'kconomie 
agricole. De part et d'aotre, les agronomes ont 
eu de bons arguments a produire. 

Les partisans de la grande culture ont dit: 
Les grandes fermes ont i'avantage de pouvoir 
etre dirigées par des hommes plus instruits, 
plus intelligents, qui ne sont pas condamnks 
a cruupir dans I'orniere de la routine; elles 
seules ont le béuénce d'appeler de gros capi- 
taux, et la facilité de faire la terre de larges 
avances; par conséquent, elles sont mieux fu- 
mées, mieux munies d'instruments perfection- 
nks; il est meme des machiues qui, par leur 
prix élevé ou par la quantité de travail qu'elles 
débitent, neconviennent qu'a devastes exploita- 
tions; les grandes fermes peuvent seules prati- 
querla division du travail et employer de la ma- 
niere la plus fructueuse les forces des ouvriers ; 
elles ont, pour une meme superficie de terrain, 
moins de granges, moius d'ktables pour un 
m&me nombre de bestiaux, moins de bergers, 
et partant moins de dépenses improductives 
et moins de frais généraux. 

Les partisans de la petite culture disent de 
leur cdte : Les petits fermiers portenf dans les 
moindres détails une attention qui ne peut 
exister au meme degré dans les grandes exploi- 
tations; ils connaissent mieux leurs terres et 
ils ont un interet ulus immkdiat ne perdre 
ni la moindre parcelle du sol iii le moindre 
produit; s'ils n'ont pas la division du travail, 
ils ont la diversite. Bchelonnant les differentes 
cultures, de maniere a employer presque toute 
l'annke les bras de leurs ouvriers; non-seule- 
ment ils siirveillent, niais ils travaillent, eux 
et leurs enfants, et ce travail de la famille que 
stimule 11int6r&t persoiinel est plus productif 
que celui des journaliers; ils nourrissent moins 
de moutons que la grande culture; mais ils 
ont plus de gros bétail, et par suite,plus d'en- 
grais provenant de leur fonds. Ils emploient, 
il est vrai, toute proportion gardke, plus de 
travailleurs; mais qu'importe, s'ils parvieunent 
non-seulement a nourrir ces travailleurs, mais 
a retirer, tous frais prélevks, un produit net 
plus considbrable; c'est grice i ces engrais et 
a ces travailleurs qu'ils peuvent entreprendre 
avec succes la culture variée des plantes in- 
dustrielles et des plantes potageres a la- 
quelle les grandes fermes sont beaucoup moins 
aptes qu'a la production des céréales et de la 
viande. 

La cultiire la pliis morcelée, meme u la cul- 
ture naine, a comme on i'appelle quelquefois, 
celle qui se fait i la beche, n'cst pas sans avoir 
de bonnes raisons A donner pour sa dkfense. On 
ne saurait l'ériger en systeme général; mais, 



&s des circonstances particulikres, auprhs 
dm grandes villes ou abonde la richesse et 
&les plaisirs de la table ont des ramnements 
m n n u s  ailleurs, la cultiire maralchbre s'é- 
tend et prospere, tirant du sol des produits 
#une valeur bien supérieure a ceux que la 
grande et la moyenne culture peuvent obtenir; 
m, elle ne peut prospbrer que par un labeur 
incessant du cultivateur qiii beche. fume, seme, 
piqne et repique,arrose et récolte, surveillant 
ses primeurs, cueillant un a un ses fruits se- 
lon le degre de maturite et les convenances dn 
marche, et un meme cultivateur ne peut don- 
ner des soins aussi nombreux et aussi minu- 
tieux qu'a un terrain de tres-petite ktendue. 

Tous ces arguments sont bons. Grande, 
moyenne et petite culture, chacune a sa raison 
a'etre, et le lkgislateur qui prétendrait faire un 
choix, seraitfort embarcasse s'il tentaitdene s'e- 
clairer que des lumieres de 1'kconomie agricole. 
Ce n'est pas qu'il n'y ait un choix a faire; mais 
ce choix se fait de lui-mbme en quelque sorte, 
par la force des choses; il depend de l'état de 
la civilisation, de la densité de la population, 
de la quantité. des capitaux, de la situatiou des 
terrains, des voies de communication, des ha- 
bitudes de l'alientation, du progresde I'indus- 
trie, 61Cments divers et variables qvi changent 
avec les lieux et avec les temps. Ces di- 
verses causes, lorsqu'elles agissent natureile- 
ment, produisent entre les divers modes de 
onlture l'équilibre le plus convenable a la ri- 
chesse agricole. Lorsque la loi se m&le d'inter- 
venir, ou elle n'opkre rien, si elle ne fait que 
conilrmer l'etat naturel, ce qui est fort rare, 
ou, si elIe opere, elle ne  peut que contrarier 
i'kquiiiibre et nuue a laproduction. 

On distingue dans l'exploitation du sol la 
cnltiire extensive et la culture intensive, la 
premiere demandant peu a la terre 6 laquelle 
elle donne peu, promenant successivement la 
charrue d'un champ a i'autre sans s'inquiéter 
d'y porter la fertilite par des défoncements 
profonds ou par des engrais aboudants, sup- 
pleant a l'absence de fumiers par de longues 
jachhres, nourrissant ses bestiaux dans les 
vastes paturages que cree et  qu'entretient la 
nature; l'autre donnant beaucoup a la terre 
aíin d'en obtenir beaucoup, funiant , labourant , 
amendant, tirant toiit le partl possible d'un sol 
qni lui coIite trop cher pour qu'elle le laisse 
voloutiers improductif, s'ingéniant i varier les 
assolements pour atteindre ce but et introdui- 
sant les prairies artiricielles. La culture exten- 
sive est naturellement celle des societks nais- 
santes, lorsque I'homme a devant lui de vastes 
espaces de terrains et derriere luipeu de capi- 
tanx. Dans ce cas, la grande culture doit néces- 
sairement dominer, ne laissant le plus souvent 
de place a cbté d'elle qu'a une culture naine 
de la plus miserable espece, a celle du barbare 
Germain dont la femme trainait la charrue ou 
dn serf qui maniait de ses mains le hoyau. Les 
grands domaines des seigneurs du moyen &e 
avaient ce caractere et le conserverent pen- 
Bant toute l'époque féodale; les terres acen- 
sees aux mainmortables participaient aussi 

du meme caracthre par les communaux, les 
terres vagues, les droits de pacage; mais, 
comme la population s'y pressait enfermée 
par le droit feoda1 sans pouvoir s'échapper 
par les issues du travail libre, les cultiva- 
teurs versaient en grand nombre leurs sueurs 
sur un ktroit espace, et pendant plusieun 
siecles , ces sueurs fécondantes tinrent lieu 
de capitaux. Le moyen ige  a certainement 
nourri sur le sol habité aujourd'hui par les 
peuples europeens une population plus nom- 
breuse que l'antiquité; mais cette popula- 
tion, génee par les liens féodaux et privée par 
les mceurs et par les lois desmoyens de prendre 
son equilibre en s'&eoulant vers i'industrie et 
vers les villes, restait languissante et misé- 
rable. La culture ne  devient intensive que par le 
progres simultané. de la population et des capi- 
taux; il faut non-seulement qu'il yait beaucoup 
d'hommes i nourrir, mais que les cultivateurs 
puissent avancer des engrais, des outils et des 
faFons, et que la societé. soit assez riche pour 
les rembourser avec int&r&t de leurs avances. 

Alors, quand la société ne met aucune en- 
trave artificielle a la marche des faits, il y a 
place pour les trois modes de culture, et le plus 
grand profit détermine seul le choix du culti- 
vateur. En Angleterre, la grande culture a 
triomphé au commencement de ce sihcle, et, 
bien que les petites fermes soient dans ce pays 
plus nombreuses qu'on ne le croit generale- 
ment, la grande culture y occupe néanmoias 
toujours le premier rang: c'est que le pays s e  
prbtait a merveille a ce mode d'exploitation. 
L'Anglais ne demande guhre a la terre que dn 
pain et de la viande, fondement de sa nourri- 
ture journaliere, et  la grande culture est par- 
ticulierement propre a les lui fournir. Le Fran- 
qaisveut plus ou du moinsveutautre chose: de 
l i  la diversitk des exploitations. Dans les plai- 
nes et surtout dans les terres grasses, terres ti 
ble, que la charrue ne  défonce qn'avec de forts 
attelages, les grandes fermes ont i'avantage: 
il en est ainsi daas la Brie, dans la Beauce; 
il en était deja ainsi avant la Révolution et la 
promulgation du Code civil. Dans les terres 16- 
geres que le progr&s de la cultore a rendues 
souvent fort superieures aux terres grasses, 
dans les contrées ou les plantes industrieiies 
trouvent de faciles débouchés, la moyenne 
culture prédomine : telle est la Flandre. Enfin, 
autour des grandes villes s e  multiplient, avec la 
richesse, les marais ou viennent les leumes,  
les champs et les jardins ou l'on cultive les pri- 
meurs et les beaux friiits de table : la regne. 
présque sans partage la petite culture. A cha- 
cune son lot; la liberte seule doit présider au 
partage, quise  fait de lui-meme, sans I'inter- 
vention de la loi, sousl'ceilvigilant de la concur- 
rente. Pourquoi la grande culture qui est riche, 
n'envahit-elle pas toute la superficie du sol? 
C'est qne la concurrence l'arrete la ou une 
rivale peut rendre plus de services qu'elle. En 
vain un riche fermier, voulant profiter du voi- 
sinage de Paris qui lui donnerait des engrais 
et un marche a sa porte, consentirait-il ti 
acheter cet avantage au prix d'un suppldment 
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de 10 fr.par hectare, c'est-5-direofltirait 100fr. 
au lieu de 90 fr. qu'on paye enBeauce ou dans 
la Brie; il rencontre le maralcher qui n'hksite 
pas a off'rir 180 et 200 fr., qui les donne en 
elPet, et qui, avec la petite culture, fait de beaux 
bknkíices 1A ou se  ruinerait le producteur de 
c6rbales. De son cdtk, le maraicher n'ira pas 
dans les plaines de grande culture disputer les 
terres des fermiers, parce que ses primeurs 
sans dkbouchks pourriraient dans son jardin et 
ne trouveraient pas d'acheteurs pour rému- 
nerer A leur juste valem la location du terrain 
et la masse de travail accumul& dans le produit. 
La balance s'ktablit ainsl , et quand les condi- 
tions sont Agales de part et d'autre, la petite 
culture est loin de paraltre opprimke: il y a 
quelques annees, M. H. Passy, comparant le 
prix des fermages en France, kvaluait a 75 fr. 
l'hectare pour la grande culture, ti 80 ou 90 fr. 
pour la moyenne culture, un chiffre variant 
de 80 a 180 fr. pour la petite culture, défalca- 
tion faite des frais et des impdts, et arrivait 
5 cette conclusion que le produit net est de 
83 fr. 80 c. pour la grande culture, de 81 fr. 
pour la moyenne culture, de 97 fr. 80 c. pour 
la petite culture. Ceschiífresn'ont rien d'absolu 
et le rapport lui-meme est variable; mais ils 
prouvent du moins d'une maniere certaine que 
la petite culture n'est pas vis-a-vis de ses riva- 
les dans un état d'infkrioritb qui puisse faire 
prCsager sa ruine. Si M. Passy n'avait pris ses 
exemples que dans la culture marafchere que 
nous avons choisie pour rendre la dbmonstra- 
tion plus sensible, rien ne serait moins &ton- 
nant : la culture maralchere qui suima dans son 
developpement le progres des viiies et des 
chemins de fer a ,  sous le double point de vue 
du produit bmt et du produit net, une superio- 
ritB incontestable; mais l'auteur a envisagk 
i'ensemble de la petite culture et il a trouvC 
que, méme sur les terres labourables, l'effort 
assidu du petit propriétaire luttait avec avan- 
tage contre les moyens de production des gran- 
des fermes. 11 y a cependant des cas ou le 
morcellement excessif de la culture peut de- 
venir une cause d'appauvrissement. On l'a re- 
marque dans certaines contrkes du Wurtem- 
berg; on Ya signalk surtout en Irlande. C'est 
que la, comme partout od des maux de ce 
genre se font sentir, des entraves artiíicielles 
empechent le cours naturel des choses; sans 
quoi il arriverait nkcessairement que la petite 
culture, ne gagnant rien, abaisserait ses offres 
de fermage assez bas pour trouver du profit 
elle-meme ou pour qu'un autremode, la grande 
ou la moyenne culture, pfit l'emporter dans 
la lutte et se substituer a la petite culture 
au grand pro6t de tous. Mais ici, ce sont des 
lois qui, comme au moyen &e, retiennent 
le  cultivateur, proprietaire ou censitaire, sur 
un sol qui ne suffit pas a le nourrir; 15 ce sont 
aussi les lois. uui, proscrivant lesoccu~ationsin- 

les fermages, jusqu'i ce qu'il ne restat plus an 
malheureug colon irlandais assez de pommes 
de terre pour subsister. Ce sont 15 des situa- 
tions pkniblea qui proviennent toutes de l'ab- 
sence de liberte; elles se  rencontrent encore 
dans quelquescantons de certains pays que n'as- 
servissent pas de pareilles lois, et elles y sont 
i'effet de l'ignorance, de I'apathie, de la pau- 
vretk; mais dans ce cas encore les lumihres et 
la liberte sont le remede du mal ; l'kquiübre s e  
rétablit non par desviolences faites au nom de la 
loi, mais par la facilite donn&e au jeu des intb&ts 
par la libre eirculation des capitaux et des per- 
sonnes. 11 faut d'autant plus se garder d'im- 
poser en pareiile matikre des regles absolues, 
que les besoins changent avec les temps , que 
te1 canton, aujourd'hui propre B la grande cul- 
ture, pourrait a une kpoque ultkrieure &re 
plus avantageusement exploitb par la petite 
culture et r6ciproquement, en un mot que la 
regle la meilleure aujourd'hui peut devenir de- 
main une entrave. Le metayage est un exemple 
de cette vicissitude des choses. Longtemps il a 
CtB une cause d'infkrioritk pour l'agriculture; 
des agronomes kminents en ont signale les dk- 
plorables effets. Aujourd'hui, grAee surtout au 
changement des mceurs, sons la direction de 
propriétaires riches, intelligents, aimant la 
terre, il est devenu en France un instrument 
du progres agricole. 

La grande proprikte et la grande culture 
n'ont pas de liens neeessaires. En Angleterre 
on trouve ti la fois la grande propriktk. et la 
grande culture; mais en Irlande, ou la grande 
propriéte domine plus complktement encore , 
la petite culture a kté poussee aux dernikres 
limites du morcellement et a smenb une mi- 
sere que les partisans de la grande culture in- 
voquent comme le plus fort argument en faveur 
de leur cause. En France dans les pays de pe- 
tite culture, le grand propriétaire loue ses 
terres a plusieurs fermiers ou metayers; dans 
les pays de grande cullure, au contraire, un 
meme fermier prend a bail des terrains appar- 
tenant a divers proprietaires. 11 n'est qu'un 
seul cas dans lequel il y ait colncidence forcCe; 
c'est celui ou le petit proprietaire cultive de 
ses mains et ou son heritage se trouve partagé 
entre les GIS qui cultiveront comme lui; mais 
dans un pays libre et riche, c'est-a-dire un 
pays dans lequel les hommes peuvent disposer 
a leur gr.5 de leur personne et trouvent de 
nombreux emplois a leur activith, cette coin- 
cidence ne saurait etre de longue durke, 
parce que le cultivateur qui se sent 5 i'&it 
sur son petit champ et n'y trouve qu'un salaire 
insuliisant, ne tarde pas a le louer ou a leven- 
dre et a aller chercher ailleurs un travail plus 
rémunkrateur. 

La question de la culture, grande ou petite. 
est du ressort de i'4conomie, celle de la pro- 
~ r i & t &  est du ressort de la ~olitiuue: mais nous , - - -  

dustrielles, avaient rejeteforckment ioutelapo- 8enous de montrer que la politiqiiedoit renon- 
pnlation sur des terres qu'elle se disputait comme cer, pour discuter la question , aux arguments 
des naufrages se disputeraient un-derniermor- kconomiques qui n'oni que faire dansle sujet 
ceau de pain; des proprietaires avides en pro- et sur lesquels pourtant s'appuient le plus sou- 
fitaient, subdivisaient les fermes et haussaient vent les dkfenseurs de la grande propriktk. Le 



sujet d'aiileurs reste encore assez vaste. Queiie 
influence la grande et la petite propriete exer- 
cent-elles sur la constitution politique d'un peu- 
ple? Nul doute a cet bgard; la grande propriete 
conduit a la formation d'une aristocratie et est 
le scul fondement solide sur lequel, elle puisse 
reposer: la republique romaine, les Etats formes 
dans 1'Europe aprbs l'invasion des Barbares en 
fournissent des preuves qu'il serait aisé demul- 
tiplier. 11 y a cependant deux conditions a ob- 
server: la premiCre, c'est que cette grande 
proprikté ne soit pas seulement un fait, a un 
moment donne, mais un droit dont les effets 
snbsistent pendant de longues génkrations, 
c'est-a-dire qu'a c6tB de la grande propriete , 
il y ait des lois, des privileges qui la maintien- 
nent dans les memes familles ; la seconde, 
c'est qu'a cdtb de la fortune immobiliere il n'y 
ait pas une trop grande fortune mobilihre qni 
puisse affaiblir le prestige de la premiere et 
balaneer son influence. 

En Angleterre, I'aristocratie est aujourd'hui 
plus puissante par les moPurs de la nation que 
par des privilkges légaux. En France les deux 
conditions n'existent plus depuis 1789, et I'a- 
ristocratie que les m w r s  nouvelles ne soute- 
naient plus, a cesse d'8tre une puissance po- 
litique. On a essaye de la reconstituer. Sous la 
Restauration , plusieurs publicistes ont traité 
cette questiou; la Chambre retentit des plain- 
tes qui s'elevaient contre la petite propriktb, et 
des projets de loi furent prksentés a la session 
de 1826, pour arreter, disait-on , les progres 
du morcellement par le retablissement des 
substitutions et du droit d'alnesse. Les projets 
échou8rent; eussent-ils &te adoptcs, qu'ils au- 
raient 6tB insuffisants pour atteindre le but po- 
litique qu'on se proposait et qu'ils n'auraient 
nullement eu une influence economique qu'on 
lcur supposait tres-gratuitement en confondant 
la grande proprikte et la grande culture. 

Arthur Young , Herrenschwand , Sismondi 
avaient étB les théoriciens de cette cause; c'B- 
tait dans leurs écrits qu'on prenait les argu- 
ments en faveur de la grande culture. Des 
Cconomistes non moins autorisés ont prouve 
depuis que d'une part la petite culture donnait 
en France un produit net plus eleve que la 
grande, et que de I'autre le morcellement n'a- 
vait pas fait les progres alarmants dont on me- 
naqait la socikte. C'est M. H. Passy qui a db- 
montre le premier ces veritCs avec clarte. 
iDans I'etat prksent des connaissances et des 
pratiques rurales, c'est la petite culture qui, 
dbduction faite des frais de production, realise, 
a surface et condilions Cgales , le produit net 
le pliis considkrable. u Et plus loin il dit: nVai- 
nement toutes les entraves qui autrefois immo- 
bilisaicnt et concentraient les domaines ont- 
elles Bté briskes; vainement les successions 
ont-elles éte soumises a de nombreux partages; 
vainement le droit pour tous d'acqukrir et de 
vendre est-il resté sans limites ; aucune des 
rpprkhensions que suscitait le morcellement 
wressif  du sol ne s'est realisbe, et, loin S* aroir - dCmesurement augmentk, le nombre 

des proprietaires ne s'est pas meme accru 

dans la proportion que sernblait commander le 
developpement naturel de la population g6- 
n8ralel.r M. Wolowski a complete cette dkmon- 
stration en Bclairant le probleme par I'expe- 
rience des faits accomplis depuis un demi-siecle 
sous le regime du Code civil et constatés dans 
une enquete ordonnke par la loi des.flnances 
de 1850. 

La valeur de la propriét6 irnmobiliere Btait 
estimke A 39 milliards en 1821 et a 83 milliards 
en 1851 ; le revenu, a 1 5 milliard environ en 
1821 et 2 en 1851, et depuis treize ans 
l'un et l'antre se sont encore accrus $une 
maniere tres-sensible (voy. France); car il n'est 
Deut-@tre Das de ~kriode ~ e n d a n t  laaueile i'agri- 
culture aii fait des prog& aussi raiides. ~e-sol 
de la France est donc loin de s'btre appauvri 
sous le regime du Code civil: c'est la un premier 
point. La propriCtk est-eiie beaucoup plus mor- 
celee et le sol commence-t-il, comme on le 
prkdisait, a s'émietter en poussiCre? Voila le 
second point. Or, on comptait 126 miüions de 
parcelles en 1821, et 127 millions en 1851 : 
accroissement d'un million. Mais le nombre 
des proprietks liaties s'etait accru exactement 
d'un million (7,578,000 au lieu de 6,577,000) 
et celui des parcelles attenantes aux maisons, 
jardins, cours, potagers, etc., s'était accru de 
2 l/, millions (18,945,000 au lieu de 16,442,000), 
et par conséquent les parceiies livrbes A l'a- 
griculture avaient diminue de 2 l/, millions 
(100,477,000 au lieu de 102,98 1,000). Le resul- 
tat est donc tout a fait oppose aux predictions 
que faisaient les partisans de la grande pro- 
priktk. Pourquoi? C'est que pendant que l'hk- 
ritage divise, la liberte vznd et achete, et le 

' 

capital agrkge; pendant que le morcellement 
a lieu d'un cdte, la concentration se fait d'au- 
tre part, et non-seulement ces tendances 
contraires se font equilibre, mais la concen- 
tration prend dans une certaine limite I'a- 
vantage a mesure que le capital, grossi par 
l'industrie, se portevers la terre. Que le sol de 
la France se couvre de constructions et que 
par suite le nombre des cotes foncieres aug- 
mente, nul n'aura le droit de s'en plaindre. 
Les cotes fonciCres se  sont elevees de 10 mil- 
lions en 1815 a prCs de 13 rnillions. Est-ce 
parce que la pelite propriété a envahi la 
grande 7 Nullement. En effet, si l'on prend le 
détail de ces cotes, on voit qu'il y aeu augmen- 
tation dans les petites comme dans les grandes 
et que l'augmentation proportionnelle a meme 
Cte d'autant plus grande que les cotes etaient 
plus fortes. Ainsi, de 1835 a 1842, derniere épo- 
que pour laquelle le rapprochement ait BtB 
fait, les cotes au-dessous de 5 fr. avaient aug- 
menté de 4.52 p. 100 (5,440,580 au lieu de 
5,205,411) et les cotes au-dessus de 1,000 fr. 
de 21.34 p. 100 (16,346 au lieu de 13,36 1). Ce 
mouvemeut a certainement continuk depuis, 
parce que les memes causes ont continue d'a- 
gir et il a eu probablement une intensite crois- 
sante. Comment les cotes de toute nature ont- 

1. Den s y r t h e n  de m l l u r e  et de l a r  injiusnce rut 
t'demomie aociule, 2' Bditfon, pages 145 et 170. 
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elles pn croltre simultanément , c'est ce vilie de Nanvoo fut brhlke (1844). Alors com- 
qn'expliquent les propriktés bities et les m e n p  le grand exode. Brigliam-Young les 
terrains défrichb qui ne payaient pas I'impbt condiiisit. Les fatigues, le froid, la faim, les 
et qui le payent aujourd'hui. En somme, en maladies accompagnerent les perskcutks. Us 
1842, les cotes au-dessous de 20 fr. ne arriverent enfln dans 1'Utah (Haut-Missouri), 
payaient que 52 11, millions de contribution, sur les bords du grand lec Salé. Des lacs, des 
tandis que les cotes supkrieures supportaient montagnes, des dCserts de sable, leur sem- 
une charge de 268 millions ; les cotes au-des- blerent devoir défendre i jamais l'oasis de la 
sous de 20 fr. reprksentant la petite propriktk, terre promise de I'invasion des $gyptiens ; 
ne formaient donc qu'un cinquieme di1 sol c'est ainsi qu'ils appellent le reste du monde. 
productif, les quatre autres cinquiemes appar- 11s n'avaient kté jusque-lQ persécutés que par 
tenaient a la moyenne et a la grande propriétk, les parliculiers. a Une fois a Utah, en colonisant 
surtout a la moyenne. La moyenne proprikté. iine partie du continent amkiicain, ils entraient 
et la classe moyenne, voila l'ime de la France. forcément en rapport avec les autoriths de 

E. LEVASSEUR. Washington. Aussitbt , en effet, que, dans une 
rkgion ouverte a I'kmigrant, la population dk- 

MORMONS. M. Joseph Smith, prophhte, de passe un certain chifie, elle est constituée en 
l'gtat de Vermont, persuada, en 1830, i cinq territoire par un acte organique, et administrée 
personnes couflantes qu'il devait complbter la par un gouverneur et des magistrats de I'ordre 
rbvélation commencée par Morse, continuke judiciaire. Quand la population s'k!Bve a 95,000 
par Jésus-Christ et Mahomet, et qu'un ange ames, le territoire devient un Etat de plein 
lui avait fait dkcouvrir des tablettes d'or, qu'il droit, est représent6 au Congres et choisit son 
appelait le Lizvre de Mormon, avec une gigan- gouverneur, au lieu de le recevoir de Was- 
tesque paire de lunettes (les urim et thumim), hington. i (Auguste Laugel, Une campagne des 
pour le lire. Un an aprCs il avait plus de mille Amdrtcains contre les Mormons.1) 
disciples. 11 assurait que le paradis terrestre En 1850 le président, M. Fillmore, nomma 
ayant kté jadis en Amkrique, les Néphites et go~iverneur M. Brigham-Young lui-meme. Nais 
les Lamanites, habitants fabuleux de ce pays, celui-ci chassa les fonctionnaires et les juges 
étaient le vrai peiiple de Dieu. et que leurs fkdéraiix, et s'btablit dictateur spirituel et 
descendants spirituels ktaient les Mormons, ou temporel. 11 s'est depuis adjqint deux collegues 
saints des derniers jours, qui contracteraient pour I'administration de 1'Eglise; mais il en 
avec Dieu la nouvelle alliance. reste le prophete et on I'appelle parfois Dieu 

La religion des Mormons est un syncrktisme sur terre. Apres cette trinité, vient le grand 
de toutes les autres : on y retrouve la dkmo- patriarche, puis les 12 apbtres, les 400 grande 
nologie des Mazdkens, la mktempsychose des pretres, les kveques, distribuks par sanhédrins 
Brahmanes, les apocalypses des Millénaires , de 70; les anciens , et enfln les catéchistes 
la Trinitk et les principaux dogmes des Cbrk- et diacres de l'ordre d'haron, qui forment la 
tiens , les baptemes des Anabaptistes , la masse des RdBles. Telle est la hiérarchie reli- 
croyance au r6gne des saints pendant 1,000 ans gieuse et politique des Mormons. Les mem@ 
sur toute la terre, espkrance de ces memes Mil- fonctionnaires jugent , prechent , gouvernent 
Iknaires, des Druzes et des Patimites ; mais ~Éta t ,  et administrent la communautk: ils ren- 
cette religion est surtout, par ces croyances dent leurs comptes en chaire. a La nouvelle 
memes, et en outre par la thkocratie patriar- Jkrusalem qu'ils ont fondée, dit M. Éliske Re- 
cale qui l'interprete, par la polygamie qu'elle clus3, est une maison de commerce dont la 
consacre, par la matkrialité des dogmes, par raison sociale et la constitution ne chaugeront 
laressemblance d s  style et des traditions, une point pendant le mil1knium.n La seule con- 
copie de la religion des Phéniciens avant les cession que M. Brigham-Young ait faite aux ha- 
prophetes réformateun. Les Mormons croient bitudes démocratiques des Amkricains consiste 
que Dieu est materiel, polygame, et ale plus dans la cérémonie de sa rhklectiou, qui se 
tgorste des &res vivants n , et que les saints, fait deux fois par an, i bulletins ouverts, et, 
apres leiir mort, deviennent dieux , égaux a pour plus de garantie, marqués chacun d'un 
Jésus-Christ, et habitants d'un paradis qui n'a nurnéro qui renvoie Q iin registre ou sont 
rien i envier a celui de Mahomet. L'adoration écrits les noms des votants. 
de la force est le fond de cette religion; un La religion des Mormons et i'ktat social 
vain formalisme en bannit lapensée: s'il s'818ve qu'elle consacre, constituent la plus violente 
chez les Mormons un théologien , il est mal vn; antithese avec les doctrines et les institutions 
on le prend ponr un apostat. des Etats-Unis. Les divers actes de leur légis- 

Joseph Smith avait établi ii Kirkland, dans lation rinvestissent 1'Église d'une autoritk ab- 
I'Ohio, sa premikre colonie. Lui et ses disciples solue et perpktuelle, sanctionnent la polyga- 
en furent chassks par les habitants. Les Mor- mie, reglent les chatiments destinks a punir 
mons s'ktablirent alors a Sion, dans le comté. ceux qui violent les secrets de l'association 
de Jackson (Missouri), et en ñirent chassks; mormone; ils rkpartissent les impbts avec une 
la meme intolkrance les poursuivit dans le monstrueuse inkgalité et en exemptent com- 
comtk de Clay. Ils s'établirent enfln dans i'iili- olétement YÉelise et les  ret tres : ils reelent la 
nois, et fonderent Nanvoo le nouveau temple. 

- 
Des fanatiques exciterent une sédition contre i: ~ ~ ~ " , " n ~ ; d l ~ ~ & t ~ t . " ~ " : ~ ~ b ~ ~ ~ ~  a,,, 
enx; Joseph Smith et son frere furent tués; la DW-dí~nder,  msre iasi). 
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succession de maniere Q y comprendre tous 
les enfants nks sous le rkgime de la polygamie, 
prononcent la confiscation contre toutes les 
personnes qui veiilent quitter le  territoire, 
permettent la violation arbitraire du domicile 
et de la liberte personneile, abolissent le vote 
secret dans les klections et autorisent l'escla- 
vage ..... Cette lkgislation absurde, barbare, est 
assurkment le plus abominable code de tyran- 
nie que les temps modernes aient vu fonder, et 
l'on concoit aiskment le dkgout des juges fkdk- 
raux en face d'abus aussi monstrueux. u (Lau- 
gel, les Américains et les Mormons.) 

Les Mormons ont des l'origine rkclamb la 
squatter sovereignty , le droit du premier OC- 
cupant de revcndiquer la proprietk du sol et 
de fonder toutes les institutions possibles. Les 
arkpublicains n leur niaient le droit de fonder 
des institutions contraires a la liberte indivi- 
duelle, telles que la polygamie et l'esclavage; 
les a dkmocrates M, bien que reconnaissant la 
squatter sovereignty, les perskcuterent kgale- 
ment. Le prksident, M. Buchanan, envoya con- 
tre Utah une expkdition militaire. Les Mor- 
mons demanderent alors officiellement a &tre 
admis dans l'Union; deux de leiirs apbtres ap- 
porterent la petition au Congres. On les renvoya. 
On suspendit le semice postal avec Utali; ce 
qui fut considérk comme une dkclaralion de 
guerre. M. Brigham-Young declara qu'utah 
cessait de faire partie des ~ t a t s - ~ n i s  , et orga- 
nisa des légions. Le climat dbcimait l'armke 
d'expkdition ; la cessation du commerce et les 
incroy ables mesuresitnancieres de M. Brigham- 
Young appauvrissaient les Mormons. Le gou- 
verneur fkdéral , M. Cumming, eut pitik de 
cette détresse et voulut user le fanatisme par 
la tolkrance. 11 olfrit sa protection a tous les 
malheureux qui avaient ktB entrainks a Utah 
et qui dksiraient kchapper Q la thkocratie. 11 
promit une amnistie qui fut ratiflke par le prk- 
sident. Des confererices s'ouvrirent avec les 
apbtres. Ceux-ci craignaient qu'a dCfaut d'une 
loi contre la polygamie, on ne les poursuivlt 
cornme coupables de bigamie ou d'adultere. On 
les rassura; ils firent leur soumission; I'armke 
féderale se retira au milieu des torrents; les 
Mormons, qui avaient prepare un nouvel exode, 
rentrerent dans leur ville. 

L'insurrection des confkderks a depuis rejeté 
les Mormons au secondplan dans les préoccupa- 
tions de Wasliington. C'est ce qui leur fait une 
tranquillitk provisoire. La population d'Utah 
vient d'atteindre le cliiffre exige pour former 
un Etat souverain; les Mormons ont nommé 
M. Brigham-Young gouverneur, klu des sena- 
teurs et des reprksentants au Congres. Comme 
le Congres a vote une loi (1857-1862) qui pro- 
hibe la polygamie, il est a craindre que les 
Mormons ne rkclament pour cette institution 
particoliere d'Utah les memes garanties que 
les confkd4r6s rkclament pour i'institution par- 
ticuliere du Sud, I'esclavage; les uns et les 
autres savent kgalement citer la lettre de la 
Bible a I'appui. 

Il y a maintenant, dit-on, pres de 200,000 
Mormons sur toute la terre, dont 100,000 a 

Utah. La population rassemblee Q Utah appar- 
tient a toutes les nations, Anglais, Allemands, 
Scandinaves, Hindous et Chinois. Mais le pro- 
sklytisme s'kteint; l'agence d'kmigration Li- 
verpool et l'fhoile de la Scandinavie ne recru- 
tent plus autant de saints pour la nouveiie 
ailiance ; et la polygamie fait dkcroltre la popu- 
lation. L'asservissement des femmes, le mkpris 
de la science, l'absence complete d'instruction 
publique et de liberte, ont jet6 dans la deca- 
dence la socikte monnone. 

Cette sociktk paralt destinee 6 une prompte 
dissolution au milieu des klkments de progres 
que l'kmigration europkenne ne peut manquer 
de grouper autour d'eile. On en a parlk ici 
comme d'un paradoxe religieux et politique, 
curieux a observer par le contraste qu'il pré- 
sente avec la socikté du dix-neuvidme si8cle.a 

JACQUES DE BOISJOSLIN. 

MORNING CHRONICLE. Ce journal, qui est 
mort en octobre 1861, dans des conditions 
d'existence fort peu honorables, anx gages, 
ainsi uuc cela a &té iudiciairement constatk. 
d'un gouvernement ét&nger, et auservice d'nne 
cause antipathique i toutes les fractions de la 
sociktk anglaise,-avait ktB fondk, en 1769. dans 
l'intér&t du parti whig, par William Woodfall, 
frere de I'kditeur des ckkbres lettres de Junius. 
Pendant les vingt premieres annees de son 
existente, le Norning ChronCcle dut sa cklk- 
brité a ses comptes rendus des débats parle- 
mentaires qu'il donnait d'une maniere plus 
fidele et plus complete que les autres jour- 
naux. A cette kpoque, oii la stknographie comp- 
tait tres-peu de praticiens exercks, William ' 

Woodfall, qu'on appelait Hemory Woodfail, a 
cause de sa mkmoire extraordinaire, était le 
seul journaliste qui fiit capable, a I'aide de 
quelques notes prises B la main, de recon- 
struire un dkbat tout entier. Son jonrnal etait 
le seul qiii donnait une vraie seance; aussi pen- 
dant toute la session Ctait-il fort recherchk. En 
1787, James Perry , kditeur du General Adver- 
tiser, enleva cet avantage au Horning Chroni- 
cle, en faisant relever par des stknographes, 
qui se relayaient tour a tour, les débats des 
chambres, qu'on put ainsi publier tres-complets. 
La publicatiou avait lieu le matin meme, tan- 
dis que Woodfall , qui faisait a lui seul tout son 
travail, btait obligk de faire attendre son public 
jusqu'au soir. En moins d'une session, l'auto- 
rité dont avait joui jusqne-la le Morning Chro- 
nicle fut ruinée. Perry entra en nbgociations 
avec Woodfall pour l'acquisition du journal, et 
sous sa direction i'autoritk des comptes ren- 
dus stknographiques du Morning C;hronicle re- 
gagna bientbt le terrain qdelle avait perdu. 

I'erry comprit bien vite que l'iníiuence et 
l'autoritb d'un journal reposaient encore sur 
d'autres conditions. Jusqii'alors un journal avait 

1. Au moment de mettm nons presse, nona trom- 
vons oe qni snit dan0 un jonrnal de Paria : 

Il y a schisme parmi les Mormons. La P ~ e a a  nons 
rpprend qu'un rand nombre de familles se sont 06- 
prr6es de lenr Zglise pour former une secte qn'oi 
ippelle les Morrissites. m M. B. 
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6t wrtont des questions de politique intérieure, 
i perdu , depuis longtemps , tout caractkre 
d'8cretb et d'animosité ~ersonnelle.sans cesser 
j%ur cela d'etre tres-iniéressante, 'le Morning 
Pbrt, pour sa part, a largement contribu6 a ce 
résnltat. 

Comme tous les autres organes de la presse 
anglaise, ce journal a toujours tres-bien com- 
pris l'importance des nouvelles. A cet égard, il 
lui arrive tres-souvent, surtout en matiere de 
politique étrangere, de devancer le T h e s  et le 
Daily News, quoiqu'il soit beaucoup moins riche 
que ces deux journaux. Presque toujours , les 
wuvelles du Mwning Post sont tres-exactes. 
Dans l'art de mettre a proflt ses relations avec 
les hommes d'Etat et les notabilitks politiques 
et sociales, ce journal n'a pas de rival. Pour 
les comptes rendus parlementaires et extra- 
parlementaires, judiciaires, et de tous les kv&- 
nements auxquels le public s'intéresse, il ne 
le cede également a aucun de ses confieres. 
Ses critiques de théatre et d'art sont tres-sui- 
vies. La part qu'il fait a la littérature est 
beaucoup plus large et surtout beaucoup 
plus réguliere que dans n'importe que1 autre 
journtil quotidien. Presque entierement absor- 
bes par la politique et les evknements écono- 
miques, les journaux qiiotidiens négligent en 
général sii !)cu trop les livres. 11s parlent rare- 
ment d'un oavrage, a moins qu'il ne se rattache 
a la politique courante par I'histoire ou un point 
quelconque. En toute autre circonstance, la 
presse polilique quotidienne est tres-sobre de 
critique et d'appréciation; c'est la un soin 
qu'elle abandonne aux revues et aux publica- 
tioris hebdomadaires. Le Morning Post, au con- 
traire, tieut ses lecteurs au courant, non-seu- 
lement de la haute littérature, mais aussi de 
tout ce qui, dans la littkrature légere , se  
recommande par le mkrite de la forme ou la 
nature du sujet. 

Cornme toutes les autres parties du journal, 
les correspondances étraiigfires sont faitesavec 
m tres-grand soin, et ccr~lit.~ lans les grandes 
villes du continent a des e< * .vains d'un rare 
mkrite; dans ces dernieres ,triiiées elles ont 
grandement contribué a la prosptirite et au suc- 
c6s du journal. En dehors des correspondants 
ehargés de la politique courante, le Morning 
Post envoie tres-souvent a l'étranger des écri- 
rains pour y étudier une question spéciale. 
Ainsi, pendant les six derniers mois de 1863, il 
r publié, sous ce titre, les Pauvres de Paris, 
me serie d'articles tres-curieux et tres-intB- 
reesants, dus a la plume d'un écrlvain tr8s-re- 
nonme et tres-expérimentb en pareüle matiere. 

. Crece aux complaisances de tout genre, qu'a 
eues pour lui la haute administration, l'auteur , 
M. Blanchard Gerrold , a pu Btudier sur place 
son sujet dans tous ses détails. Ses travaux sur 
11% bureaux de bienfaisance , asiles, liospices , 
hdpitaux, ouvroirs, institutions charitables de 
OoUte sorte que renferme la capitale, sont au- 
hnt de monogr$hies completes de chacune de 
@a institutions. Si jaiqais on les traduit,iln'est 
pas impossible que le public n'y découvre, sur 
d'aiatence de plusieurs centaines de milüera 

d'individus, des détails tout aussi interessants et 
presque aussi émouvants que ceux qu'il admira, 
il y a vingt ans, dans les Mysttres de Paris. 
Ces détails ont en outre le mérite d'&tre une 
exacte photographie de la vérité. 

Le builetin de bourse du Morning Post est 
aussi tres-apprécié par les gens du métier. 

Lours G O T T A ~ .  

MORT CIVILE. Ehcée de la lkgislation kan- 
p i se  par l'Assemblée constituante de 1789, la 
mort civile y fut retablie d'abord a titre d'ex- 
ception contre les emigres par la Convention, 
ensuite d'une maniere générale comme con- 
séquence des condamnations a une peine amo- 
tive perpétuelle par le Code civil. Aux termes 
de l'article 18, le condamné mort civilement 
perdait la propriété de tous ses biens, sa suc- 
cession était ouverte de la meme maniere qoe 
s'il était mort ab intestaf, ses dispositions 
testamentaires antérieures A la condamnation 
étaient anniilées. 11 ne pouvait ni donner ni re- 
cevoir, soit par testamenl, soit par donation 
entre-vifs. Frappé de l'interdiction legale, íI 
était de plus incapable de contracterun mariage 
produisant aucun effet civil, et son mariage 
était dissous quant a ses effets civils. Au nom- 
bre des peines emportant la mor1 civile, le 
Code penal de 1810 comprit la peine de mort, 
les travaux forcés i perpétuité etla déportation. 
Le gouvernement pouvait neanmoins permettre 
au condamné a la déportation l'usage de tout 
ou partie de ses droits civils. Cette législation, 
tres-souvent attaquee dans les chambres du 
gouvernement de Juillet et dans les assemblées 
de la République, a dure 44 ans, et n'a été abolie 
que par la loi du 3 1 mai 1854. L'exposé des mo- 
tifs presenté au Corps législatifpar M. Rouher, et 
le rapport de M. Riché ont été tres-séveres pour 
la mort civile. 11s l'ont qualiflée d'institution 
étrange, immorale, impie, ils lui ont reproché 
de n'etre pas du tout un inslrument d'intimi- 
dation, ils l'ont accusée d'immoler a une flction 
des droits naturels antérieurs et supérieurs 
i la loi, d'aller au dela du coupable, d'atteindre 
directement des innocents, de transformer le 
dévouement conjuga1 en concubinage, d'expo- 
ser au mépris légitime des honnetes gens le 
61s avide qui lui obéissait en se mettant en pos- 
session des biens de son pere, enfin d'etre une 
dangereuse contradiction avec la nature, la 
religion et l'honneur. 

Voici maintenant par quelles dispositions 
cette legislation, objet de si vifs reproches, a 
étC remplacée. La mort civile a Btk abolie, quant 
a la dissolution du mariage, a l'ouverture anti- 
cipée des successions et a la déshérence; mais 
les condamnés i des peines a c t i v e s  perpé- 
tuelles ont ktk placég sous le coup de la dé- 
gradation civique et de l'interdiction légale, 
prononcées par Ies articles 28, 29 et 3 1 du 
Code penal, contre les condamnés aux tra- 
vaux forcés t e m ~ s  et a la réclusion. L'inter- 
diction de recevoi; ou dedonner par testament 
ou Dar donation, i'annulation des testaments an- 
terieurs a la condarnnation, qui se trouvaient 
au nombre des conséquences de la mort ci- 
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vile, ont 6th retenues dans la Ikgislation nou- 
velle. Enfin par une innovation tres-grave, les 
condamnés peuvent &re releves par le  gou- 
vernement de tout ou partie de ces incapacités 
et obtenir meme I'exercice de leurs droits civils 
ou de quelques-uns de ces droits dans le lieu 
meme ou ils subissent leur peine. Solis le re- 
gime du Code penal de 1810, cette faculté 
dont le gouvernement s e  trouve investi a 1'6- 
gard des deux categories de condamnés, exis- 
tait deja pour les condamnes a la dkportation. 

Ce caractere d'assimilation complete entre 
les deux catkgories de condamnés a sou- 
leve d'assez vives objections. Dans le cours de 
la discussion au Corps lkgislatif, M. Legrand 
la dkclara essentiellement ficheuse. La faculte 
de relever le condamnk de partie des incapa- 
cites lkgales, lui paraissait un dangereux arbi- 
traire; il craignait que ces dispositions admi- 
nistratives qu'il ne confondait pas avec le droit 
de grice, ne pussent servir a enerver la lkgis- 
lation pknale. u Ce n'est pas sans doute, di- 
sait-il, en vue des forcats qu'on a admis cet 
adoucissement de la peine, c'est en vue d'au- 
tres condarunes; mais par son caractere gk- 
neral cette disposition affaiblit un puissant 
moyen d'intimidation. Elle subordonne les dk- 
cisions de la justice a ce qui sera plus tard 
dkcidé administrativement par les bureaux. a 

Les dispositions, critiquees par M. Legrand 
forment I'urticle 4 de la loi; tant dans l'exposk 
des motifs que dans le rapport, docnments qui 
sont I'un et l'autre tres-longs, trks-verbeux, ces 
dispositions ne sont l'objet d'aucune explica- 
tion. Dans le cours de la discussion, le rappor- 
teur et le commissaire du gouvernement se 
sont kgalement abstenus &en donner. M. Le- 
grand avait kgalement regrette que le droit de 
tester ou de recevoir ne ffit pas accordk aux 
condamnes politiques. Sur ce point M. Riché lui 
rkpondit u que les condamnes politiques pou- 
vaient &re des objets de pitié, mais que ce- 
pendant la pitik ne pouvait pour eux se chan- 
ger en respect. Si la derniere volontk de 
i'homme qui jouit de la plénitude de ses droits 
est chose sacrée, on ne peut admettre que I'in- 
dividu declaré infame par suite d'une condam- 
nation pour un crime odieux fasse fléchir par 
sa volante toute la Iégislation civile, ce Serait 
blesser les principes de la morale. n 

Les objections les plus fortes apportees par 
la nouvelle loi au droit de tester et de rece- 
voir, furent prksentdes par M. Rigaud, aujour- 
d'hui aremier ~resident de la cour imoeriale 
d'Aix. DU momeñt, disait-il, que le conda&& &t 
admis a recueillir les bénklices ou successions 
a b  intestat, ainsi que celui des institutions con- 
tractuelles antkrieures a la condamnation, n'y 
a-t-il pas contradiclion a vouloir I'empBcher de 
recevoir par donation ou testament? Quant a 
I'interdiction du droit de tester, M. Rigaud en fai- 
sait ressortir ainsi les conskquences : a Un con- 
damné se verra privé de la faculté de récom- 
penser un fils tendre et dkvouk en lui lkguant 
la quotité disponible. Dans le cas ou le con- 
damnk n'aurait pas d'enfants et n'aurait con- 
serve que son pere ou sa mere, on lui interdit 

la facultk de disposer au profit de cet ascen- 
dant de la moitié non snjette i rkserve, et 
cette portion ira inevitablement se partager 
entre des coliatkraux jusqu'au douzieme de- 
gr8.11 en serait de meme pour la femme. D 

A ces objecüons qu'a premiere vue on est 
tentb de croire assez bien justiikes par la 
marche naturelle et la pratique courante des 
choses. M. Rouher fit une reponse qui ne doit 
etre ni rksumee, ni analysée, mais qui doit, 
au contraire, Btre reproduite textuellement : 
u Ne peut-on pas faire d'autres suppositions? 
Ne peut-il pas arriver qu'un homme coupable 
de vol veuille acheter le silencmi'un complice, 
sur lequel s'est appesantie la main de la jus- 
tice, et qui pourrait le denoncer? La disposi- 
tion testamentaire viendra donc enrichir le  
condamné. Ne se peut-il pas que le condamnb 
n'use de la facultk de tester que pour enrichir 
son complice? N'ai-je pas le  droit de raison- 
ner dans lasupposition'de penskes perverses? 
On revendique pour le condamnb la faculté de 
rkcompenser un de ses enfants; mais peut-on 
garantir qu'ayant a s e  prononcer entre deux 
de ses a s ,  il kcartera le  mauvais et preférera 
le bon ? JI Le plus ou moins de mkrite respectif 
de ces argumentations ne pent que tres-im- 
parfaitement et tres-insufisamment permettre 
d'apprécier ce qu'ont pu &tre les rksultats pra- 
tiques d'une aussi Bnorme innovation. Le pu- 
blic n'a encore &te initik a aucun des détails 
de i'exkcution de cette loi. Les comptes rendus 
annuels de I'adrninistration de la justice crimi- 
neile ne s'en occupent pas; et en dehors de ces 
documents, cette exkcution n'a kté, que nous 
sachions, l'objet d'aucune publication, d'aucun 
rapport. Lou~s GOTTARD. 

MOSAISME. Ce nom , beaucoup mieux que 
celui de judarsme, s'applique aux dogmes et aux 
institutions renfermés dans le Pentateuque et 
qui, apres avoir forme I'existence nationale et 
religieuse du peuple hkbreu, rkglent eucore 
aujourd'hui les croyances et les mceurs des 
descendants de ce peuple, dispers6s.a~ nombre 
de cinq a six miilions , sur toute la surface de 
la terre. Le judazsme ne ddsigne qu'un 6tat 
particulier de cette antique religion d'oh sont 
sortis le christianisme et le culte musulman : 
c'est l'esprit qui l'a animke, ce sont les formes 
qu'elle a revetues apres le retour de I'exil de 
Babylone, quand elie n'ktait plus reconnue 
que des habitants de I'ancien royaume de 
Juda ou des Juddens ('Iou6aior, Judei), que 
notre langue, en déílgurant leur nom, a appelks 
les ju.4fs. Le mosabme , au contraire , ainsi 
nomme de YoUse, son principal fondateur (Moseh 
ou Moscheh en hkbreu), embrasse tous les 616- 
ments dont se composent la foi et la lkgislation 
des israelites depuis leur origine jusqu'au temps 
ou nous sommes. 

Ainsi compris, le mosaitsme, tout en recon- 
naissant dans Morse l'auteur ou le promulgateur 
de sa constitution génkrale, a comencé son 
existence bien avant ce grand homme et i'a con- 
tinuée en la modiiiant ou la couiplétant, long- 
temps a p r b  lui, car, en ce moment mkme, 
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au bont de pres de quatre müle ans de durée, il 
ne peut se soustraire al'iniluence des idees mo- 
dernes. On parle souvent de i'imrnobilit8 du 
judaisme avec i'intention Bvidente d'étendre 
cette accusation au mosaisme tout entier. C'est 
une profonde erreur. Aucune religion de ce 
monde, surtout quand elle est compliquke d'une 
legislation civile et d'une constitution politique, 
n'est restéelongtempsexempte de changements 
et de transformations. Le contraire ne pourrait 
avoir lieu que chez un peuple petriié , au sein 
d'une race d'hommes qui aurait absolument 
desappris l'usage de la volonté ou de l'intelli- 
gence. Or, jamais les israélites ne se sont 
trouvés dans ce cas, meme au sein de la plus 
dure servitude, et jamais le mosaisme n'a ar- 
reté le travail intbrieur de ses institutions, tout 
en gardaut, pour le fond, ce prkcepte du pro- 
phete : a Vous n'y ajouterez rien et voiis n'en 
retrancherez rieu. n 

L'immense carrihre qu'il embrasse peut se 
diviser en quatre pkriodes principales. La pre- 
miere co+ence a Abraham et s'ktend jusqu'a 
la sortie d'Egypte : c'est l'époque des patriar- 
ches. La seconde est remplie par la promulga- 
tion des lois, ordonnances et prescriptions que 
renferment les quatre demiers livres du Pen- 
tateuque et qui passent aux yeux de la foi pour 
avoir BtB rediges par Morse sous les inspirations 
de Dieu : c'est I'époque de la Loi proprement 
dite, de .la Loi écrite ou de la Torah. La troi- 
sieme appartient aux prophetes qui ont succedé 
a Molse et qui forment une chalne non inter- 
rompue jusqu'a la mort de la prophktie. Bnfin, 
dans la quatrihe nous rencontrons les doc- 
teurs, qui, sous prétexte d'interpreter la loi ou 
de la proteger contre les transgressions. la 
surchargent d'une multitude de reglements 
disciplinaires et de doctrines accessoires : c'est 
l'époque de la loi orale ou de la tradition, qui 
s'ouvre a peu pres avec le  troisikme siecle 
avant Jésus-Christ et se c16t avec le Talmud, 
entre le cinquieme et le sKi6me sikcle de notre 
&re. 

Le caractere particulier de I'kpoque patriar- 
cale, c'est de nous presenter le monothéisme 
comme un patrimoine, comme un hkritage spi- 
rituel, destine a passer de pere en Iils dans la 
meme maison .jusqu'a un moment prkvu par la 
divine sagesse. C'est a Abraham que le Dieu 
unique, que Ie Dieu vivant, s'est revélk d'a- 
bord, et Abraham le fait connaltre Isaac, lsaac 
a Jacob. Le chef de la fwille est revétu de la 
dignite sacerdotale; il est pretre comme il est 
roi, parce qu'il n'y a pas d'autre autorité que la 
sienne, et son culte, affranchi de toutes regles, 
se  compose de prieres et de sacrinces. La mo- 
rale elle-meme ne tient qu'une petite place 
dans cette religion primitive; c'est la morale 
naturelle rkduite a la pratique de la justice et 
a la gravite des maeurs, conserv6e en dBpit de 
la polygamie. 

Apres la sortie d'hgypte, quand la famille 
hkbraique est devenue tout un peuple, l'obs- 
cure tradition qu'elle avait gardee jusqu'alors 
et par la force de laquelle elle était restée 
unie, ne tarda point a se  changer en une reli- 

gion tout ii la fois nationale et universelle: 
universelle par un fond de vBritBs impkris- 
sables; nationale par les formes particulieres 
sous lesquelles elle devait etre conservBe chez 
une race uniquement vouée a ce pieux minis- 
tere, un peuple de prgtres, comme elle se 
nomme elle-meme. C'est a MoYse, un des plus 
grands législateurs qui aient paru sur la terre, 
qu'il a éte donné d'accomplir ce prodige. C'est 
par lui que le Dieu d'Abraham, d'lsaac et de 
Jacob est devenu veritablement le Dieu &ternel. 
le Dieu de l'univers, Jehovah, le Dieu des dieux 
et le Roi des rois. C'est lui aussi qui, concevant 
le genre humain comme une s e d e  famüle, 
dont la maison d'Isra&l n'était qu'un faible ra- 
meau, a tire de cette idee un code de morale a 
l'usage de tousles temps et de toutes les races. 
Mais afin que le peuple a qui il coniiait ce de- 
p6t ne le laiss5t pas kchapper de ses mains, il 
a fallu, en quelque sorte, l'isoler du reste de 
la terre et s'assurer de sa durée par la vigueur 
de sa législation. Cette pensée est évidemment 
la source d'ou découlent la plupart des pres- 
criptions du Pentateuque. 

Dégager l'esprit de la lettre,le fond invariable 
de la forme transitoire, le dogme et la morale 
universels du culte national, te1 a BtB, quel- 
quefois a leur insu, le  but des prophetes qui 
ont succédk Morse. Tous les efforts de leur 
6loquence tendent a cette fin, de mettre la 
justice, la droiture, la charité, la purete de 
i'áme, la circoncision du coeur, au-dessus des 
pratiques extérieures, de montrer comme une 
oeuvre abominable devant Dieu les prieres, les 
jehnes, les sacriílces qui ne sont point accom- 
pagnes ou précédés de bonnes actions, et de . 
laisser voir a leur peuple un temps plus ou 
moins prochain ou toutes les nations de la 
terre, adorant l'Eterne1, ne formeront plus 
qu'une seule famille. 11 y en a méme qui hatent 
I'accomplissement de cette prédiction en allant 
porter la parole de JBhovah a des races Btran- 
géres qui l'ignorent ou la méprisent. 

Les docteurs (nonodidascaloa) ou rabbins, 
comme on les appelle vulgairement (de rabx,  
mon maitre), les auteurs et les interpretes de 
la loi orale qui, sous différents noms, d'autant 
plus vénéres qu'ils remontent plus haut dans 
le temps, forment une chalne non interrom- 
pue pendant plus de huit siecles, ce sont les 
theologiens et les jurisconsultes du mosaisme. 

11s ont essayk de Bxer les dogmes, de régler 
les mille détails qui appartiennent a la pratique 
extérieure de la religion, d'arreter d'avance,au 
nom d'une tradition qu'ils faisaient remouter 
jusqu'a Morse, toutes les applications possibles 
de la loi. De la ce volumineux recueil qu'on 
appeile le Talmud (c'est-a-dire l'étude ou la 
science, la science par excellence) et qui se  
compose de deux parties : la Mfschna ou la 
seconde loi, et la Gudmara ou la glose. De la 
aussi trois classes de docteurs qui ne se dis- 
tinguent que par le temps ou ils ont vécu et 
l'ceuvre ti laquelle ils ont pris part : les Thu- 
nazm ou auteurs de la Mischna, les Amorarm 
ou leurs disciples immediats et les Sabourai'm 
ou c e u  qui, etant venus les derniers, ont 6th 



obligbs d'appeler la raison (Sdara) au secours 
de la tradition. C'est B ces derniers venus 
qu'appartient principalement la rkdaction de la 
Gu4mat-a. 

On peut reprocher ii tous ces instituteurs du 
peuple de Dieu d'avoir ktouff6, en quelque 
sorte, le texte de la loi sous la masse enorme 
de leurs commentaires, et d'en avoir tmp sou- 
vent abaissk l'esprit par une foule de regle- 
ments minutieux. Mais il faut leur laisser l'hon- 
neur d'avoir empeché leurs croyances et leurs 
mceurs de partager la ruine de leur nationalite; 
d'avoir soustrait leur unitk religieuse a la des- 
truction qu'a encourue leur unite politique; 
d'avoir cree d'avance, avec une puissance de 
durke sans exemple dans l'histoire, la seule 
autoritk qui pút relier entre eux les debris 
disperses de leur race: nous voulons parler 
de cette tradition acceptke comme une seconde 
loi descendue du Sinai, et qui regle jusqu'aux 
moindres details de la vie d'un israklite;. Cette 
autoritk, apres tout, n'est pas aussi irnmuable 
qu'on le suppose; car elle est purement lar- 
que, elle est exercee par des savants, des 
docteurs, et c'est un principe du Talmud que 
toute disposition adoptee par un synode peut 
&re abolie par un autre. 

Sans aucun doute les traditions qui sont ve- 
nues s'ajouter a l'ñcriture sainte , la Mischna 
et la Guémara, portent les traces de leur ori- 
gine: elles sont l'ceuvre de la secte des Phari- 
siens. Mais les Pharisiens, d8s i'instant qu'ils 
paraissent sur la scene, entralnent a leur 
suite toute la nation et peuvent etre pris pour 
la nation meme. Les Esskniens ne formaient 
qu'une faible minoritd, que la vie contempla- 
tive et monastique amaintenue dans l'isolement 
jusqu'au jour ou elle se  confondit avec le chris- 
tianisme naissant. Les Sadduckens, qui n'ktaient 
pas plus nombreux, qui l'ktaient moins peut- 
&re, nous reprksentent les Epicuriens du mo- 
salsme, puisqu'ils niaient la resurrection et la 
vie future. C'étaient des riches et des grands 
de la teme, qui, satisfaits de leur lot dans ce 
monde, ne portaient pas grand souci i l'autre. 
Or, les hommes de cette classe ne comptent 
pour rien dans aucune croyance, toutes les 
reponssent et les renient, comme elles sont 
renikes par eux. Quant aux Samaritains . qui 
rejettent, non-seulement le Talmud. mais les 
limes canoniques a l'exception du Pentateuque 
et  du livre de Josuk, ils se rkduisent aujour- 
d'hui ti une vingtaine de familles qui, vkgétant 
a Naplouse dans la misere et l'ignorance, ne 
peuvent pas tarder a disparaltre. Quoiqu'ils 
prktendent etre les descendants des dix tribus 
qui formaient autrefois le royaume $Israel, ils 
n'appartiennent au mosarsme, ni par leur ori- 
gine, ni par leur foi. Issus d'une de ces races 
ktrangeres qui se sont Btablies sur le territoire 
des dix tribus disperskes par la conquete, ils 
furent toujours les ennemis des Juifs leurs 
voisins, et leur culte, auquel ils donnaient 
pour siége le mont Garizim, ne fut qu'un culte 
rival de celui de Sion. 

Le d o m e  le plus essentiel du mosaisme, 
celui sur lequel il n'a jamais varik, c'est la 

croyance ii un Dieu unique, ti un Dieu vi- 
crkateur et Providence de tous les &tres, 
dont le pouvoir ne repit de rt?gles et de U- 
mites que de sa sagesse; c'est un bono- 
thkisme spirituel , dont n'approohe aucune 
religion de l'antiquitk, ni le  panthdisme de 
l'Inde, ni le dualisme de I'Egypte et de la 
Perse, ni le polythkisme des Romains et 
des Grecs. On entend souvent soutenir que 
le Dieu de Morse et de I'bncien Testament 
n'est qu'un Dieu national qui, semblable anx 
rois de la terre, n'exerce son autoritb que 
sur un seul peuple, et qui s'est choisi une ca- 
pitale, en designant Jkrusalem comme le s e d  
lieu digne de possk r son sanctuaire. Rien 
n'est plus contraire a 9 a lettre et a I'esprit de 
l'hcriture sainte ; car la premiere fois qulelle 
parle de Dieu, c'est pour nous dire qu'il a 
cree le ciel et la terre, la lumiere et les ten&- 
bres, les astres du flrmament, les vbgktaur, 
les animaux et l'homme. 11 est, selon les ex- 
pressions du Pentateuque, le Dieu des esprits 
qui anime toute chair, c'est-a-dire le principe 
de i'intelügence et de la vie, qui est sur la 
teme et daiis les cieux et devant lequel il n'y 
a pas d'autre Dieu. Lorsque Morse lui demande 
son nom, afln de le redire a ses frkres, plon- 
gks dans l'ignorance et dans la servitude, il 
lui rkpond par ces sublimes paroles : a Je sub 
Celui qui est,n c'est-a-dire le seul htre a qui 
appartienne vkritablement l'exislence , l'fitre 
eternel, qui a toujours etk et qui sera tou- 
jours, ainsi que l'indique son nom de Jéhovalr 
ou Yaveh. 11 est i'ktre eternel, immatdriel, in- 
flni; voili pourquoi il est défendu de le re- 
presenter aux yeux, et que toute image est 
proscrite de son temple. 11 est le  juge aussi 
bien que le maltre de la terre. u Moi seul, dit- 
il par la bouche de son prophkte, jo tue et je 
viviíle; je frappe et je guéris , et il n'y a per- 
sonne qiii puisse delivrer de mamain. r (Deut., 
xxx11, 39.) 

11 n'y a aucune consdquence tirer des 
images anthropomorphiques sous lesquelles il 
apparait souvent dans i'histoire du peuple hk- 
breu et dans les visions des prophetes. A des 
hommes incultes il fallait parler un langage 
qu'ils pussent comprendre, celui de l'imagi- 
nation et des sens. 11 y a du reste une telle 
majestk et une telle kloquence dans ces figures, 
que l'on concoit difficilement une maniere plus 
sublime et plus claire de faire comprendre ii 
la foule l'existence d'nn crkateur. Les dbtrac- 
teurs de la Bible citent souvent les paroles de 
Jephtk quand il cherche dktoiirner les at- 
taques du roi de Moab : ~L'Eternel, notre Dieu, 
nous a donne ce pays pour le posskder, comme 
Camos, votre Dieu, vous a donnk le pays de 
Moab:~ (Juges, xr, 24.) Mais Jephtb est loin 
d'etre un prophete. C'est un aventurier igno- 
rant qui parle a un roi idolatre le seul langage 
qui leur convienne a tous deux. 

Le temple de Jkrusalem, c'ktait pour les td- 
bus, recemment devenues maltresses de la 
terre sainte, un gage d'unité politique et re- 
ligieuse. Car il ne faut pas oublier que la na- 
tionalitk du peuple 1i6breu se confondait ave6 



sa religion , et que plusieurs autels, plusieurs 
temples independants I'un de l'autre, devaient 
nkcessairement le diviser, comme le prouve 
surabondamment le scbisme de Samarie. Mais 
les prophetes ne cessent pas d'annoncer que la 
maison de Jkhovah sera une maison de pribres 
pour toutes les nations; qu'un temps viendra 
ou son nom sera invoqué sur toute la terre; 
que sa parole franchira l'enceinte de Jkrusalem 
pour éclairer le monde. Des l'kpoque des pa- 
triarches, quand il apparalt pour la premiere 
fois a Abraham, il Iui prédit que toutes les fa- 
milles de la terre seront bénies par lui. (Genese, 
xrr, 3.) Le Dieu de la Bible, le Dieu du mosarsme 
est donc tout la fois le mattre tout-puissant 
de i'univers, puisque c'est lui qui l'a crke, et 
le pere du genre humain ; un Dieu libre, per- 
sonnel et spirituel. 

L'homme, d'apr& les livres saints et d'apr& 
les enseignements et la tradition, porte en lui 
les memes caracteres. 11 a Btb crke, dit la Ge- 
nese, a l'image de Dieu; et, puisqu'aux termes 
du decalogue il est défendu de reprksenter la 
divinitk sous aucune forme visible, ii faut bien 
entendre cette ressemblance dans un sens spi- 
rituel. C'est ainsi, en effet, que nous la voyons 
comprise dans le Pentateuque. Toutes les qua- 
litks morales que Morse veut développer dans 
r ime de son peuple, il les represente comme 
des perfections divines que l'homme doit cher- 
cher a imiter. u Vous seree saints, car moi 
Jkhovab , votre Dieu, je suis saint.11 (Lkdt., xnr, 
2.) - a Jkhovali est un Dieu misCricordieux 
et clément, indulgent, qui pardonne I'iniquitk, 
le mime et le p6ché.n (Ex., xxxiv, 6, 7.) - 

Vous n'endurcirez pas votre cceur, car Jkho- 
vah, votre Dieu, est le Dieu grand, fort, qui ne 
fait pas acception de personne, qui rend justice 
i I'orpbelin et ala veuve, etc.o (Deut., x, 16 et 
suiv.) Le serpent lui-meme, quand ii promet 
a Adam et a Bve que leur desobéissance les 
rendra semblables au Créateur, ne parle que 
d'une ressemblance spirituelle qui consiste 
dans la connaissance du bien et du mal. (Ge- 
nese, In, 5.) Mais toutes ces qualités siipposent 
la liberté. Aussi la liberte est-elle formellement 
reconnue dans l'Ancien Testament, a commen- 
cer par les livres de Moise. On y voit que Dieu 
parle a i'homme comme a une cr6ature enti&- 
rement maltresse de ses actions ; il lui montre 
dansl'avenir les rkcompenses et les cliAtiments 
qui suivront sa conduite* selon qu'eiie aura 
kté bonne ou mauvaise. 

De l'idke que le mosaisme s'est faite de la 
nature divine et de la nature humaine dkcoule 
toute sa morale. Jésus-Christ la resume avec 
une admirable précision lorsqu'il dit : « Aime 
Dieu par-dessus tout et ton procbain comme 
toi-meme; voila la loi et les prophetes. a Com- 
ment, en effet, ne pas aimer Dieu, si Dieu est 
pour nous, non pas cet fitre abstrait et insai- 
sissable qu'adore le pantheisme, ou cette force 
aveugle de la nature qu'invoque sous mille 
noms différents la mythologie paienne, mais 
le modele vivant de toute beaute et de toute 
perfection morale, le principe personnel de la 
vie, de la penske et de la liberte? Comrnent 

ne pas aimer i'homme s'il réflkcbit en lui cet 
ideal éternel, et s'il est vrai, comme 1'Ecriture 
l'affirme, qu'll soit l'image du Createur? Aussi, 
ni biodol'se, ni les propbktes, ni les docteurs ne 
tarissent-ils sur ces deux préceptes. r Tu ai- 
meras 1'Eternel, ton Dieu, de tout ton cceur, de 
toute ton Ame et de toutes tes f0rces.n (Deut., 
VI, 5.) C'est I'auteur du DBcalogue qui s'ex- 
prime ainsi, et ces paroles sublimes sont de- 
venues eomme le Credo de la Synagogue. Cha- 
que israélite les rép&te soir et matin en les 
complétant par celles-ci: a Écoute, Israel, Jkho- 
vah est notre Dieu, Jkbovab est un. r (Ibid., vr, 
4.) Ces pamles Btaient dans la bouche du cB- 
lebre Akiba, lorsqu'il mourut sous le regne 
et par les ordres d'Adrien. d a s  les plus hor- 
ribles supplices. a Comme le cerf alteré soupire 
apres les courants d'eau, dit le psalmiste, 
ainsi mon Ame soupire apres toi, 6 Seigneur 1 
Mon Ame a soif de Dieu, du Dieu vivant.~ (Ps. 
n n ,  1, 2.) 

L'amour de I'homme pour son semblable et 
pour la nature humaine en general n'est pas 
prescrit avec moins de force dans les livres 
de 1'Ancien Testament. C'est Molse qui a dit le 
premier: a Aime ton prochain comme toi- 
meme; N et cette maxime peut &re considérée 
comme l'expression la plus complete du dévoue- 
ment et du droit, de la charité et de la justice, 
de ce qu'on doit aux autres et a soi-meme. 
Loin d'exclure absolument I'amour de soi, eiie 
le donne pour regle et pour type i celui qu'il 
faut porter aux autres. Loin de prescrire, 
comme la morale indienne , l'anéantissement 
de l'individu, le sacriíice de la personne hu- 
maine, c'est elle précisément qu'elle défend 
et protkge sous la forme imperative d'une loi 
générale émanée de Dieu. Elle exige que la 
personne humaine nous soit chere pour la di- 
gnite qui est en elle, sans distinction ni excep- 
tion, sans différence entre nous et nos sem- 
blables. 

On a vainement conteste le sens universel 
de ce prkcepte, en soutenant qu'il n'klait ap- 
plicable qu'aux seuls israélites. Morse n'en- 
seigne-t-il pas, dans la Genese, que tous les 
hommes desceudent d'un mBme couple et, par 
conskqiient, qu'iis forment tous une meme fa- 
mille, qu'iis sont tous freres? Yoise a dit aussi : 
u Airnez l'étranger, car vous avez &té étrangers 
en Egypte.~ (Deut., x, 19.) - a Que i'étrariger 
qui demeure au milieu de vous soit a vos yeux 
comme l'un d'entre vous, né dans le pays; 
vous I'aimerez comme vous-mémes, car vous 
avez Bté Rtrangers sur la terred'Égypte.r(LBvit., 
XIX, 34). 11 ne s'en tient pas la : il veut que 
l'on aime jusqu'a son ennemi, et ce qui est 
mieux encore, qu'on vole ti son secours quand 
il se trouve dans le besoin, qu'on travaiiie avec 
lui a sa delivrance. On lit dans 1'Exode (xxirr, 
4 et 5) ces belles paroles : r Si tu rencontres le 
bceuf de celui qui te hait on son Ane égaré, ra- 
mene-le-lui. Si tu vois l'Ane de celui qui te hait 
succombant sous sa charge, garde-toi de l'aban- 
donner lui-meme; mais aide a le dkcharger. r 
On parcourrait vainement tous les livres saiuts 
du peuple hCbreu, on n'y trouverait point cette 
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m,axime que le sermon sur la montagne, dans 
I'Evangile (Matth., v, 43), attribue a u s  anciens: 

Tu aimeras ton prochain et tu hiirras ton enne- 
mi.. Les auteurs de la tradition se  sont montrks 
sur ce point les dignes continuateurs de Morse 
et des prophktes. Hillel le Vieux, qui est mort 
environ un demi-sikcle avant Jksus-Christ, re- 
sumait dans ces termes les obligations de la loi 
dont il Ctait un des plus illustres interprktes : 
a Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le 
fais pas aux autres; voila toute la loi, le reste 
n'en est que le commentaire. D 

Les articles du Decalogue qui defendent le 
vol, le meurtre, l'adultbe, le faux tkmoignage, 
I'euvie, ne sont que les consequences rigou- 
reuses de ce principe; car il nous est ordonnk 
d'aimer nos semblables comme nous-memes, a 
plus forte raison faut-il nous abstenir de leur 
faire aucun mal. Mais les actions proscrites par 
le DCcalogue ne sont pas les seules qui encou- 
rent la réprobation du Ikgislateur hbbreu. Le 
Pentateuque condamne formellement tout acte 
de violence, toute injure en action ou en pa- 
roles et jusqu'aux ressentiments enfouis dans 
le C E U ~ .  (Levit., XIX, 17, i8 . )  11 condamne, 
non-seulement l'adultere, mais la debauche et 
la prostitution. 11 pousse la sCv6ritb jusqu'a 
exiger le supplice du feu pour la a l e  d'un 
pretre dont les mceurs seraient devenues un 
scandale public. (LBvit., xxr, 9.) 11 condamne 
non-senlement le vol, mais les abus de la pro- 
prietk, c o m e  l'action de recevoir en nantisse- 
ment d'un pauvre emprunteur i'instrwnent de 
son travail, le vetement qui le couvre. 11 con- 
damne non-seulement le faux témoignage, mais 
la calomnie, la médisance et le mensonge. 

On Bprouve quelque peine lorsqu'on passe 
de ces admirables preceptes aiix lois civiles de 
Morse. Mais il faut remarquer qu'il y a un im- 
mense intervalle entre les lois civiles d'un 
pays, si avancé qu'il soit en civilisation, et les 
rkgles unirerselles de la morale. Les lois ci- 
viles, pour etre praticables, sont obligées d'ac- 
cepter au moius une partie des préjuges, des 
passions, des habitudes de la nation a Laquelle 
elles sont destinées. Les lois civiles, chez tous 
les peuples et dans tous les temps, ne sont pas 
autre chose qu'une transaction entre le fait et 
le droit, entre i'eitat de culture, de moralite, de 
sécuritC exterieure ou une nation est parvenue. 
et les exigences absolues de la conscience ou 
i'idéal propose par la religion. Commenf, par 
exemple, concilier avec la douceur de YEvan- 
gile les peines prononcCes contre les criminels 
par la IPgislation de tous les peuples chretiens? 
Cornment concilier avec la pureté Bvangélique 
cette espece de garantie offerte par la police 
au dkréglement des mceurs? C'est encore bien 
pis lorsqu'on passe de l'ordre civil aux rela- 
tions internationales, ou la force est la seule 
garantie, on peut meme dire la seule mesure 
du droit. 11 n'est done pas etonnant que Moise, 
a la fois lkgislateur moral, législatcui civil et 
chef politique de sa nation, nous offre une con- 
tradiction semblable et encore plus sensible, a 
cause de la diffkrence des temps et des msurs. 

LES SECTATEURS DU YOSAYSME AU MILIEU DES 

AUTRES CULTES. - L m  ÉMAN~ATION.  - ii est 
impossible, avec la meilleurevolont~ dumonde, 
de voir dans la dispersion des israelites au mi- 
lieu des autres nations un effet surnaturel de 
la mort de Jesus-Christ; car cette dispersion a 
commence et Btait deja presque accomplie bien 
des annCes avant notre &re. Dks cette kpoque, 
la plus grande partie de la nation vivait hors de 
la 'Palestine, disseminke dans les trois parties 
du monde ancien. Sans parler des dir. tribus 
emmenees par Salmanazar et qui se sont con- 
fondues avec les autres peuples de son empire, 
Ies juZfs memes, c'est-Cdire les anciens habi- 
tants du royaume de Juda, n'ont pas tous con- 
senti i s'en retourner avec Zorobabel et Esdras. 
Quand Alexandre le Grand dktruisit la monar- 
chie des Perses, il en@ouva un grand nombre 
dans la Babvlonie. C'est meme dans la Babvlo- 
nie, a sor< a Pombéditha, a NéhardCa qi'ils 
fonderent leurs acadhmies les ~luscC1kbres. Ils 
Btaient repandus en foule dans les colonies 
grecques. 11s formaient une parlie cousidérable 
de la population d'Alexandrie, ou Alexandre le 
Grand avait su les attirer en leur accordant les 
memes privileges qu'a ses sujets macedoniens. 
Ptolémée Soter depeupla presque la Judee au 
profit de ses propres htats; et s'il est vrai que 
cent vingt mille de ces exilés retournkrent dans 
leur pays, il en resta encore assez pour qu'O- 
sias concdt i'idke d'blever a Leontopolis un 
temple rival de celui de Jerusalem. C'est pen- 
dant leur sbjour en Egypte, sous le gouverne- 
ment des Lagides, que les juifs se familiarise- 
rent avec la langue. les maenrs, la philosoplue 
et la civilisation des Grecs. C'est de ce com- 
merce que sortirent la version dite desseptante, 
plusieurs livres apocrypbes de la Bible et les 
écrits de Pliilon. La politique des SCleucides en 
Syrie fut la mCme i, l'kgard des juifs que celle 
des Ptolkmées en Egypte. Ils les attirkrent en 
foule a Séleucie, a Aiitioche, a Ctesiphon, en 
Phrygie, en Lydie. De la ils se repandirent dans 
1'Ionie et la plupart des lles de 1'Archipel. A 
Rome aussi , depuis la prise de Jkrusalem par 
PompBe, il y avait une colonie juive qui comp- 
tait au temps d'huguste plus de huit mille per- 
sonnes. La dispersion des juifs avant ]'&re chre- 
lienne est attestke par les Actes des Apbtres. 
Kous y lisons (11,  5, 9 )  que dans les jours de 
fCte Jerusalem voyait accourir dans son sein 
des juifs de toutes les langues et de toutes les 
nations, des Parthes, des Mkdes, des Elamites, 
des habitants de la Mhsopotamie, de la Cappa- 
doce, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphilie, 
de l'Egypte, de la Libye, de l'hrabie, de la Ci- 
licie. de la Crkte. de Rome. Mais on comprend --.-. 

que ía d&tru&oh de la nationalite h~biarque 
ne fut comdkte uulapr&s le sac de J6nisalem 
par Titus, é t  suftoit aprks que l'empereur 
Adrieri, a la suile de i'insurrection de Barcho- 
chkbas, eut ClevC sur les ruines de la cite 
sainte une nouveiie ville dont I'entrée était 
iuterdite sous peine de mort aux descendants 
d'lsrael. 

La Palestine n'en resta pas moius, meme aprbs 
cet Bvbnement, la mktropole religieuse des juifs. 
Les villes de Tibkriade, de Diocksaree ou Sdpho- 





ITS. MOTS D'ORDRE. 

de tous les israblites, habitants de la France, 
8ar1s distinction d'origine. 

Toutes les constitutions frangaises qui suivi- 
rent celle de 1791, out consacré 19 meme prin- 
cipe. Les aigles victorieuses de I'Empire le por- 
Urent successivement dans toutes les contrées 
de I'Europe, meme en Espagne et dans les ktats 
de l'Église. Naturellement ce triomphe ne dura 
pas plus longtemps que le régime auquel il 
ktait dh. Mais la semence etait déposée dans 
les esprits, et nous la voyons aujourd'hui fruc- 
tifjer partout. Les israklites de Prusse, d'Au- 
triche, d'ltalie, ,de Belgique, de Portugal, de 
la plupart des Etats de la Confédkration ger- 
manique, sont aujourd'hui citoyens comme 
ceux de France, d'hngleterre, de Hollande 
et  des États- nis s. il n'y a guere que deux ex- 
ceptions : Rome et I'empire des czars. Mais ce 
sont deux Etats théocratiques, et la thbocra- 
tie, quelle qu'elle soit, schismatique ou ortho- 
doxe, est absolument inconciliable avec la 
justice et la liberté. 

Partout oh elle a été proclamée, l'émanci- 
pation des israelites a produit les memes eff~ts. 
Elle a changé des parias en citoyens utiles, 
laborieux, inteiügents qui servent la société 
et la civilisation dans toutes les spheres de 
i'activité humaine : dans les arts, dans les 
sciences, dans l'industrie, dans le commerce, 
dans la politique et dans la guerre. 11 n'y a pas 
un pays libre de I'Europe qui ne compte des 
israelites parmi les notabilités dont il tire le 
plus d'honneur. h. FRANCK. 

MOTION. C'est l'acte par lequel un membre 
d'une assemblée propose une loi, un dbcret, 
une resolution. Ce mot, d'origine anglaise, ne 
fut guere usité en France que dans les assem- 
blCes de la premiere République; c'est le rnot de 
proposition qui a prévalu plus tard. J. DE B. 

MOTS. MOTS D'ORDRE. C'est dans les mots 
que nos idees viennent s'incarner. Jamais un 
mot , pris isolément, n'est vide de sens; c'est 
par la qu'il se distingue d'un assemblage de 
sons ou de lettres. Mais le rnot est a la phrase 
comme le son ou la lettre est au mot: il n'a un 
sens que s'il est a sa place. 

Il y a cependant une diffkrence. On donne 
aux lettres ou aux sons, dans un pays, toujours 
la mbme signincation, et personne ne mettrait, 
comme diraient les Allemands, un X pour un U. 
11 n'en est pas de mbme des mots. 11s ont sou- 
vent, mbme dans le langage ordinaire, plusieurs 
acceptions; ils out un sens littkral, et on peut 
les prendre au íigure; ils représentent des 
idees différentes dans la langue speciale de 
plusieurs sciences; enfin ils emprunteiit une 
signiücation particuliere a des événements ou 
a des circonstances exceptionnelles. 

Ce n'est pas tout. Les mots sont encore sou- 
mis a l'action de nos passions, et sans rien 
changer a leur acception vulgaire, nos craintes 
ou nos esperances, nos haines ou nos sympa- 
thies, notre vanité, notre orgueil, nos jalousies 
peuvent porter leur signifjcation a une piiis- 
sance supkrieure. L'intensitk de la passion peut 

Bpurer, idéaliser le  sens d'un mot, eiie peut 
aussi le  fausser, elfe peut m&me - et c'est 1.4 
un danger tres-grand en politique - produire 
les deux effets a la fois, selon les différents 
groupes d'une population. Celui qui en douterait 
n'aurait qu'a rechercher ce que signle, pour 
chacun de ces groupes, le rnot libertd, ou le 
rnot dqalitd, et il verrait que toutes les deüni- 
tions, depuis la plus idéaliste jusqu'a la plus 
materialiste, depuis la plus large jusqu'a la 
plus ktroite, out leurs adhérents. 

On comprend qu'un rnot qui sert d'btiquette 
une passion politique devient un rnot dordre 

pour tout un parti. Nous ne prenons aucun de 
ces termes dans une acception défavorable : 
la passion n'est ici qu'un sentiient profond, 
et le rnot d'ordre est un principe formule d'une 
maniere concise. Lorsqu'il en est ainsi et que 
chacun comprend le sens exact du mot, il n'y 
a aucune sorte de danger. La libertd, la res- 
ponsabilitd, la paix, l'iddpendance, Y~rnitd, 
peuvent impunément venir des mots d'ordre, 
c'est-A-dire un but $Utique que Ia nation 
cherche A atteindre. 

11 n'y a donc, en soi, aucun mal a ce qn'un 
rnot serve de sigue de ralliement; il importe 
seulement d'bviter les Bcueils que nous allons 
knumerer. 

Sousent te1 homme, telle coterie qui exerce 
une certaine influence dans le pays parvient a 
cacher des vues égolstes, desintérets restreints 
sous un rnot d'une signification klevée, propre 
a enílammer les coeurs. Combien de fois les 
populations coníiantes ne se sont -elles pas 
laissé prendre dans un pareil piége 1 Combien 
par exemple se sont laissé duper sous le cou- 
vert du rnot sacré de patriotisme. 

D'autres fois le rnot d'ordre est sonore, plalt 
aux imaginations, caresse les vanitks, les 
amours-propres,satisfait lespr6juges nationaux, 
mais ne soutiendrait pas l'eramen au point de 
w e  de la morale. Sopposons que ce rnot soit 
prdponddrance, existe-t-il un autre argument 
que celui de la force pour le justiüer? Or est- 
il moral d'adorer la force? 

Le rnot d'ordre peut aussi avoir un sens tel- 
lement vague qu'il est tres-diversement com- 
pris. De tels mots sont gros de dkceptions pour 
une partie au moins de ceux qui se rangent 
sous le drapeau.0~ il est inscrit. Des exemples 
nombreux se presentent a notre esprit, mais 
citons de préference la ddcentralisation, parce 
qu'elle n'inspire généralement qu'un amour 
assez platonique. 

Autre écueil. Lorsqu'un rnot d'ordre a fonc- 
tionnk pendant un certain temps, sa signi8ca- 
tion premiere se modifie, les malentendus se 
multiplient et bient6t on ne s'entend plus. 
D'autres fois aussi il s'use; la defavenr se jette 
ainsi sur des conceptions indispensables dans 
la societé. 

Quelle est la boussole qui nous indique la 
bonne voie dans cette mer dangereuse? La rai- 
son. (Voy.) Rendons-nous compte de ce que 
nous faisons. Sachons bien au juste ce que nous 
voulons. Choisissons en connaissance de cause. 
Mettons la chose au-dessus du mot. Ne croyons 
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pas &re républicain en disant citoyen au lieu de 
Honsieur; ne croyons pas &re plus prhs de la 
veritk parce que nous pensons Btre avancés, 
ouplus honn@tesparceque nous aimons Z'ordre, 
on d'ktre patriotes en meprisant les autres na- 
tionalités. N'oublions pas, non plus, qu'en poli- 
tique bien des veritks sont relatives - diffe- 
rentes en deca d'au dela des Pyrenées - et que 
les faits se plient rarement a la raideur d'un 
mot d'ordre. MAUFUCE BLOCK. 

NOllCHARD. Le mouchard est un instru- 
mwt, nous allions dire un personnage poli- 
tique, - instrument deteste et méprisk. dont 
tous les gouvernements se croient obligés de 
faire usage. 11 y a m@me un pays, le Japon, ou, 
dit-on, I'espionnage est &leve a 1'8tat d'institu- 
tion et s'exerce comme un devoir public. 

Tout voir sans se dkcouvrir, tout entendre 
sans paraitre ecouter, tout devinersans @tre shr 
de rien, et, apres cela, tout rapporter, actes, 
gestes, paroles, pensbes meme, voila le rdle du 
mouchard. Semblable a la mouche d'ou lui vient 
son nom, il s'insinue et circule partout, hutinant 
sur son passage les murmures qui s'bchappent 
des plus nobles coeurs aussi bien que I'echo des 
plus viles passions, provoquant les confldences, 
arrachant les aveux et cherchant, a chaque 
pas qu'il fait, I'aliment de ses trahisons. Qui 
quevous soyez, vous l'avez rencontré quelque 
part; peut-&tre I'avez-vous salue, et,  s'il a eu 
votre rnain dans la sienne, c'est qu'il voulait 
vous tenir et vous livrer plus sfirement. Protée 
infatigable, il est aussi i l'aise dans un salon 
que dans un bouge, il revht alternativement la 
blouse et i'habit, il a le style et I'argot, il prend 
toutes les formes, et sa docile flgure sait porter 
tous les masques. 

Pourquoi ce personnage si compliqu8? pour- 
quoi ce traftre? Que fait-il au milieu de nous, 
et d'ou lui viennent sa mission et son salaire? 
Demandez-le aux gouvernements, non pas i 
celui-ci ou a celui-la, mais a tous; car il n'est 
pas de gouvernement, pas de monarchie, pas 
de republique, qui n'use et n'abuse des mou- 
chards. On les meprise et on les renie, mais 
on s'en sert et on les paye. 

Les gouvernements rbpondent : que l'interet 
de la paix publique, le sdut social exigent 
qu'ils soient constamment tenus au courant de 
tout ce qui se fait, se dit ou se pense; - qu'il 
leur faut prevenir les complots, connaltre l'avis 
des personnages influents et éclaires, etudier 
le senüment populaire; - qu'ils ne sauraient 
s'en tenir aux apparences souvent trompeuses 
de I'opinion; - qu'ils doivent chercher la ve- 
n t e  cotite que cotite et jeter en quelque sorte 
au fond des esprits et des consciences la sonde 
invisible de I'espionnage. C'est sans doute pour 
cela que Montesquieu a ecrit: nL1espionnage 
serait peut-&re tolerable s'il pouvait &re exerck 
par d'honnetes gens. n Cependant il ajoute 
tout aussitdt: a Mais l'infamie necessaire de la 
personne peut faire juger de l'infamie de la 
chose.'~ Et c'est dans cette dernikre phrase 

1. Esprit dea low,  liv. X i i ,  chap. xxirr. De. 68PiOR. 
duna Za e~onatcbia. 

qu'il faut saisir la pensée vraie de Montes- 
auieu. 

Le mouchard n'est point seulement infme,  
il est danaereux. ii se tromue, et il trompe; il 
a ses pr&entions, ses compíaisances, seipas- 
sions et ses haines; habitue a trahir, il livre 
les secrets et devoile les faiblesses de ceux-1% 
m@mes qui le payent. Ses appreciations sont in- 
fideles, ses rapports sont faux, ses dknoncia- 
tions imaginaires ou calomnieuses avec inten- 
tion; il invente et il ment. Comment se fler i 
cet homme, dont le mktier est de servir et de 
trahir tous les partis, et que son inbmie m@me 
protege contre le chetiment ! On le sait bien, 
mais, pourquoi ne pas le dire l il plalt aux gou- 
vernants de s'abaisser parfois A cette fange; les 
confldences sur la vie intime d'un adversaire, 
les incursions perfldes dans le domaine des re- 
lations privees, la chasse aux petites intrigues, 
tout cela a de l'attrait et comme une saveur 
piquante pour certains esprits. On veut se  
convaincre que l'on ne se prhoccupe que du 
bien public, et I'on ne s'avoue pas que l'on 
recherche en realité la satisfaction d'un gofit 
personnel. On s'imagine faire de la politique, 
et l'on ne fait que du commkrage. 

C'est ainsi que le mouchard trouve i exercer 
son industrie sous les gouvernements de liherté 
comme sous les gouvernements despotiques,- 
personnage inutile assurement dans les pays 
libres, nuisible partout , comme il est partout 
meprisable et rneprisé. On calomnie la politique, 
quand on prétend qu'elie peut avoir besoin 
d'un te1 instrument I C. LAVOLLÉE. 

POUVEMENT. Voy. Progrds. 

MUFTIS. Jurisconsultes musulmans. On sait 
que la loi civile et la loi religieuse de l'islam 
sont confondues. Les muftis forment le second 
ordre du clergé; le premier est composé dea 
juges (cadis), le troisihme, des ministres dn 
culte (imams). Tous, consideres en masse, por- 
tent le nom d'uldmas, docteurs. Leur chef est 
le  chef de l'Eglise, le sbeikh-ul-islam. 

Les muftis ressemblent assez aux jurispru- 
dents et aux preteurs de l'ancienne Rome. 
Leurs consultations ecrites ont a peu pres force 
de loi, et lient les juges. Ces consultations ne 
jugent pas le fait; eiies ne rkpondent qu'i une 
question de droit, posee dans une forme sacra- 
mente'lle. Autrefois ils etaient punis de mort 
s'ils corrompaient la loi dans leurs interpreta- 
tions. Ce crime devait &tre bien diaicile a prou- 
ver. J. DE B. 

MUNICIPALIT~. Ce mot est considQ8 B 
peu pres comme l'équivalent du mot commune. 
(Yoy.) 11 rappelle neanmoins un ordre d'idees 
un peu diffkrent. Ainsi, au point de vue histo- 
r ime a il faut distinmer avec soin . dit M. Guk- 
ra;d,les inst i tut ions~~nici~ales ,  qui remontent 
aux Romains. des institutions communales, uui 
ne datent des successeurs de Hugues ~ a -  
pet. Les premieres sont vraiment romaines et 
les secondes sont purement féodales : les unes 
rappeiient la cite et les autres le ílef. u Si I'ad- 



ministration des commnnes modemes dans les 
divers pays est necessaire A connaltre, I'Btude 
des besoins qui ont donné naissance au gronpe 
communal et des transformations qu'il a su- 
bies n'importe pas moins 5 la science poli- 
tique. 

Dans toutes les phases de la civilisation indo- 
europkenne, on aperpit ti la base un BlCment 
mrrespondant B i'idbe de commune, et formant 
cornme I'embryon de toute l'organisation poli- 
tique. Les villes de la Grece delibéraient A 
Delpbes sur le pied d'bgalitb 11 en fut de 
meme A I'origine pour Rome et les autres villes 
de la confBd8ration latine : chacune d'eiles se 
gouvernait a son gré. Rome eiit sous les rois 
plusieurs magistrats: d'abord deux questeurs, 
puis un prefet de la ville. Ensuite les fonctions 
semultiplierent. Les consuls, parmi leurs attri- 
butions, en avaient de speciales a la viile. 
Bientbt on fut obligb de dCmembrer leurs 
charges. On crea successivement les bdiles 
curules, chargbs spkcialement de la surveil- 
lance des édilices publics, les Cdiles plkbkiens, 
le preteur urbain et le préteiir pérd9n.n (pour 
les contestations entre etrangers), qui ren- 
daient la justice en l'absence des consuls. Sous 
Auguste, on voit apparaltre un prefet des gardes 
(vigilum), pr6posk a la surveillance nocturne 
spécialement, et aux secours a donner dans 
les incendies et sinistres de toute sorte. 

Par la conquete ou la colouisation, les Ro- 
mains transporterent partout cette organisa- 
son  multiple. Les colonies romaines la repro- 
duisirent fldelement dans leurs cites. 11 en fut 
de meme dans les cites latines et dans les co- 
lonies italiques, sauf les restrictions plus oii 
moins dures apportkes a leur autonomie par la 
volontb du vainqueur. Rome soumit aussi un 
grand nombre de vllies conquises a I'autorité 
d'un prkfet d1Y8gué par elle. Les cites romaines, 
latines , italiques , etc., .auxquelles on laissait 
leur rkgime particulier (prop~ia les), en les 
faisant seulement participer aux charges de 
1'Empire romain, reprent  I'appeilation com- 
mune de municipes (a quo munere capessendo, 
dit Aulu-Gelle). Ces municipes avaient genera- 
lement a leur tete deux consuls ou duumvirs, 
qui presidaient le conseil de la citk et rendaient 
la justice. 11s avaient egalement des Cdiles, qui 
jugeaient des contestations de peu d'impor- 
tance; les &diles curules avaient le droit de 
groposer des 6dits analogues a nos reglements 
municipaux, et les Miles plebeiens Ctaient 
particuli6rement tenus de surveiller les maeurs. 
Un sCnat, nommC curia, administrait la ville. 
11 Btait d'abord nomme dans les assemblées du 
peuple; mais, plus tard, la fonctiou des cu- 
rtdes ou dkcurions devint hkrkditaire , et, 
en cas de dkshérence, la curie se  recrutait 
par son propre choix. Dans les derniers sidcles 
de I'Empire, la condition des curiales devint 
trhs-dure. On leur imposait une double res- 
ponsabilité : responsabilite effective de leur 
gestion vis-8-vis de la cite, responsabilité du 
recouvrement des impbts vis-a-vis de l'Etat. 11s 
donnaient caution en entrant en fonctions ; iis 
ktaient garants de la gestion de leurs succes- 

seurs. Enfln, ils avaient le privilkge de payer 
un impbt spécial, I'or coronaire, sorte de don 
de joyeux avknement, parfaitement obligatoire, 
du reste, comme le sont gBuCralement les dons 
de ce genre. La situation des curiales était in- 
tolerable A ce point qu'on trouva nhcessaire 
de les lier a leur fonction. 11s ne pouraient 
soustraire leurs Uls au perilleux honneur de 
leur succéder, et quand ils fuyaient, Jeurs 
biens Btaient aussitbt conBsquCs. On comprend 
que, comme le dit Salvien, ces hommes ~ i s s e n t  
une sorte d'espoir dans la venue des Barbares, 
pour etre d8limés d'une pareille barbarie. Le 
peuple trouvait dans ces curiales si maltraites 
une mediocre protection contre I'invasion aussi 
bien que contre les exigences du lieutenant 
imperial. 11 opposa celui-ci un défenseur de 
la citC ou syndic électif qui contrblait toutes 
les dklibbrations de la curie. Les kveques 
prirent aussi a cette Bpoque une autorité poli- 
tique dans les grandes villes; plusieurs d'entre 
eux joignirent meme A leurs attributions la 
defensio eivitadis, et I'on voit, dans plus d'un 
bpisode de I'invasion, S8v8que stipuler au nom 
de la cite vaincue. 

La commune romaine Ctait genBralement 
affrancbie, quant ti sa gestion interieure, de 
toute tutelle administrative. Ce ne fut que dans 
l'empire d'orient, et tres-tard, qu'une consti- 
tution de I'empereur LCon imposa des restric- 
tions íi la facultk d'alikner Ies biens commn- 
naux. . 

Dans les Gaules, le choc de I'invasion ktablit 
en plus d'un endroit une sorte de confusion 
entre la curie romaine et le mal1 gemanique. 
Les Germains avaient des adrninistrateurs nom- 
mCs mojores (maires) ou uillici, qui avaient 
des attributions variees et divers degrks d'au- 
torité. li y eut ainsi les maires du palais , les 
maires des abbayes, les maires des domainee 
fkodaux. Dans les capitulaires carlovingiens, 
on voit des majores cbargCs de gkrer la basse- 
cour ou les vergers de Charlemagne. Dans la 
lkgislation des Visigoths, on troiive le mqior 
ou villicus range parmi les officiers publics. 
Des maires furent kvidemment chargés de I'ad- 
ministration des cites, et c'est ainsi que plus 
tard on les vit prendre dans les commnnes de 
la langue d'ofl la place correspondant a celle 
du syndic ou decurion des municipalitCs d'ori- 
gine romaine. 

La formation du regime féodal, que M. Gnizot 
a caractkrise *la fusion de la souverainete et 
de la proprietk, B fut fatale au régime munici- 
pal. Tous les pouvoirs conservés par la cite 
passerent au seigneur; toutes les franchises 
furent absorbees par la conquete: les com- 
munes disparurent comme les corporations. Les 
citoyens devinrent des vassaux. 11 en fut ainsi 
dans les villages comme dans les villes. Ce 
serait, en effet, une erreur de croire que le re- 
gimemunicipaldes Romains étaitcirconscrit aux 
villes, parce que c'est dans les villes qu'on en 
a le plus faciiement retrouve le souvenir. Beau- 
coup de villages avaient une curie; d'autres, 
moins importants, Ctaient rkuuis dans une 
mkme municipaütk dont le chef-lieu s'appelait 
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nieh-oconlia. La tradition municipale était donc 
répandue un peu partout. 

Aussi, a partir du onzieme siecle, quand le 
systeme féodal commenqa a crouler par ses 
propres exces, quand la société fut arrivée a 
ret état de décomposition que revélerent si 
singiilierem~nt les terreurs de  i'an mil, la re- 
vcn(1ication commenca sur les points les plus 
distants. Des bourgeois s e  rbunissaient pour 
cliasser le seigneur et ses Liommes d'armes; 
ils formaient une police miinicipale, et  élevaient 
le beffroi, chargé de voir au loin et  de veillor 
pour la liberté menacée. Souvent le tocsiri 
sonnait; un suzerain se dirigeait contre lacom- 
mune : on negociait a prix d'or, ou  l'on invo- 
quait i'entremise d'un seigneur voisin. Parfois 
des éveques voulaient bien s e  soiivenir di1 rble 
qu'avaicnt jouk leurs prédécesseurs au cin- 
quieme siecle. A la suite de  ces transactions, 
toujours bien précaires, la commune faisait 
sanctionner sa charte. Ces cliartes enfermaient 
pour la pliipart des droits fort étendiis; droits 
de paix et  de guerre, droit de rendre la jus- 
tice, souvent meme droit de battre monnaie. 

Leur triomphe dura peu ; mais il laissa apres 
lui dea notions plus nettes du droit de prn- 
prieté, du priiicipe d'association , du droit d'é- 
lection et  du droit pour celiii qiii paye les 
impdts de les voter. 

La royautb, en btendant son pouvoir, absorba 
les communes avec i'aide de ces Iégistes, qui 
firent partout prbvaloir I'opinion ainsi exprimée 
dans la coutume de Beauvoisis : N Au royaume 
de France, nul ne peut faire ville de commune, 
sinon le roi, ou avec le consenlement du roi.11 
Cette nécessite d'autorisation commenqa de tuer 
les municipalités. Des ordonnances successives 
leurenleverent, poiir les transpoi'ter aii pouvoir 
central, leurs droits les plus imporlants, pen- 
dant que de nombreux privilkges ctaient atta- 
chks a la juridiction royale. 

Depuis lors jusqu'a la Rt5voliition, l'adminis- 
tration municipale resta dans le chaos, sans 
retroiiver son indépendance. L'Assemblee con- 
stituante hésita meme entre beaucoiip de dé- 
nominations. Elle décida, au boiit de quelque 
temps, que : « toutcs les municipalites du 
royaume, soit de ville, soit de campagne, étant 
de meme nalure ct  sur  la m&me ligne daris 
I'ordre de la constitution , porteraient le titre 
commun de municipalilk~. 11 Ce mot a aujoiir- 
u'hui presque disparu en France de la langue 
oflicielle. 1 GUSTAVE ISANBER~'. 

MUTATIONS. Rous avons, a I'article Enre- 
gistrement, dit deja qiielque chose de I'irnpbt 
qui frappe les mutalious des biens mobiliers 
et immobiliers. Ce n'est plus au point de vue 
de I'impdt sur les actes que noiis avons a en 
parler. 

Les Cconomistes sont d'accord pour recon- 
naltre qu'il est i desirer que les propriétés 

1. Henrfon de Pansey, Du pouwoir municipal. Ray- 
nouard , iiidioire dtr droit municipal n France. Fab- 
vier, Reeherches8tir les municipalitCa. Leber, Histoire 
crilipue d u  pouvoir ntrnieipal. Ferdinand BBcbard, 
Histoire d u  droit municipal dan8 Z'antiqnitd et au  moyen 
típ. 

soient le moins longtemps possible immobili- 
sées dans les memes mains. 11 est sans doute 
utile qu'elles y restent tant que ces mains sont 
capables ou ne sont pas fatiguees d'en tirer le 
meilleur parti; mais, pour ce qiii concerne 
l'avantage de la socikté, il convient qu'elles 
en sortent lorsqu'elles seront mieux exploitees 
par un nouveau propriktaire. n On demanden 
peut-&re, dit Say, que1 intéret a la societk ti 
iie pas gener la circulation des propriétés. 
Que lui importe que telle propriété s e  trouvc 
entre, les mains d'une personne ou d'une au- 
tre, pourvu que la propriétk subsiste? 11 lui, 
importe toiijours que les proprietés aillent l e  
plus facilement qu'il est possible ou elles veu- 
lent aller, car c'est la qu'elles rapportent le plus. 
I1ourquoi cet homme veut-il vendre sa terre? 
C'cst parce qu'il a en vue 1'Ctablissement d'unc 
indnstrie dans laquelle ses fonds lui rappor- 
teront davantage. Poiirquoi cet autre veut-il 
acheter la meme terre? C'est pour placer des 
fonds qui lui rapportent trop peu, ou qui sont 
oisifs, ou bien parce qu'il croit la terre siiscep- 
tible d'amélioration'. La mutation angmente l e  
revenu general, puisqu'elle augmente Ic re- 
venu des deux contractants. Si les frais sont 
assez considérables pour empécber i'affaire de 
s e  terminer, ils sont un obstacle a cet accrois- 
sement du revenii de la sociCté. a Voila le lari- 
gage de I'économiste. Le politique en ticnt iiii 
aiitre, et  c'est, dit-il, pour que la société marque 
plus souveiit son droit de souveraineté sur  les 
biens que les proprictés doivent &re mobiles. 
Le seigneur fkodal imposait a ses vassaux les 
u lods et ventes u, le n racliat » et le n relief Q 

pour leur faire bien sentir que I'aliénation e t  
la transmission de leurs propriétés n e  s'effec- 
tuaient que de son conseiitkment et nepouvaient 
s'effectuer sans qu'il y eiit comme une nouvelle 
investiture, garantie par lui, le suzerain, et 
dont il était juste qu'il tirit un  prolit. 11 n'y a 
plus de fkodalité; mais la société tout entiere, 
reprksentée par YEtat, jouit des droits qu'exer- 
cait le seigneur féodal, et c'est avec bien plus- 
de raison, a pliis juste titre, e t  au nom de i'é- 
galite meme; c'est, d'ailleurs, avec des formes 
toujoiirs les memes, et les memes pour tous, 
qu'elle procede a cette investiture des bicns 
transmis par hkritage ou acquis a titre onéreiix. 
Telle est I'opinion de M. Laferriere, par exem- 
ple, reproduitesans discossion par M. de Parieu. 
011 peiit s e  reporter a quelques-uns des ar- 
ticles de ce Dictionnaire (HéreditEi, PropriBtB, 
Succession) pour voir que la doctrine genérale 
qui les inspire n'admet pas cette autorite sou- 
veraine et cette espece de droit de délégation 
de  la societk dans les lieritages. Ce n'est pas 
ici le lieu d'exaniiner les difficulths de tlikorie, 
puisque notre matibre est plus spécialement 
Gconornique et financiere. 

Les économistes condamnent généralcment 
la tare des mutations. Ils disent 4ue, en réalitk, 
il n'existe aucuu motif raisonnable pour im- 
poser la transmission des propriétés , soit i 

1. Ou encare, parce qu'il pr8Mre un revenu cer- 
tain A un reventi plus coneidEr~ble, mais clinnceux. 

M. B. 

23 
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titre gratuit, soit a titre onéreux, puisque cette 
transmission n'entralne pas apres elle de con- 
sommation, et que I'importance des propriétés 
traiisférées n'a aucun rapport nécessaire avec 
les revenus de ceux qui les transferent. 

On a encore fait remarquer que la taxe des 
mutations, appliquée aux héritages, doit &tre 
critiquke en ce qu'elle diminue un capital sans 
qu'il y ait nécessairement chez le capitaliste 
le désir de réparer la perte qu'il fait par un 
nouvel effort d'activité et  de travail. L'heritier 
défalque et abandonne immédiatement de la 
succession la part qui est percue par i'Etat, et 
il ne songe nullement a la recreer. 11 y a donc, 
disent quelques publicistes, et  par exemple Ri- 
cardo, violation de la loi économiqiie qui inter- 
dit les impdts destructeurs des fruits du travail. 

Mais entre les mutations on doit distingiier 
celles qui s'operent par les héritages, et  que doit 
grever le droit le plus lourd, parce que, selon la 
tliéorie favorable au droit de mutation, l'impdt 
frappe alors un siircrolt de richesse, de cellcs 
qui s e  sont produites par les achats et  ventes'. 
11 est de l'intéret de tous que ces dernieres 
soient frkquentes; il faut donc nécessairement 
que I'impdt qu'elles supportent soit léger. Nous 
croyons qu'en France, par exemple, cet imp6t 
est cxagéré, et qu'il nuit considerablement au 
developpement de l'activité humaine daiis le 
cliamp de la propriété. Peut-&re meme, finan- 
cierernent, ne procure-t-il pas au trésor public 
le rcvenu que produirait un droit moins lourd. 
L'ancienne legislation francaise exemptait d'une 
partie des droits de mutation les successions 
et  institutions contractuelies dans la ligne di- 
recte. Cette faveur ne  leiir a pas été laissée 
par les lois de 1790 et  de I'an VII, qiii sont les 
bases de la législatian actuelle, modifike en 
1816 et en 1832. La loi de finances de 1832 
établit un tarif de droits plus considerables que 
par le passc! sur les donations entre-vifs et les 
mutations par déces de biens meubles et im- 
meubles en ligne collatérale et entre personnes 
non parentes. 011 voulut, en 1848, mettre en 
pratique un projet d'impdt progressif sur les 
successions et donations; il fut écartk, mais, 
en 1850, on fit disparaltre la distinction qui 
avait été jusqu'alors maintenae entre les meu- 
bles et les immeubles, et  la loi atteignit ainsi 
les mutations d'inscriptions de rentes, d'ac- 
tions et tous les titres analogues. 11 est, en ef- 
fet, coniorme aux idées et  a la situation des 
fortunes de ce temps de ne  plus favoriser des 
biens meubles qui étaient presque inconnus au  
commencement du siecle. 

Un curieux calcul montre, sans remonter 
trop loin, que, en 1835, les mutations par décks 
representaient une somme de 552,737,197 fr. 
de valeurs mobilieres et 984,497,817 fr. de 
valeurs immobilikres. La proportion etait d'en- 
viron le double ou du moins de plus de 1 a 1 Y,. 
En 1853 on comptait que les valeurs mobilieres 
atteintes s'elevaient a 819,922,271 fr. et  les 

1. Pour faire saisir ee que vaut l'argument du siir- 
arott de richesse, nous le traduirons par: Prenons oir 
I 8  y a de quoi; ob il n'y a ricn, Char perd i e s  droits. 

M. B. 

valeurs immobili6res i 1,176,110,46 1 fr. Ce 
n'est plus meme 1 '1,. En 1860 les valeurs mo- 
bilieres transmises par déces ont eté évaluees 
a un total de 1,179.01 8,831 fr., et les valeurs 
immobilieres ti 1,544,979,533 fr. La proportioii 
est de moins de I '/,. ' 

Quant aiir cliiffres de détail, on a compte 
qu'en France, poiir i'année 1859, il y a eu des 
transmissions de biens entre-vifs, a titre gra- 
tuit, en ligne directe, pour une valeur dc 
706,483,000 fr.; A titre gratuit entre époux 
pour 2,224,000 fr., i titre gratuit entre per- 
sonnes non parentes pour 14,096,000 fr.; des 
mutations par deces, en ligne directe, pour 
une valeur de 1,653.22 1,000 fr.;. entre époux 
pour une valeur de 243,211,000 fr.; en ligne 
collatkrale pour 460,573,000 fr.; entre person- 
nes non parentes pour 86,443,000 fr. A titre 
onéreux, il a été, dans cette meme année, 
transmis pour 580,897,000 fr. de meubles; 
pour 3,864,376,000 fr. de titres de societév 
Irancaises; pour 261,533,000 fr. de titres de 
societes btrangeres, et pour 1,846,259,000 fr. 
d'imrncubles. 

L'impbt de l'cnregistrement, sous lcquel sont 
placées les mutations, ne frappe que les actes 
et les déclarations kcrites; mais la loi francaise 
exige que dans les trois mois soit déclarée toute 
transmission d'immeubles entre-vifs. en  pro- 
priété ou en usufruit, et  la déclaration doit 
Btre faite par le nouveau proprietaire. Elle 
exige aussi que dans les six inois qui suivent 
un déces, les héritiers oii lbgataires déclarent 
toute transmission de bicris meubles et im- 
meubles. Ces déclarations doivent &re de- 
taillées et estiatives.  11 y a des délais lors- 
que les successions se  sont ouvertes hors dc 
France. (Voy. Succession.) 

Les diverses législations des peuples civili- 
sés varient beaucoup dans la flsation des taxes 
dont elles cbargent les mutations par voic 
d'likritage. En Allemagnc, l'Erbschaftaccisc de 
Ilade exempte les desceiidants cn ligne directe, 
ne demande aux ascendants, aux neveux oii 
nibces, aux conjoints, aux frercs et sceurs 
qu'un tiers p. 100 de la succession et ne de- 
mande que 2 p. 100 i tout autre hkritier. 
En Baviere, les héritiers des troisieme et qua- 
trieine degres ne  payent qu'un quart p. 100. CC 
sont la les pays ou laloiest leplus indulgente. 
11 en est d'autres ou elle est pliis rigoureiise 
que chez nous. En Angleterre, on y remarquc 
les anoinalies les plus etranges et les plus inex- 
plicables. La 10i anglaise, du moins, s e  rap- 
proche autant qu'elle le peut, de la loi autri- 
chienne, de la loi belge, de la loi prussienne, 
qui taxent l'actif net des successions, et non 
pas leur actif brut comme la loi francaise. NOUS 
avons, sur ce point, notre Code a corriger. 

1. On ne doit pas perdre de vue deux eireonstances 
qui se ueutralisent en partie, mais qui,  selon nous, 
doivent lsismer une balance du e6t6 des valeurs mo- 
bilibres : c'est que, daos les trauamissious par hhri- 
tage, l*lavaleur desimmeubles est toujonrsattknuée, 
et 2. on ne declare tres-sonvent lesvaleur8 mobilihres 
que si 1.04 ue peiit pas faire autrement. Mais alors il 
semble que les valeurs indiquees sont les chiffres 
rdels. M. B. 
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Pour les donations, il btait naturel d'encou- 
rager celles que se  font entre eux les kpoux, 
et aussi les partages anticiphs des parents que 
I'on appelait, avant 1789, Ics a demissions de 
biens B. C'est ce qu'ont fait nos lois. Jiis- 
qu'en 1850, le don manuel écliappait a i'im- 
pdt. Il y est a présent assujetti, des qu'il en 
est fait mention dans un acte. Nous avons dit 
qu'il était utile, nécessaire meme de dégrever 
les mutations ii titre OnCreiix. L'inconvtnient 
d'un impdt trop lourd en pareille matiere, ce 
n'est pas seulemcnt qu'il emp&che les biens 
d'arriver en delinitive aux possesseurs qui sont 
le pliis propres i en tirer parti; c'est aussi qu'il 
introduit la fraude daus les maurs  des ci- 
toyens, et peu a peu les habilue a considérer 
comme iin acte fort naturel, sinon Iégitime,les 
fausses déclarations et les dissiniulations de tout 
genre. Aussi, croyons-nous que l'atterition du 
législateur devrail etre sans cesse appelee sur 
un sujet si digne d'ktude. 11 importe de ne  pas 
conserver, dans la forine ou on les percoit, les 
imp6ts qui déinoralisent les contribuables et  
qui les genent dans I'exercice de leur uctivitb. 

PAUL BOITEAU. 

MYSTICISME POLITIQUE. Nous sommes 
disposé a désigner ainsi toutes les doctrines po- 
litiques qui sont dominées par le sentiment, au 
lieu d'etreins~trées par la raison. (Voy. ce mot.) 

11 est deux formes de gouvernement qu'on 
doit plus particiili8rement nommer ici, c'est la 
thiocratie et la fdgilimi&e'(voy.), du moins celle 
qui reconnalit encore le droit divin (voy.). Ces 
formes de gouvernement ne sont pas baskes 
sur la raison, mais sur la foi. 11 n'y a pas a rai- 
sonner avec leurs partisans, car la foi ne  pro- 
cede pas de l'intelligence, mais du sentiment. 
11 peut exister, dans un systPme génkrale- 
ment ratiounel, des parties entachées de mys- 
ticisme. Quand il s'agit de vues individiielles, ce 
sont, en genéral, des faiblesses qu'on peut 
ignorer; mais lorsqii'une populatiou nombreuse 
y participe, ce sont des prPjugés nationaux 
qu'il convieut de combattre. Nous ne citcrons 
ici aucun exemple , car l'espace ne  nous per- 
met pas de developper toute notre pensée et  
de motiver notre jugement. 11 nous suffit d'a- 
voir indiqué une noiivelle voie a explorer, elle 
est peu visitée, et  il y a des découvertes iililes 
a y faire. M. B. 

NABAB, ou plutdt Nawab, pluriel du mot 
arabe ~Yaib, substitut. Les Orieiitaux emploient 
le pluriel par deferente. On a appelb Nawab, 
dans la Perse et dans Unde, depuis I'invasion 
arabe, les lieiitenants des omra. Ce titre n'in- 
dique d'ailleurs auciine attribution : le pouvoir 
des nawab est aussi iudetcrminé que celui des 
omra. En Perse nawab a conservk cetle accep- 
tion. Dans i'lnde, il n'est pliis que le titre 
d'honneur des personnages iníiuents. On le 
donna aux membres de la compagnic des Indes. 
Les Europeens appellent nabab un homme qui 
a fait sa fortune dans ce pays. J. DE B. 

NASSAU. Duclié allemand, situé sur la Nve 
droite du Rliin et faisant partie de la Confédé- 
ration germanique et du Zollverein. C'est un 
pays celebre par ses paysages pittoresques, ses 
eaux mirikrales et ses mines, ou I'agriculture 
est florissante, mais ou I'indiistrie n'a pas at- 
teint tous les développements dont elle paralt 
susceptible. 11 est, neanmoins, trés-peuple et  
sa population va croissant, car on comptait 
sur ses 85.5 milles carrés géographiques ou 
4,636 kilometres carrbs 314,262 habitants en 
1821, 391,G51 en 1810 et  456,567 en 1861. 

La premiere conslitution du Nassau a étb 
celle de septembre 18 14 qui ne conunenca a 
fonction~ier qu'en 1818 et dura jusqu'en 1848. 
Cette constitution n'a existé que de nom; du 
inoins n'a-t-on demandé le concours des Btats 
que pour trente lois, le hasard veut que ce 
soit en nioyenne une par an. En 1848, le  peuple 
revendiqua naturellement ses droits et ohtiiit 

des promesses qui furent ucodijidesn en 1849, 
supprimées lors de la réaction (1851) et rem- 
placees par une loi organique octroyée le 28 no- 
vembre 185 1. 

D'apres cette loi, encore en vigueur, la diete 
se  compose de deux cliambres, qui s e  réunis- 
sent en une seule assemblée pour voter le 
budget annuel, pour accorder de nouveaiix im- 
pdts et pour recevoir les comptes de finances. 

La premiere Chambre se compose des prin- 
ces du sang, de 7 pairs hbréditaires (princes 
médiatisés), de I'kveque catliolique, de i'éveque 
protestant, de 6 membres élus par les pro- 
priétaires les plus imposés et  de 3 membres 
élus par les industriels payant la patente la 
plus élevke. Pour i'election des 6 representants 
de la grande proprikte, le pays est divisé en 
G circonscriptions, et  dans cliacune les trente 
propi'iétaires les plus imposks nomment un d6- 
piite. Les 3 represeutants de la grande indus- 
trie sont nommes par i'assemblée des patentks 
des classes 13 a 22. 

La deiixieme Chambre se  compose de 24 de- 
putés Clus dans les 24 circonscriptions électo- 
rales du pays (qui est d'ailleurs divisé en  28 
bailliages). Est electeur tout citoyen jouissant 
d'une réputation intacte et i gé  de 25 ans; est 
kligible tout électeur igé  de 30 ans et  natu- 
ralisé depuis au moins cinq ans s'il n'est pas 
ne dans le Nassau. L'élection e s t a  deusdegres: 
200 electcurs primaires nomment 1 klecteur 
secondaire. La nominatioii du depute a lieu 
par scrutin public. Les députés sont nommbs 
pour six aus. Les skances de la Chambre sout 
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publiques et  les deputés sont inviolables pen- 
dant la session (le' jauvier au 1%' avril). 

Plusieurs autres dispositions du droit public 
du Nassau mkritent encore d'ktre mentionnbes. 
11 n'y a pliis ni juridictions seigneuriales, ni ju- 
ridictions privilegiées ; les affaires fiscales sont 
portees devant les tribnnaux ordinaires, la ju- 
ridiclion militaire est restreiute au code penal 
special. Les fonctionnaires qui ont plus de cinq 
annCes de service sont inamovibles. 

L'autorité administrative superieure s e  com- 
pose d'un ministre e t  de divers comités. Ainsi 
le ministre de i'intérieur est remplace par un 
comitC dit gouvernement d r  pays (Landesre- 
gierung). Le conseil d'État s e  compose de hauts 
fonctionnaires et de membres non .retribues ; 
c e  conseil a des apributions tres-analogues a 
celles du conseil d'Etat francais (voy.), sauf qu'il 
ne  soutient pas nécessairement les projets de 
loi devant les chambres. 

Les baillis(chefs de district) sont assisths par 
un conseil general de six membres elus par les 
electeurs politiques. L'administration commii- 
nale, autrefois completement sous la tutelle 
de l'adrninistration supkrieure, jouit d'une cer- 
taine autouomic. Le maire (bourgmestre) est 
elu a vie. 11 est assiste d'un conseil municipal 
renouvelk par moitik tous les trois ans. 

Les rapports entre ~'Église catliolique et i'État 
n e  sont pas clairement établis. Le ressort de 
I'éveqiie s'etend sur  114 paroisses avec 201 
pretres (21 1,000 catholiques). L'Eglise evang6- 
lique, formke de i'union entre les Luthkriens et  
les Refomés, est dirigee par i'eveque protes- 
tant. 11 y a 190 paroisses protestanles et  307 
pasteurs (239,000 protestants). Le culteisraélite 
compte 4 rabbins de district, 83 synagogues 
(7,112 israblites). 

L'instruction primaire est  obligatoire. Eile est 
conférée dans 707 Ccoles diriarées Dar 1,039 
instituteursformt2s poiir l a p l u p ~ r t d a ~ s l e s  dciix 
écoles normales, I'iinc catholiquc (Montabaur), 
I'autre protestante (Usingen.) ¿e Nassau eiitre- 
tient en  outre trois gymnases (lycees), deur  
séminaires ecclésiastiques, un iiistitiit agro- 
nomique (Guisberg) et la célebre ecole dcs 
sourds-muets de Camburg. 

L'organisation sanitaire est curieiise. Les me- 
decins sont des fonctionnaires publics nommbs 
par i'htat. lis recoivent des communes un trai- 
temeut qui est cense représenter la moitie de 
leur revenu; le reste s e  compose de leurs lio- 
noraires qui sont tarifes et  dont le maximum 
e s t  de 20 kreutzer (1 fr. 40 c.). Les médecins 
jouissent d'une pension de retraite fouruie par 
l'ktat. On admct aussi a la pratique mCdicale 
des médecins non fonctionnaires, mais seule- 
ment dans la limite des besoins : ils sont sou- 
mis, pour les honoraires, au meme tarif que 
les medecins otiiciels.~ 

Les juridictions sont trois degres. La pre- 
mikre instance est composée d'un juge uiiique; 
il y a deux cours d'appel et une cour de cassa- 

1. En  Prusse, le  Kreibphyricur (mhdeciu d'arron- 
disaement) recoit un trdternent, maii seulement ponr 
moigner les pauvreo gratis. Se& honor vire^ ne  sont 
pas tarifós. 

tion qui forme en mbme temps la troisieme 
instance. Les cours d'appel jugent les delits 
e t  le jury prononce sur les crimes. Les au- 
diences sont publiques. Les avoues sont nom- 
mes par le gouvernement parmi les juristes. 
Outre les avocats on admet aussi despraticiens 
en droit  (Rechtspraklikanten) ou agrkes qui 
n'ont pas besoin d'avoir Ctudié le droit. 

L'administration supérieure des íinances est 
confiee a un comité (Fz'nanzkollegizcm). Les re- 
venus du pays depassaient en 1863 un peu 
6 millions de florins (soit prbs de 12 11, millions 
de francs), dont 202,000 florins étaient assis 
sur les immeubles, 96,000 florins sur i'indus- 
trie, le reste provient principalement des im- 
p6ts indirects (voy.Zollverein) et des dornainea. 
A la meme Cpoque la dette publique était bien 
 res de 6 11, millions de florins. non comnris la 
dette des chemins de fer s'elevant i 29 rnihions. 

Le contingent federal est de 6.498 hommes. 
Le service militaire est obligatóire, mnis le 
remplacement est adrnis. 

Nous avons deja dit que, jusqu'a présent du 
moins, l'agriculture paralt dominer parmi les 
occupations des habitants. Le pays renferme 
f,767 hectares de jardins, 178,544 hectares de 
terre arable, 50,290 hectares de prks, 3,821 
hectares de vignes (vin du Rhin), 189,327 hec- 
tares de forets, le reste en terrains divers. Au 
recerisement de 1859 on constata i'existence 
de  12,605 chevaux, 173,762 betes a cornes, 
127,975 bi?tes a laine, 526 fines e t  mulets, 
57,770 porcs, 27,486 chevres, 17,907 ruclies. 
Parmi les forets 70 p. 100 appartiennent aux 
communes. Le droit rural de Nassau renferme 
des dispositions remarquables, surtout en ce  
quiconcerne la réunion des parcelles : les deus 
tiers des habitants d'une comrnune, ou les pro- 
priétaires de lamoitie de la siiperricie, peuvent 
contraindre les autres a reunir leurs terrains 
et i les soumettre a un nouveau partage (aii 
prorata de leurs mises), de facon a ce que toutes 
les propriktés soient d'un seul tenant, dans 
chaque nature de terre. 

L'industrie est libre et le droit d'établisse- 
ment, sans avoir i demander d'autorisation, est 
reconnu. Dans I'industrie c'est celle des métaux 
qui domine. Le Nassau a beaucoup de mines; 
on y trouve des c~uantitbs croissantes de plomb, 
de cuivre, de fer (G millions de quintaux de 
50 kil. en 1859) et d'autres mbtaux, plus de la 
houille (1859, 1,085,000 quintaux), di1 lipnitc 
(670,000 quintaux), et on exploite des ardoi- 
sieres et  d'autres carribres importantes. Ori 
compte environ 11,000 mineurs et leiirs pro- 
duits valent 7 millions. 011 fait aussi un  grand 
commerce d'eaiix minerales. 

La longueur des routes est  d'environ 140 
lieues, celle des chemins vicinaux, dont I'en- 
tretien est a la charge des communes, de prCs 
de 750 lieues, celle des chemins de fer de 32.8 
milles gkographiques (de 7,400 métres). 

I. B. 
NASSAU-ORANGE. Voy. Dynastie. 

NATION, PEUPLE. Les mots peuple ct na- 
tion sont souvent euoployes comme synonymcs, 



NATION , PEUPLE. 

mais nous pensons qiiil existe eiitre eux une 
différence considérable. Il importe a la langue 
politique de bien la faire ressortir. Une nation 
c'est un ensemble d'hommes parlant la merne 
langue, ayant les memes mceurs ct  doués de 
certaines qualités morales qui les distingiient 
des autres groiipes de meme nature. 11 résulte- 
rait de cette definition qu'une nation est des- 
tince a ne former qii'iin seul ~ t a t  et  qa'elle 
constitue un tout indivisible. Cependant l'his- 
toire de tous les ternps et encore I'liistoire con- 
temporaine nous montrent iin certain nombre 
de nations séparées en plusieurs Etats. Ainsi 
avant les derniers événements, l'ltalie était 
divisée entre sept gou~ernements différents. 11 
en est de meme de I'Allemagne : car quoique 
les souverairis alleniands soient unis par un 
lien fdderatif, ils joiiissent en rkalité, siirtout 
les plus puissants, d'une indépendarice pres- 
que complete vis-a-vis de leurs confOdErks. 
Les ~ta ls -unis  au contraire, en faisant abstrac- 
tion des prétentions des conféderes du sud, 
sont assez intimement liks pour avoir ce carac- 
tkre d'unite qui rious paralt renfermé dans la 
déflnition de la nation. I I  rt.sulte égalcment de 
rette definilion que les natioiis doivent Etre in- 
dkpendantes les iines a I'égard desautres. Cctte 
véritk tend a devenir une des bases du droit 
public de I'Europe modeine; elle est de moins 
en moins coiilestée en principe, mais elle peut 
douuer lieii dans I'application a de grayes diffi- 
cultes. La nationalith, c'est-a-dire ces condi- 
tions comniunes de laiigage, de mceiirs, d'apti- 
tudes morales qui font recoiinaltre les nations 
dans I'liistoire, la iiationalitk subsiste qiiand la 
nation a perdu son independüncc, et meme 
dans les circonstances Ics plus défavorables, 
lorsque, par excmple, elle est partagee entre 
pliisieurs conqii6rants Clrangers. L Pologne 
iious en offre iinc preu1.c frappantr. 11 faiit dis- 
tinguer avec soin la nation de la race. La race 
est une classiílcalion pliysiqiie; elle comprend 
quelquefois plusiciirs natioiis dont les nsages 
et  les gohts sont souvent trOs-dissemblables. 
Il y a peii d'analogie entre le caractere pratique 
et actif des Anglais et les pencliants idealistes 
des Allemaiids : I'iine et l'autrc nation appar- 
tiennent a la race gcrmanique. Néaninoins la 
communaiité rle racc est la source d'une spm- 
patliie natiirelle, et mCme quaiid la race résulte 
pnrement de faits Iiistoriques et ne  paralt pas 
avoir d'origine pliysiqrie, elle rnpproclie les na- 
tions qui la coinposent. C'est ce qui es1 arrivé 
pour I'agglomération connue sous le nom de 
race latine. D'autre part, cluand les Iiasards de 
I'liistoire ont place l'une a r6tk de l'autre, sur  
la carte du nionde, des nations de race diffk- 
rente, on a vu se dd~elopper entre elles des 
mtipatliies prorondes. (Voy. Race.) 

On s'est servi du mot nation dans un autre 
sens. En 1789, la nation désignait la réuuion 
de toiis les ordres de I'État; le mot peuple pa- 
raissait rkservé a la classe inférieiire. Cet nsage 
a été assez gknéral pendant la Constituante: 
on disait la nation et le roi. L'article 3 de la 
déclaralion des aroits de I'homme et  du citoyen 
qlii preckde 13 Constiti~lion de 1791, est ninsi 

concu : Leprincipede toute souverainetéréside 
essentiellement dans la nalion. A I'époque ou 
les privilkges de classes n e  faisaient que d'ex- 
pirer, il était sans doute nécessaire de marquer 
par une cxpression solennelle la fusion de 
toutes les classcs et I'égalitk de tous les ci- 
toyens. l a i s  on revint trks-vite a la langue 
politique de  Rome, qui est aussi celle de la 
Bible. Le peuple est la collcction de toiis les 
citoyens sans distinclion de  rangs ni d'ordres. 
La base des constitutions de 1793, de l'an 111, 
de l'an VIII, de 1852, c'est la sowuerainelé du 
peuple. Le peuple souverain esl l'unicersalité 
des citoyens jrancais, dit I'article 7 de la Con- 
stitution de 1793. Le peuple ,francaisproclanie 
la déclaration suivante des droits de l'homme 
et du citoyen, dit le prbambule de la Consti- 
tution de l'an 111. L'article 25 de la Constitution 
de I'an VI11 porte qu'elle sera oferte de suite 6 
l'acccptation duprzcple,franpais. Ainsi tous les 
Iiommes qiii riveiit sous le rnbme gowernement 
composeiit le peuple de I'État. D'aprks la tliéo- 
Ne démocratique aujourd'liui presque univer- 
sellenient acceptee enFrance, et qui est entrée 
dans nos lois, ils constitiient le souverain et  
ils sont égaux en droits politiques. Yis-a-vis de 
1'Etat les citoyens formeiit le peuple, et vis-a- 
vis du genre liumain ils forment la nation. Une 
nation libre est celle qui n'est pas assujettie a 
un goiivernement étranger, quelle que soit la 
Conslitiition de  I'etat: iin peiiple est libre quand 
tous les citoyens peuvent participer dans une 
certaiiie mesrire a la direction et a I'examen 
des affaires pribliques. Un einpire comme a eté 
I'cinpire romain, comme sont encore aujour- 
d'liui I'empire riisse el I'empire autricliien, 
peut donc compreudrc un grand nombre de 
nations diíTérentes, mais il ne  s e  compose en 
réalite que d'un seul peup!e. Malgré la diversité 
des nationalites réiinies sous le gonvernement 
de la maison de Habsboiirg, il y a un peuple 
autricliien depiiis que la Constitution de  1859 a 
accorde certains droits politiques a la popula- 
tion. L'Encyclopcfdie du dix-IiiiitiCme sikcle a 
adoptk un autre systkme: elle pretend que la 
nation est l'ensemble de tous les peuples sou- 
mis au meme gouvernement. La nation serait 
donc l e  genre et le penple I'espece. Nous ne  
pensons pas que cette definition soit juste. 
Nous pcnsous avec nos lois constitutionnelles, 
qiie le peuple est le corps politique que la 
communauté des lois fait naitre et qui peut 
perir avec elles: la riation est le corps moral 
indépendant des revolulions politiques, parce 
qu'il est constitud par des qualites iiatives qui 
le rendent indissoluble. Quaiit a I'Etat, c'est Ic 
peiiple organisk en  corps politique. 

F. HÉLIE fils. 

NATIONALIT~S.  La gknkration actueiie a 
vu naltre le principe des nationalités, et ce 
principe nouveau a rapidement acquis une in- 
fluerice considérable sur la situation de  1'Eu- 
rope. Désormais les nationalites seront un él&- 
ment politique qii'il faudra faire entreren ligne 
de compte, et  qii'on approuve oii rejette ce 
principe, il n e  sera plus permis de I'ignorer. 
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Qu'est-ce que le principe cles natiomlite's ? 
0n  I'a formule ainsi : a C'est l e  droit de cliaque 
nation de s e  coustituer en peuple, en Btat se- 
pare. n On deduit de cette proposition une dou- 
ble consequence: 1 O que la masse d'une nation 
a le dmit de revendiquer - au besoiu par les 
armes - les parcelles detachées, les groupes 
d'individus appartenant (ou qui sont censés ap- 
partenir) a la mCme nationalité ; 20 que chaque 
groupe d'individus a le droit de  s e  séparer - 
meme violemment - de 1'État avec lequel il 
forme un corps politique plus ou moins IPgal, 
dcpuis plus ou moins longtemps, pour s e  reunir 
i la nation (ou a IoÉtat) vers laquelle l'attirent des 
airinites (reelles ou supposees) de nationalite. 

Nous examinerons plus loin la Iégitimite de 
ce principe, il importe avant tout de  nous ren- 
dre compte de ce  qui constitue une nation, 
grande ou petite. 

Est-ce la commiinaut8 d'origine ou de race? 
On paratt le croire quelquefois, mais on n'a 
qu'a penser aux Russes et aux Polonais, ou 
aux Allemands et aux Scandinaves, pour rejeter 
cette explication. Bien des races s e  subdivisent 
en plusieurs nationalitks : les Slaves, notam- 
ment, en Russes, Polonais, Czeclies, Ruthenes, 
Wendes et autres. Les Teutons, lea Celtes, les 
Finnois et  peut -&re toutes les autres races s e  
subdivisent de meme. 

Ce n'est pas non plus I'État, ou la commu- 
naute politique, qui constitue la nation. L'Au- 
triche renferme des natioaalitks nombreiises, 
et  la nationalite allemande s e  subdivise en plu- 
sieurs États. 

C'est peut-Ctre la langue. La communaute de  
langage est considérke parbeaucoup d'auteurs 
comme le vrai lien d e  la nationalité, e t  certes 
les arguments n e  mauquent pas en faveur de 
cette opinion. La communautk de larigage est 
le résultat , sinon toujours de la communauté 
a'origine, &u moins %une longue union , elle 
est en mbme temps la cause de I'uniformitk des 
maurs ,  aes vues, des sentimeuts. On consi- 
dere instinctivement comme Ctranger celui dont 
on ne comprend pas lalangue, et  pour I'homme 
inculte e'tranger e t  ennemi sont syIionymes. 

On pourrait encore demander s i  la situation 
gkograpbique, la communauté de nom, de re- 
ligion, d'intérbt, d'histoire constituent la na- 
tionalite, et pour chacus de ces cas on trou- 
verait quelque fait al'appui et quelque objection 
skrieuse. 

Au fond,la nationalité s e  compose de fout cela 
a la fois. a On peut dire, pense M. J. St. Mili, qu'il 
y a nationalitk 1a ou se  trouvent des hommes 
unis par des sympathies communes qui n'exis- 
tent pas entre eux et d'autres hommes, sym- 
pathies qui les portent a agir de concert, beau- 
coupplus volontiers qu'ils ne le fcraient avec 
d'autres, a désirer vivre sous le meme gouver- 
nemeut, et a desirer que ce meme gourerne- 
meut soit exercé exclusivement par eux-memes 
ou par une portion d'entre eux. Le sentiment 
de  nationalitk peut avoir &te engendré par 
diverses causes : c'est quelquefois I'effet de 
Videntite de race et  de souche; souvent la 
communautk de  langage et la communauté de 

religion contribuenf a l e  faire nattre; les limites 
geographiques egalement. Nais la cause la plus 
puissante de toutes, c'est l'identitk d'antece- 
dents politiques, la possession d'une histoire 
nationale, et  par consPquent la communauté 
de  souvenir, l'orgueil et I'humiliation, le plaisir 
et  le regret collectifs se rattaclient aun memes 
incidents du passé. Cependant aucune de ces 
circonstances n'est ou indispensable, ou abso- 
lument sutilsante A ELLE SEULE. r (Du gouver- 
nement repre'sentatif.) 

On voit qu'il n'y a pas de signe certain pour 
caractériser rigoureusement une nation. Ici on 
fait consister le lien dans l'origine commiine, 
la dans la communauté de lanngage (wo die 
deutsche Zunge klingt) , ailleurs dans les limites 
géographiques (Belgique, Suisse) , en Orient 
mCme dans la religion. La nationn'est donc pas 
un corps ou nne unitéphysique, mais un corps 
moral, cc ne  sont pas toujours ou uniquement 
des faits exterieurs quile dkterminent, mais le 
senlimenl. 

11 importe d'insister sur cepnint, parce qu'on 
peut en tirer plus d'une conséquence. 

Par exemple: le sentiment de la nationalitk 
peut exister dans la nation entikre, ou seule- 
ment dansles classes supkrieures ou inferieures. 
11 peut dormir ou &tre excite; il peut s'appuyer 
sur des intkrets ou en &re contrarie, et dans 
chacun de ces diflbrents cas il se msziifestera 
sous une autre forme et avec une 6nergie diflb- 
rente. 

Or, l e  sentiment de la nationalite est afiibli, 
alimente ou exalté selon la nature de  ses rap- 
ports avec l'État. Examinons donc les divers 
rapports et  combinaisons qui peuvent s e  ren- 
con trer. 

L'Efat peut Ctre forme d'une nationalite uni- 
que et comprendre la totalitede lanation. Nous 
ne  savous s i  le cas s'est jamais,présentb dans 
Thistoire. fi n'a e u  lieu n i  en Egppte, n i  en 
Palestine', et nous ne savons exactement s'il 
s'appli,que au Japon. 

Un Etat peut aussi Ctre composk principale- 
ment d'une nationalité compacte, et n'avoir 
qu'un faible appoint de populations d'origine 
étrangere: telle est, par exemple, la France qui 
s'assimile facilement ces éléments qu'eUe a 
déja penétrés de son esprit. 

Dans Ics deux cas qui prkcedent, l e  senf-i- 
ment de la nationalité sera calme et s e  Con- 
fondra presque complétement avec le patrio- 
tisme. 

11 en est surtout ainsi lorsqiie i'htat comprend 
des populations parlant des langues differeutes, 
mais unies entre elles par des liens d'affection 
et de sympathie, comme les Siiisses ct  les 
Dclges. L'existence de ces deux nationalitbs de 
crkation rkcente - du moins daos leur fome 
actuelle - est d'autant plus remarquable que 
chaque fractiou de ces Etats pouvait s e  consi- 
derer comme un demembrement d'une grande 
nation (francaise, allemande, italienne). 

1. M. de Yohl se $rompe lorsquc, dans son travril 
aur lea natlonalit8s, travail yrofond et trhs-remar- 
quable d'ailleura, il sttribue une populatios rnue 
m6lauge A ceo deux paye. 
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Le sentiment de  la nationalitk est plus ou 
iuoiiis exalte dans les Etats qui comprennent 
la majeure partic d'une nation, dout une par- 
lie importante est dktacliée, mais clierclie a 
s'unir a la masse de la nation. Telles sont l'ltalie 
el la Grece. La meme exaltation peut naitre 
dans les Etats composés de nationalites diver- 
ses dont les forces s e  balancent, comme en 
hutriclie, ou dont l'une exerce une suprématie 
plus ou moins grande sur  les autres, comme 
en Russie et en Turquie. 

Deux autres cas se présentent encore sous 
nos yeux, cas analogues malgré les profondes 
différences qui les séparent. L'uii est relatif a 
iine nation numériquement considerable, au- 
trefois tres-puissante, qui a &té violemment dé- 
cliirke et dont les lambewx palpiten1 entre les 
mains des trois copartageants. Kous n'avons 
pas besoin de  nommer la Pologne. L'autre cas 
concerne une grande nation, également diviske 
en morceaux , mais presque bénévolement; 
seulement la plupart de ces morceaux forment 
des Etats Iiomogencs et sont unis entre euxpar 
un lien fédéral que les populiitions intéressées 
trouvent actuellement par trop insuflisant: on 
a reconnu 1'Alleniagne. Chez cliaciin de ces 
peuples, le sentiment national est exalte, mais 
il l'est a un plus liaut dcgre cliez les Polonais, 
parce qu'ils sont opprimks. 

Ainsi, I'Europe presente, en fait, presque 
toutes les combinaisons que la tliéorie aurait 
pu imaginer, et cette sitiiation n'a pii s'établir 
qu'a une epoque ou le sentiment de la natio- 
iialitk existait a peine, et ou son principe n'a- 
vait pas élé formulé. Qu'est-ce donc qui a fait 
nailre ce sentiment et surtout la doctrine a la- 
qiielle il sert de base? 

La réaction contre i'esprit de  conquCte. 
h'ous n e  croyons pas trop nous avancer en  

soutenant que tous les principes politiques ont 
poiir origine une reaclion. (Voy. ce ntol.) L'a- 
iiarchie engendre les principes qui s e  ratta- 
client 9 l'ordre , a I'autoi.itb, et rend tolerable 
jusqu'au despotisme. Le pouvoir absolu, de son 
cdté, fait vivement sentir le besoin de liberte et 
de toutes les garanties qii'elle erige. C'est lors- 
qu'on est privé d'un bien, qu'on en sent le 
prix. 

Des conqiiCtes ont eu  lieu de tout temps, et 
dans les guerrcs entre peuples, la diiTerence 
de nationalite a envenimé la liilte; mais il n e  
s'agissait alors que d'iin instinct. De nos joiirs, 
la nationalité est un sentiment raisonné, une 
idee qui s'appuie siir le palriotismc, l'aniour de 
la liberté et toute une série de  besoins moraux. 
Ce qui a retarde en Europe le developpement 
de l'instinct de nafionalite en un scntiment vif 
et quelquefois imperieux, c'est d'abord le cliris- 
tianisme qui faisait paraltre toute la chrk- 
tienté comme une seule nation. Du temps de la 
Ligue, les partis religieux n e  se sont pas fait 
beaucoup de  scrlipules en France de  s'unir a 
I'Espagne contre leur propre pays. Les princes 
allemands, de leur cdte, n'ont pas hésite a ap- 
peler I'étranger a leur secours dans leurs luttes 
contre I'cmpereur. En ferait-on autant aujour- 
d'hui l 

L'unitk de ~'Église fut brisee. C'Btait ungrand 
bien, au point de vue des progres de l'huma- 
nitel. La multiplicite des cultes est indispen- 
sable pour faire naftre l'idée de la liberte de 
consciencc qui, elle-meme, doii précéder la 
liberté de philosopher et, qui le croirait? mCme 
la liberte de faire des découvertes en astrono- 
mie, en physique, e n  chimie, e t  surtout dans 
l'histoire.. 

L'esprit d'examen, on le comprend, est d'une 
nature essentiellement envahissaute. Quand on 
a ou croit avoir approfondi une chose, on passe 
necessairement a une autre. Aussi la religion, 
la philosophie. les sciences naturelles et les 
sciences politiqiies durent venir s e  purifier 
dans son creiiset, et le travail intellecluel qui 
en resulta 1iLta la reactiou qui s'établit au dix- 
liuiti6me siecle contre l'absolutisme des prin- 
ces, et  qui eclata dans la revolution de  1789. 
Cette r&volution etait completemeut Btrangere 
aii principe ou au sentiment des nationalités ; 
elle lui était meme hostile. A I'intkrieur, elle 
passionnait les masses pour i'unite de la patrie 
(Rdpublique une et indivis ible);  la simple va- 
rieté produite par les tradilions provinciales 
parut clioquante et  on créa les départements 
(voy.); l'accusation de  fédéralisme (voy.) etait 
un  arret de mort. Or, le fédéralisme et  i'esprit 
de  nationalité ont des rapports plus Ctroits 
qu'on ne  pense. Chose curieuse, a cbté, au tra- 
vers d'iin patriotisme poussé jusqu'a I'exalta- 
tion, des sentinients cosmopolites s e  bisaient 
jour, et  on conférait solennellemeiit la nationa- 
lile francaise aiix etrarigers éminents dout la 
réputation avait pénétré en France, mais qui 
ne  soiigeaient pas a quittcr leur pays natal. La 
naturalisation (uoy.) était doniiée avec facilite. 
Quant aux armees de la Republique, leurs vic- 
toires n'etaient destiiikes qu'a proflter a la li- 
berté, a l'egalité, a la haine des tyrans, des 
oppresseurs inte'rieurs. 

Et cependant, quoi qu'on en ait dit, le rCveil 
des nationalités derive par deux voies bien di& 
rentes de  notre grande révolution. La voie di- 
recde, naturelle, glorieuse est celle qu'ont 
presque partout fraybe lesprincipesde 89 (voy.).  
Ces principes ont éte inscrits sur  le drapeau 
des opprimés et, tout en leur faisant plus vive- 
ment sentir la privation de la liberté, leur rap- 
pelaient qu'une nation unie d'esprit arrive pres- 
que toujours a ses fins. L'autre voie peut Btre 
considcrbe comme indirecte, piiisque le senti- 
ment des nationalités a &te le resiiltat d'une 
réaction contre les conquetes de Napoleon 1 .  

u NapolCon, dit une excellente revue an- 
glaise ', a fait naltre un  nouveau pouvoir en 
attaquant la nationalite en Russie, en  la déli- 
vrant en Italie, et en lui portant déB en Alle- 
magne et  en Espagne. Les souverains de ces 
pays Ctaient déposes ou abaissks, et  on avait 
introduit un  systeme d'administration qui était 
franpis par son origine, par son esprit et par 

1. La multiplicitd des religions est nhcessaire pour 
qu'on distingue la r e l i g i m  du dogme (voy. Religlon) 
et pour qu'on ne confonde pas avee I'atbhisme la u&- 
gation de te1 ou te1 detail du credo ofñciel. 

2. Home and foreign B e v i m .  July 1863, p. 10. 



ses  agents. Les peuples rkagirent contre ces 
changements. Le mouvement de resistance fnt 
populaire et spontané, car les anciens gouver- 
nements étaient absents on impuissauts; et  il 
Eut national, car il etait dirige contre des insti- 
tutions ktrangéres. a 

A peii prks au meme moment ou l'auteur 
anglais anonyme rédigeait les hgnes qu'on vient 
de  lire, pamt en  Allemagne un article remar- 
quable de M. Reinhold Sclimidt, dans lequel 
iious trouvons l e  passage suivant : a Ce traite- 
ment sans ménagement eut préciskment pour 
effet de réveiiier le sentiment national de l'A1Ie- 
magne, qui avait éte s i  longtemps endormi, et 
apres la défaite honteuse subie en 1806 par 
le régime Atabli, on chercha a puiser dans l'es- 
prit national une force nouvelle pour la guerre 
d e  la délivrance. C'est un signe caractéristique 
des temps d'alors quc Fichte, qui venait a peine 
de  déclarer la nationalitéune choseindifférente, 
une idée étroite dont l'espiit humain devait s e  
débarrasser pour conquerir la conception de la 
liberte cosmopolite, que Fichte, disons-nous, 
adressa ses c&ldbres discours a l a  nation alle- 
mande dans lesquels il flt un appel au senti- 
ment de  la nationalité en fondant uniquement 
su r  ce  moyen l'espoir du salut de  la patrie. La 
possibilité de tenir impunémeut ces discours 
a Berlin, sous les yeux des généraux et agents 
francais, peut encore servir pour caractériser 
l'esprit du goureruement napoleonien, qui ne 
manauait vas de noursuivre sans merci, Dar- 
toiit bu soñ poi~voh s'ktendait, tout mouvcnient 
souleve contre la domination fnncaise. Ce fait 
prouve qu'on n e  pressentait aucinement en  
Prance les dangers qui,de ce cdté, menaqaient 
s a  suprbmatie. On sait, d'ailleurs, que Napoleon 
taxait des aspirations pareilles de  vaines idéo- 
logies(voy.),dont il n'y avait pas i tenir compte.~) 

Citons maintenant une autorité qu'ori peut 
considérer comme italienne, du moins a cause 
des intkrets qu'elle défendait, J. de  laistre 
(Correspondance diplomatique) : a Les natioris 
sont quelque chose dans le monde, il n'est pas 
permis de les compter ponr rien, de les amiger 
dans leurs convenances, dans leurs affections , 
dans leurs interets les plus chers.. . . u Et plus 
loin : r L'union des nations n e  sonffre pas de 
dificulté sur la carte gkographique; mais dans 
la rbalite, c'est autre chose, il y a des nalions 
immiscibles. . . . . L'esprit italien s'agite eii c e  
moment.. . . . u 

Nous ne  savons si iine idée, une fois née ,  
meurt jamais. Dans tous les cas, I'idée de la 
nationalité n'eut pas le temps de s'éteindre 
faute d'aliment. Apres la réaction de I'Europe 
entidre contre la France, vint la rkaction de  la 
Grdt:e contre la Turquie, celle de la Pologne 
contre la Russie, celle de l'ltalie contre I'Au- 
triche, sans compter les faitsdemoindre portke. 
Nous venons de citer des nationalités opprimkes. 
Si ces peuples avaient trouvé auprds de leurs 
conquérants un esprit de jusiice et un gouver- 
nement libéral, ils s e  seraient peut-&re habi- 
tu& avec le temps a leur nouvelle situation. 

Mais leurs grieh étaient nombreiix, bien pu'es- 
sentiellement d'ordre moral. Or ce sont sur- 
tout les classes kclairkes de la nation qui sont 
léskes par cette nature de griefs, et ces classes 
sont trop peu nombreuses pour rksister avec 
succ6s a leurs oppresseurs. Elles éprouverent 
donc le besoin de  s'appuyer sur les masses, e t  
pour ébranler leur inertie, pour vaincre leur in- 
différence, il fallait les passionner en exaltant le 
sentimentiiational. i70ici ce que dit ace  sujet un 
livre imprime en 182 1 (l'ltalie au  dix-neuvieme 
siecle, p. 148) : u Le sentiment d'indépendance 
nationale est encore plus general et plus pro- 
fondément gravé dans le cceur des peuples que 
l'amour d'une liberté constitiitionnelle. Les na- 
tions les plus soumises au despotismo épronvent 
ce  senliment avec autant de vivacité que les 
nations libres; les peuples les plus barbares 
le sentent meme encore plus vivement que les 
nations policées. 11 

Jusqn'en 1859, le principe des nationalités 
ktait resté, soit dans le dornahe de la theorie, 
soit dans celui des affaires interieures; la 
guerre d'ltalie I'a introduit dans le droit inter- 
national. 11 importe maintenant d'examiner de 
plus prSs un problkme dont la solution nous 
menace de révolutious, sinon plus profondes, 
du moins plus generales qu'aucune de celles 
que I'liistoire ait enregistrees. 

' u Lorsqiie le sentiment de nationalitb existe 
quelque part. dit M. J. St. Mill, il y a une rai- 
son prinza facie ,pour unir toiis les membres 
de la nationalite sous le meme gouvernement 
et sous un gouvernement ii eux propre; ceci 
revient a dire que la question du goiivernement 
devrait etre dDcidCe par les gouvernés. On ne  
voit gukre ce  qu'un groupe d'hommes devrait 
&re libre de faire. s i  ce  n'est de  chercher avec 
lesquels des divers corps collectifs d'etres hu- 
mains il lui plalt de s'associer. u 

A considérer la cliose sous cette forme abs- 
traite, nous nc  voyons pas trop ce qu'il y aurait 
a répondre. La souveraineté nationale une fois 
admise, et la nation se  coniposant d'individus. 
il est évident (abstraitement parlant) que chaque 
individu en a sa parcelle et peut choisir son 
gouvernement. 11 n'y a aucune contradiction 
dans ces mots et pourtant cliacun sent que la 
rkalisation de cette théorie est impossible. On 
pensera peut-elre que nous poussons trop loin 
les conséquences du principe en l'al)plignaut 
aux individus. M. Mili lui-meme ne  I'applique 
qu'aux U groiipes d'hommes n. Soit, niais qu'est- 
ce qui constitue un groupe? dix, cent, mille 
individus ? 

Auciin Iégislateiir international n'a pouvoir 
pour ílxer ce nombre. D'ailleurs fht-il nxé, que, 
u dans la pratique, plusieurs considérations 
pourraient s'opposer a ce principe général. 
C'est H. Mil1 qui parle. 11 en trouve deux: i'une 
est géograpliique, c'est quand un petit terri- 
toire est sépare du centre commun par d'autres 
nationalités ou qiiand, comme en Hongrie, des 
nationalités variées forment un mélange tel. 
qdelles doivent forcément avoir u n  gouverrie- 
ment commun. L'antre consideration est pnre- 
ment morale et sociale. u L'expkrience prouve, 
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dit M. Mill, qu'il est possible a une nationalité 
de se fondre et d'&tre absorbCe daos une autre; 
et quand cette nationalite était originairement 
iine portion inférieure ou arriérée de I'espece 
liumaine, I'absorption est grandement a son 
avantage. Personne ne  peilt supposer qu'il ue 
soit pas plus avantageux pour un Breton, pour 
un  Basqiie de la Navarre franqaise, d'etre en- 
trafiié dans le courant d'idCes et  de sentiments 
d'iin peuple hautement civilisé et cultivé, d'Btre 
iin membre de la ~iationalité francaise, possé- 
dant sur le pied de i'égalité tous les priviléges 
d'un citoyen franpais, partageant les avantages 
de la protection francaise, et la dignité et le 
prestige du pouvoir franqais, - que de bouder 
sur ses rocliers, echantillon a moitik saiivage 
des temps passes, tournant sans cesse dans son 
Ctroite orbite intellectuelle, sans participer ni 
s'intkresser au mouvement général du monde. 
La mCme remarquc s'applique aux Gallois ou a 
I'Écossais des hautes terres (Higliland) comme 
membre de la nationalité anglaise. » 

Noiis croyons superflue la supposition toute 
gratuite de I'infériorite originelle des Bretons 
franpais ou anglais. M. Mill pouvait se passer 
de  cet argtiment pour les sbesoins de  sa causen. 
11 est  évident qu'un pelit groupe d'liommes 
gagne toujours ;i e1i.e absorbé par une grande 
nation. Cet argument presente en outre un dan- 
ger tres-sérieux,car il peut atreprétexté cliaque 
fois que le plus fort voudra s'emparer du plus 
faible. 

Ce qii'il importe de constater ici, c'est l'im- 
possibilité de déduire du principe des iiationa- 
lités un droit rigoureiix. L'autcnr le plus liberal 
est obligé d'admettre des restrictions. Ce n'est 
pas toiit, N. Mil1 et la plupart des publicistes 
favorables aux nationalités paraissent avoir ou- 
blie qu'un Etat est une association synallagma- 
tique entre les citoyens qui le composent. On 
peut admettre cette doctrine sans Ctre partisan 
du contrat social. En niant la solidarité, ou 
I'existence d'obligations mutuelles entre les 
membres d'une nation, la conscription (tirage 
au sorl) et  une foule d'autres charges devien- 
nent la supr&me injustice. Donc il y a associa- 
tiouavecdes devoirs rcciproques. Rlais couiment 
alors admettre qu'une fraction d'un peuple 
puisse s'en détacher sans le consentenient de 
l'autre? Nous reconnaissons qu'il peut y avoir 
des cas ou I'on doit pouvoir s e  passer dececon- 
sentement, toujoursest-il quedaiisledroitpublic 
européen ce consentement a presque toujours 
paru nkcessaire. Le vote de  la Savoie et  de 
Nice n'a-t-il pas  di^ etre ratilié par le parlement 
italicn? Les cabinels ne  s'y trompent pas, mais 
les publicistes paraissent quelquefois I'ignorer. 
Dans les discussions sur le principe des natio- 
nalitks on se passioune tellemcut en faveor de  
I'une des parties, qu'on néglige volontiers de 
s'informer des droits de l'autre. On devient iri- 
juste par exces de justice. Aucunedispositiou de  
droit naturel, de ce u droit supérieur a toute 
loi B. n'empeclie la réunion de plusieurs natio- 
nalites sous un meme gouvernement; une fois 
le pacte conclu, il ne saiirait etre brisé par 
i'iiue des parlics seule. 

On pourrait encore soulever ici une autre 
difliculté qui resulte daus une certaine mesure 
de la doctrine que nous venons d'indiquer. 
Dans les congrés de puissances on prCtend que 
les decisions doivent &tre .prises ti I'unanimite 
et que jamais le vote d'un Etat ne  doit engager 
la volonté d'un autre. R'e pourrait-on pas sou- 
tenir que, pour passer d'un peuple a un autre, 
il ne sufit pas qiie la majorite s e  proiionce dans 
un sens, il faudrait obtenir I'iinanimité, comme 
pour la validité d'un verdict du jury en Angle- 
terre. Un vote qui decide de la nationalité n'es; 
pas comparable a une decision pureinent iuté- 
rieure. Ne pourrait-on pas soutenir que,  pen- 
daut le vote, il y a une sorte de suspension 
dans le lien social? Du reste. la force de cette 
considéralion a et6 reconnue implicitement de- 
puis longtemps; dans des cessions de terri- 
toire, on laisse expressément a chaque habi- 
tant, INDIVIDUELLEDIENT, le droit de déclarer a 
quel pays il veut appartenir, sans qu'il soit 
obligé par le vote de son voisin (lorsque vote 
il y a). 

On le voit, poussé trop loin, le principe des 
nationa!itb, comme tous les principes dont on 
veut tirer la derniere cons&quence, conduit ad 
a6surdum. La nationalité est un élement poli- 
tique important, mais on aurait tort de  l e  lais- 
ser primer tous lea autres. D'abord, sa source 
est d'une pulseté huleuse,  elle ne decoule pas 
généralemeut de la justice, ou du sentiment de 
la dignité persoiinelle , mais de la haine de Z'é- 
Iranger, et souveut de l'ignorance; c'est poiir- 
quoi le sentiment de la nationalité cst d'autant 
plus vivace qu'uu peuple est plus inculte. Pour 
la Grece aiitique. tous les Ctrangers étaient des 
barbares, pour la primitive Rorne, des ennemis. 
Croit-on qu'il y ait lieii de  s e  séparer d'un pays 
ou r&gne la liberté pour s e  réunir avec urie 
nationalité de  m&me race. gouveruCe par u11 
despote? Un groupe d'hommesquiagirait aiusi, 
pourrait bien Ctre considéré comme a inférieur 
et a r r iéré~.  

Et avec raison. Se sont-ils rendu compte du 
but de I'Btat? Aucunement. L'Etat doit satis- 
faire a certains besoins moraux et  materiels de 
l'homme, e t  si I'on est  attachC a un pays qui 
voiis accorde ces avantages, oq ne doit pas le 
quitter pour s e  reunir a un Etat qui n e  les 
donne pas, quelles que soient les alliuités de  
race et  de langage. 

La conservation de la nationalité a un'iuthrbt 
relativement secondaire. L'histoire nous fait 
voir combien souvent les nations s e  mélaugent, 
s e  modirieut ou changent de caractkre. 11 
semble meme qu'une-iufusion de  nouveau 
saug - fht-ce de  sang barbare - est uéces- 
saire pour empecher lesvieillesnations de tom- 
ber en décadence. Si la pureté de la race était 
ntile poiir i'liumanité, la Providence ou la na- 
ture aurait pris quelque mesure pour l'assurer, 
tandis qii'il sufit d'etre n6 dans un pays pour 
en  partager les sentiments. Nons n'avoiis jamais 
compris quel intéret pouvait avoir te1 groupe 
peu nombreux d'individus sans souvenir a 
s'obstiner a rester dans l'isolement. 

D'un autre cOté, une nationalité pcu nom- 
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breuse commet un acte tout ii fait impolitique 
en  se  separant d'un État plus grand ponr se 
constituer en communauté indépendante. Dans 
la situation actuelle des choses, et il est dé- 
raisounable de partir d'un autre point de vue, 
les petits Etats n'ont qu'une indkpendance de  
tolérance. Si lea s i r  ou sept grandes puissances 
avaient un sentiment moins vif des exigences 
de  la justice, ou s'ils pouvaient tomber d'ac- 
cord sur  le partage, les petits Etats ne  tarde- 
raient pas & etre absorbhs. 11 n'est pas sbr que 
I'humanité ou les progres de  la civilisation y 
perdraient; mais ce  qui est certain, c'est que 
la création de nouveaux petits Etats serait un 
dérangement de l'équilibre pbniblement établi 
e n  Europe, car ils changeraient simplement 
de maltre. 11 importe peu a une ville conquise 
que la garnison appartienne au voisin du levant 
ou au voisin du coucliaut. 

Au point de viie des progres de  l'liumanite, 
la situation actuelle etant donnée, les petits 
titats sont dans une infériorité marquee relati- 
vement aiix grands.C'est du choc des idées, dit 
un mot rebattu, que jaillitlalumi8re. 11 en résiilte 
que  pliis une nationalité cornpte a e  memDres 
-toutes choses egales, d'ailleurs - plus elle 
contribiiera Q i'avancement des sciences, plus 
elle creera des idées. De plus, les langues des 
grands pays, on les apprend, et  leurs décou- 
vertes ne  tardent pas a entrer dans le dornaine 
commun de la civilisation. Mais , qui apprend 
les langues parlees par un ou deiix niillions de 
personnes? Les inventions faites dans ces pays 
seraient perdues pbur l'humanité, si les mem- 
bres éclairks des nationalites peu nombreuses 
n'allaient les porter eux-memes ii Londres, a 
Paiis, a Berlin, a Vienne, ou dans tcl autre 
grand centre. II est des langues qiii semblent 
prédestinees a périr, comme il est des natio- 
rialités qui paraissent devoir s e  fusionner avec 
d'autres. Et pourquoi ce travail de fusion qui 
etait heureiix il y a vingt, dix ou cinq sihcles, 
s'arreterait-il aujourd'liui? 

La rénnion de  plusieurs nationalités sous un 
mCme gouvernement n e  saiirait,d'ailleurs, &re 
considerée comme un mal a une epoque ou 
la Suissc ou la Belgique sont citées en tete des 
pays les plus heureux et les plus prosphres. 
Chacune des fractions de ces peuples n e  peut- 
elle pas conserver son originalité s i  elle y est 
attacliée? L'histoire nous montrememe giieles 
peuples composes de  diverses nationalités fu- 
sionnées ont une supérioritt? sur les nations 
rcstées pures de  tout mélange. Ainsi, la Gaule 
romanisee etait supbrieure a la Gaule druidique, 
e t  de l'infusiou du sang germanique date le ca- 
ractere de la France actuelle. 

Le meme avantage s'est fait remarquer dans 
tous les Etats ou la fusiona éte cornplete.Dans 
les contrées oh les nationalités mélangbes sont 
restées ou sont deveniies hostiles, par la faute 
des  gouvernements, le mélange n'a pas pu 
avoir ses effets; mais qu'on donne une liberte 
bgale pour tous, et  le frottement pacirique des 
aptitudes variees produira son résultat liabituel. 

Ainsi, le principe des nationalités, te1 qu'on 
I'a formulé, n'a donc pas une 16gitiniite ab- 

solue. Tout en recounaissant a chacun le droit 
de  choisir la nationalité a laquclle il seut ap- 
partenir,nous devons admettre des circoustan- 
ces qui exercent un pouvoir pareil a ce droit et 
en limitent l'npplication, ou dumoins en rendeut 
i'exercice nuisible aiix individus , aua nations 
e t  a I'humanité. Dans I'etat actiiel des choscs, 
l'application absoluc du principe des nationali- 
tés est meme coniplétement impossible; elle 
aiirait a lutter contre des obstacles matériels et  
moraux souvent invisibles,ou du moins contre 
des intérkts puissants. L'un de ces intkrets, 
peu legitime d'ailleurs, malgré le nombre de 
ses partisans,apparalt sous la forme de la théo- 
rie des fronh'b.es naturelles ( voy.), et cette 
thborie est un excellent critérium pour distin- 
guer les adhérents sinceres du principe des 
nationalités de ceux pour lesquels il n'est 
uu'uue machine deauerre. La théorie des fron- 
fiéres iiaturelles es( un argument de conque- 
rant, et le principe des nationalités est contraire 
a toute coiquefe. 

S i l  fallait rksurner notre doctrine sous la 
fornie d'une proposition, nous dirions que, gé- 
neriilement, le principe des nationalités est 
legitime lorsqu'il tend a rkiinir en iin toiit com- 
pacte. des groiipes de  populatiou separes, et  
qu'il est iiiegitime lorsqu'il tend morceler un 
Etat. Lorsqiie les deux opérations doivent avoir 
lieu simultanCment, c'est a dapres les circon- 
stances de la cause n que l'hisloire pronon- 
cera. Elle iie dira pas : AIallieur au vaincu, mais : 
Malheur a ceux qui s e  trompent. 

MAURICE BLOCK. 

NATIONALVEREIN. Association nationate 
fondee en Allemagne en aoht 1859, pour tra- 
vailler a la réalisation de I'unité de ce grand 
pays. Elle compte plusieurs niilliers de mem- 
bres (10 a 12,000), parrni Iesquels beaucoiip 
d'liommes marqiinnts du parti progressiste, les 
Bennrngsen (prc'sident de I'association), les 
Scliultz-Delitzscli (le grand promoteur des ban- 
ques populaires), les Unruli, les Lette, Metz, 
Fries, Müller, etc., etc. 

Le programme de cette association peut s e  
resumer en un mot : unité. Sur ce point, tousles 
membres sont d'accord , et des inillions d'Alle- 
mands sympathisent avec eux. Ou n'est divise 
que sur  le inode de réalisation. J1 ne  saiirait 
etre qiiestion de violence,ni de moyen secret : 
c'est au grand jour qu'on veut agir et par la 
persuasion. C'est dans ce but aussi qu'on pu- 
blie un journal Iiebdomadaire. 

On a reproché aux fondateurs du NationaE 
verein d'avoir désiré menager l'hégémonie (la 
suprématie) a la Prusse. Ce reproche n'a paru 
grave qu'aux amis de l'butriche , qui conside- 
rent I'exclusion de cet empirecomme un amoin- 
drissement de l'Allemagne, ce qui les a réuuis 
en une contre-ligue, dile de  la Grande-Alle- 
magne. Mais ce parti, comme tous les partis 
conservateurs , montre bien moins d'activitk 
que les partisaus du Nalionalverein. Du reste, 
dans plusieurs circonstances, en 1862 et 1863, 
on a desavoué ces préfkrences réelles ou ima- 
ginaires pour la Prusse. 
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La tache que I'association a assurnke est im- 
niense: elle est certainernent vatriotioiie.rnais 
ori peut se demander si elle est réali'sable. Si 
les gouvernements des divers Etats allemands 
étaient tyranniques, il eiit &te relativement fa- 
cile de soulever les populations contre eux; 
mais, dans la situation actuelle des clioses, on 
ne peut Ctablir qu'un prograrnme qui conserve 
ces gouvernemenis, en leur enlevant seulement 
la représentation a l'extérieur et le comman- 
dernent de I'arrnbe. 

Le Nationalverein a son centre a Got11a.Plu- 
sieurs Etats allemands ont refuse de lui accor- 
der l'autorisation sollicitée de  s'etablir chez 
eux; quelques-uns meme ont fait subir des 
persbcutions a ses membres; il n'en a pas 
moins ses ramillcations partout en Allemagne. 
Ses priricipaux cliefs sikgent dans les Cliam- 
bres, plusieurs journaux leur son t devoues, et  
une forte partie de I'opinion est poiir eux. Au 
mornent ou nous écrivons ceci, on peut r n h e  
$¡re qiie i'opinion publique entibre de I'Alle- 
rnagne est avec eux. Yous voulons parler de la 
question du Schleswig-Holstein (voy.), devenue 
brlilante par la mort du roi de Danernark. Le 
24 novembre 1863, le comité permanent de 
I'association publia un manifcste au peuple al- 
lemand, dont nous extrayons quelques passa- 
ges : 

a .... Rous nous adressons d'abord a voiis , 
princes allemands, pour vous avertir ! Comme 
flis de la patrie cornmiine, rappelez-vous la 
grave responsabililé qui vous iucombe, rappe- 
lez-vous qu'un peuple peut pardonner et ou- 
blier mainte injustice, al'exception d'uneseule 
cbose : la trahison de son lionneiir et de sa li- 
berté ris-a-vis de I't'trangerl Qui reepeclera a 
I'avenir votre propie lkgitimité, si vous aban- 
donnez les droits d'un prince allemand Ibgitime 
a un oppresseur étrangcr? qui croira d6sormais 
a votre rnission de conduire les peiiples,si rous 
&es capables de tromper cette fois-ci les justes 
cspérances du peiiple? 

U Díais qiiellc que soit la ri.solution des prin- 
ces,  vous, freres allcmands, nous voris conju- 
rons d'agir vous-memes, cliacun a sa place, 
chacun avec sa force entiere, d'etre unis sans 
egards pour des interets particuliers ou de parti, 
dans le danger coinrniin, d'etre unis dans la 
defense cornmiine de  I'lionneur et de I'indé- 
pendance nationale. n 

Et plus loin : 
n Frbres allemands! 

aVous vous etes bien des fois souvenus du 
Schleswig-Holstein dans vos discours et vos 
chants patrioliques; rous avez juré maintes fois 
qu'il pourrait cornpter sur  vous au rnoment de- 
cisif. Hommes et jeiines gens, vous avez brave- 
ment exercé ros forces dans les lieux de gym- 
nastique et de tir, vous avez celebré votre 
fraternitk dans les grandes fetes, vous vous @tes 
consacrés au service sacré de  la patrie. 

Que mnintenant les actes rkpondent aux 
paroles I L'étranger s e  rnoque de la circonspec- 
tion allemande; faites voir que ses plaisante- 
ries ne  s'adressent pas a vous, que vous n e  
tenee pas compte de scs menaces, que qiiand 

il s'agit de  i'honneur national, vous n e  crai- 
gnez pas merne ses armes et ses arméesl ... n 

On reconnaftra que ce manifeste ne peche 
pas por dCfaut d'bnergie; c e  qiii cst remar- 
quable, c'est qu'il ait paru a Berlin, sous un 
gouvernement qiii n'approuve pas cette procla- 
mation du NaLionaluerein. 

Bien qu'on nous dise de plusieurs cdtes que 
cet appel a éte entendu, nous nous abstenons 
d'ajouter des conjectures sur les rks~iltats ; 
nous pouvons cepeiidant faire observer que 
cette association doit avoir conquis une grande 
influence sur L'opiuion, s i  elle ose et si on la 
laisse parler aiiisi. NAIJRICE BLOCK. 

NATIONALZEITUNG (Gazette nalionale). 
Ce journal a été fondd ti Berlin aii i e r  avril 
1848, c'eet-a-dire quelqiics jours a peine apres 
l'établissement de la liberte de la presse. 
M. F. Zabel en fut le redacteur en chef, et il 
l'est encore actuellement (1864). La National- 
zeitung est une feuille democratique qui s e  
consacre au developpement de la Constitution 
et  de ses cons6quences Iégales, et qui inscrit 
dans son programme I'autonomie des Commu- 
ncs, la liberte du commerce et  de I'induatrie, 
la siippression de toute régleinentation inutile; 
Elle est surtout repandue parmi la classe 
moyenne, et  ses articles de foiid, souvent re- 
rnarqiiablee,lui ont valii uric autoritk incontes- 
tee. Elle porte une attention particuliere au 
rnouvement des grandes affaires Gn:incikres. 

Le nombredes aboniiés est d'enriron 10,000. 
Les principaux collaborateurs de la National- 

zeilung sont MI. E. Matllizi et C. Borotius, 
poiir la partie politique ( e t  jusqu'en 1856, 
Al. Paalzow), et DI. O. Rlicliaélis pour la partie 
économique. M. Micliaélis est en meme ternps 
membre de la Cliarnbre des dbputés de Berlin, 
c'est liii qui a été le rapporteur, a la Cliambre, 
du trnité de coinrnerce franco-prlissien ( 2 aolit 
1862), rapport dont les conclusions onl été vo- 
tées a la presque unaniniitii. 

L'éditeur du journal est DI. B.W'olR, proprie- 
taire du burcau de correspondance tblkgraplii- 
que. M. B. 

NATURALISATION. Plusla civilisationgén&- 
rale fait de progres, plus aussi les nalionalilCs 
doivent s e  rapproclier; mais il ne suit pas de la 
qu'elles doivent abdiquer jarnais leurs qualités 
propres et  s e  perdre, pour ainsi dire, les unes 
dans les autres. A notre sens, au contraire, il 
convient que chacune, fidele a son génie par- 
ticulier, poursuive séparément le but que s e  
proposent les sociétes humaiaes, c'est-a-dire 
I'nccroissemant progressif des lumibres , du 
bien-etre, de la moralité et de la liberté. L'u- 
nité ou , s i  ron veut , le cosmopolitisrne nous 
apparaissent donc dans la communauté di1 but; 
on aurait tort de les chercher dans la renon- 
cialion a I'idée de nationalite el de patrie. Les 
nations obeissent a leur deslinée providentielle 
cn gardant leiir individualité. 

Est-ce a dire qu'elles doivent s e  'défcndre 
avec un soin jaloux de l'approclie dc  I'etranger 
et  rejeter de  lcur sein celui qui, en s e  soiimet- 
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tant aua lois du pays, demande a participer 
aux droits et avautages de la socibté au milieu 
de  laquelle il reside? Personne ne  l e  pensera. 
Une nation généreuse et libérale est natiirelle- 
merit amenée a recueillir chez elle les victimes 
des luttes politiques ou des pers8cütions reli- 
gieuses; elle ouvre volontiers ses portes aux 
savants, aux artistes, aux industriels; il est 
juste que s i  le séjour des uns ou des autres 
s'est prolongé, si les intérets, les affcctions les 
ont attacliés au  sol, la nouvelle patrie qu'ils 
ont adoptée et  a laquelle ils s e  sont donnCs 
sans réserve, les adopte a son tour et les fasse 
participer a tous les droits de ses citoyens. 
L'intéret bien entendu est ,  a cet kgard, d'ac- 
cord avec l'humanité et  la jiistice : du moment 
qu'un étranger a été accueilli dans un pays, 
qu'il y a contracte des relations de  famille, 
d'affaires qui lui font désirer d'&tre assimile 
aux nationaux, le mieux est sans donte de ne  
pas lui marchander l'liospitalité et de faire en 
sorte qu'il ait toutes les raisons possibles de 
concourir au bien commun. 

En ceci, I'on sent que noiis envisageons un 
peu l'accession de l'étranger uu point de vue 
d'une nation qui, renfermant en elle-meme les 
61éments nécessaires a sa grandeur, n'a pas 
besoin d'appeler les sujets d'une autre puis- 
sance pour suppléer soit a I'insuRisance de la 
population, soit a son ignonnce des arts ou de 
l'industrie, soit au manque de capitaux. Nais, 
pour une nation placée dans ces deriiieres coii- 
ditions, I'interet d'admettre l'etranger est bien 
autrement sensible; il vient fertiliser un sol, 
civiliscr une contrée qui , abandonnbe aux 
moyens purement locaux. aurait langiii de lon- 
gues années encore. Comment Iui refiiser le 
titre de citoyen de ce pays dont le dbveloppe- 
ment et, pour ainsi dire, I'existence meme sont 
e n  partie son oiivrage? 

Pour les citoyens envisagés isolément, le 
droit de changer de patrie decorile du principe 
de  la liberté individuelle; rarement, il est 
exercé de  plein gre, car un  lien sympathique 
attaclie naturellement l'liomme au pays ou il 
est ne  et  il liesite toujoiirs A le quitter, memc 
quand il n'y rencontre pns les condilions avan- 
tageuses qu'un autre pays offrirait a I]exercicc 
d e  son activité; l'abdication de la patrie, réduite 
aux conséquences des causes que nous venons 
de  prévoir, ne  sera donc jamais qu'exception- 
nelle, et il n'est pas a craindre qiie l'individua- 
lité, l e  caractkre propre de la nation en faveur 
de  qui elle a lieu en soient alteres. 11 semble 
donc que tout commande d'accueillir avec bien- 
veillance celui qu i ,  offrant d'ailleurs des ga- 
ranties sufisantes, demande a participer aux 
charges et  aux béneíices de I'association natio- 
nale. L'acte qui consacre son admission et  la 
constate est la waturalisation. 

Sous I'ancienne jurisprudence, la naturalisa- 
tion était accordée par des lettres dii grand 
sceau, dites letlres de naturalite', qui n e  pou- 
vaient émaner que  du roi, a l'exclusion de  tout 
autre seigneur, jiige ou cour sonveraine, mais 
qui devaient etre enregistrees au Parlement. 
Ces lettres étaient rbvocables. 

La loi du 30 avril 1790, les constitutions de 
1791 et de  I'an 111 introduisirent la naturalisa- 
tion de plein droit qiii s'opérait par le fait mBme 
de l'accomplissement de certaines conditions; 
mais en oütre le pouvoir Iégislatif s e  reserva 
la faculté de donner a un Ctranger un acte de 
naturalisation, sans autre condition que de fixer 
son domicile en France et d'y preter le serment 
civique. La loi du 26 aofit 1792 dbfbra le titre 
de citoyen franr+is a dix-sept étrangers parmi 
lesguels on trouve les noms de Priestley, de 
Bentliam, de Wilbeiforce, de Yeutalozzi, de Was- 
hington, de Yadison, de Klopstock et de Kos- 
ciusko, auaquels on voit a í ec  peine associés 
ceux de Tlioruas Payne et d'hnacliawis Clootz. 

La Conslitution du 22 frirnaire an VI11 exigea 
un stage de dix années qii'iin senatus-consulte 
di1 19 février 1808 reduisit a unan, en fareurdes 
étrangers qui auraient rendu de grands services 
a I'htat; dans ce cas. comme dans I'autre, i'b 
tranger natiiralisé Ctait apte a siSger dans les 
assemblées 16gislatives. L'ordonnance du 4 juin 
1814 formula, a cet Pgard, une distinction; la 
naturalisation concédée en vertu du sénatus- 
consnlte de 1808 ne donna plus i'aplitude aux 
fonctions de député; mais en 1814 le mi, con- 
siderant n qu'il importait de ne voir siéger dans 
les cliambres que des Iiomnies dont lanaissance 
garantit l'alfection au sourerain et aux lois de 
1'Etat et qui eiissent éte Clevés des Ic berceau 
dans l'amour de la patrie, o s e  réserva le pri- 
vilbge d'accorder des leltrcs de naturalisation 
dc maniere a pouvoir toujoiirs, etpour de grands 
et importants services, élever iin étranger a la 
plénitude de  la qualité de citoyen franpais. 
Poiir que cette recompense, U l'une des plus 
Iiautes que le roi p i ~ t  decerner, acquit un degre 
de solennité qiii en relevit encore le prix, n il 
fut stipulé que les lettres de naturalisation se- 
raient vérifiées par les deux cliambres. Du 4 
juin 1814 au 24 février 1848, vingt-deux étran- 
gers seulenient obtinrent la grande nalurali- 
sation. M .  Bixio la reput du gouvernement pro- 
visoire. 

Le décret du 28 mars 1848 facilita la natu- 
ralisation; ce n'ctait qu'une mesure puremeut 
temporaire. BientOt la loi du 3 décembre 1849 
intervint; elle forme la 16gislation délinitive de  
1s matiere. II Le président de la Républiqne, dit 
I'article te: stafuera sur les demandes en na- 
turalisatioii. - L 3  naturalisation n e  pourra Btre 
accordee qu'apres enquete faite par le gouver- 
nement relativement a la moralité de l'ktranger, 
et surl'avis favorable du conseil d'Etat.L'étranger 
devra en oiitre reunir les deux conditions sui- 
vantes: lod'avoir. a~resI'Aee de viiiat et  un ans 
accomplis, obten; fau torisition d'&blir son do- 
micile en France. conformément ai'article 13 di1 
Code civil; 20 d'avoir resid8 pendant dix ans en 
France depuis cette autorisation. - L'éiranger 
naturalisd ne jouira du droit d'éligióilile 
2'Assemble'e nationnb qu'en vcrtu d'une loi. 1 
- a Néanmoins, ajoute I'article 2 ,  le délai de 
dix aiis pourra etre rédiiit a une année en fa- 
veur des étrangers qui auront rendu a la Francc 
des services irnportants, ou qui auront apporté 
en France, soit une industrie, soit des inven- 
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tions utiles, soit des talents distingués, ou qui reproduit ces articles dans ledecretde 1852, il 
auront forme de grands établissements. D est clair qu'on les a pris dans le sens qu'ils 

Ces dispositions sont assez simples pour s e  avaient a I'origine. Qu'on ne parle donc poiiit 
passer de commentaire. Cependaiit une grave de textes contradictoires entre eux; ils ont 
difliculté s'est klevke au cours de la vCrifica- cocxisté dans un temps et sous un régime ou 
tion des pouvoirs faite au Corps legislati€ dans I'on n e  voyait aucune dificulté i les appliquer 
la session de 1863-1864, sur  I'application du chacun dans I'ordre d'idees et de faits qu'il 
dernier paragnphe de I'article ter. concernait. Par couskquent, l'article 52 du dé- 

11 s'agissait d'un d6puté qui, nommé l e  31 cret de 1852 n'a point et ne  saurait avoir pour 
mai par le dkparfement de  la Dordogne, ne  te- effet d'abroger I'article le' de la loi de 1849. 
nait la qualitk de Francais que d'un décret im- Quant a l'abrogalion par l'esprit des institu- 
périal intervenu le 16 du meme mois. Le rap- tions, aucun procede d'argumentaiion n'est 
port sur cette election a éte presenté et discute plus dangereux, et la sagesse des tribunaux 
a la seance du 19 novembre (Monideur du 20). l'a toujours repoussk en se fondant sur le droit 
Dans le sens de la validité, on a soulenu que public de tous les temps et  sur le decret du 
I'abrogation de la rkserve faite par la loi de 21 septcmbre 1792. (Voy. Cass. 29 avril 1848.) 
1849 au prorit dii pouvoir législatif rhsultait de 11 n'en est pas non plus qui soit moins con- 
i'esprit des nouvelles institutions, du texte du cluant dans la question, car s i  nos institutions 
décret organique du 2 fevrier 1852 et de i'ad- actuelles cornportent un pouvoir legislatif vCri- 
mission par le Sénat, en 1854, d'un étranger, table et  sérieux, il faut lui reconnaltre les attri- 
d'origine polonaise, qui n'avait pas ubtenu les butions essentielles d'un te1 pouvoir. L'une de 
lettres de grande natriralisation prescrites par ces attributions est de juger des cas ou I'éligibi- 
I'ordonnance de 181 4 ,  iii bit I'objet dc la loi litepeut Ctre conféreeaux btrangers. Louis XVlll 
spkciale exigCe par la législation de 1849. l e  reconnaissait le jonr meme ou, de  s a  pleine 

En 1849, a-t-on dit, le pouvoir execulif etait autocité, il oclroyait la cliarte constitutionnelle 
subordonnb; la souveraineté dans sa plenitude (4 juin 1814); il sied mal a un goiivernement 
etait concentree dans I'Assemblée nationale, il issu des suffrages populaires de le contester, 
était natiirel que 1'Assemblée se  réservit d'ou- et le nombre des Francais d'origine est d'ail- 
vrir les portes a un iitranger et refusit cette leurs assez considerable pour que le choix des 
faculté a un président electif. Aujourd'hiii que caiididats oíüciels iie soit pas diflicile. 
le souverain hkreditaire a seul la proposition. Jusqu'ici nous avons enrisagé la naturalisa- 
la sanctioii et la promiilgation des lois. comment tion au point de vue de i'étranger qiii acquiert 
jui refuser le droit, incomparablement moindre, la nalionalite franqaise; dans I'hypothése in- 
de conferer a un étraiiger l'aptitude a etre élo? verse, celle d'un Francais qui veut s e  faire na- 
L'article 52 du decret organique du 2 février turaliser en pays étranger, l'autorisation du 
1852, base de notre systeme electoral, abroge, gouvernement francais est necessaire, aux ter- 
d'ailleurs, formellement toutes les lois ante- mes d'uii decret du 26 aoht 1811 que le con- 
rieures et regle a nouveau les conditions de seil d'État, dans un avis du 26 mai 1842, a 
I'eligibilitC. Or, suivant les articles 12 et 26 de consideré comme torijours en vigueur. Les de- 
ce décret, tout electeur, apart  deiix différences mandes doivent etre adresskes au ministere de  
qui ne touclient pas a la question, est éligible. la justice, qui délivre les autorisations réclamCes 
h'ul doute, par conséquent, que l'étranger na- pour des motifs legitimes. Le plus sowent ,  l e  
turalisé, auquel personne n e  peut contester Francais n e  veut acquerir a i'étranger le titre 
I'électorat, ne  possede, en meme temps et i de citoyen que pour obtenir i'aptitude a faire 
droit kgal, i'éiigibilite. le commerce ou a posséder des immeubles. En 

Nous pensons qu'on peiit d'abord écarler obkissant a des necessites d e  cette espece, il 
I'argument emprunté aux précédents duSénat; n'abdique poiut en réalite sa patrie et ne perd 
les membres de ce corps politique ne repré- pas i'esprit de retour. Aussi a-t-on souveiit he- 
sentent pas le peuple; nommés par le souve- site a le regarder comme exclu de  la grande 
rain, ils ne tierinent leiir aptitude que de sa famille franqaise. Par exemple, le conseil dlEtat 
rolonte. a jugé, le 18 juin 1842, que i'obtention des 

Au contraire, d'apres les principes de notre lettres de grande bourgeoisie, a Hambourg, 
droit public, altestés par le preambule de I'or- n'équivalait point la naturalisation a l'é- 
donnünce de 18 14, et auxquels la loi de  1849 tranger. 
ne faisait que se  conforrner, les étrangers na- A I'exemple de la France, plusieurs pays de  
turalisks ne  po~ivaient devenir les mandataires i'Europe ont adopte le principe en vertu duque1 
de la nation qu'en vertu de  lettres de grande le gouvernement s e  rkservele droit d'autoriser 
naturalisation veririkes, c'est-Mire coutrdlees la naturalisation de ses nationaux A I'étranger. 
2t conflrmCes par les cliambres. (Voy. Duver- Ce sont, notamment: i'Autriche, la Baviere, 
gier, t. XXVIII, p. 36.) Or, ni le décret de 1852, Hesse-Darmstadt, Hesse electorale, Nassau, la 
ni l'esprit des institutions impPriales n'ont rien Priisse, i'ltalie, fa Suede, etc. - Revenons a 
de contradictoire avec ces principes, consacres la naturalisation considéree au point de vue du 
par la disposition formelle delaloi de 1849. pays qui admet I'étranger, ponr dice un mot 

Les articles invoques du dkcret de 1852 sont des diverses legislations de I'Europe. 
empruntks ti la loi electorale de novembre 1848, Depuis les 7' e t  88 statuts de Victoria (cli.~xvr, 
qui apparcmment n'avait pas pour but d'abro- art. 16), la naturalisation s'obtient en Angle- 
ger par avance la loi de 1849. Or. quand on a terre sans recourir au Parlement; l e  postulant 
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s'adresse au ministre compktent qui, apr&s en- 
quete, délivre un certificat dont l'effet est de  
donner a I'etranger qui reside en Aiigleterre 
tous les droits d'nn naturel-né, sauf celui d'6- 
t r e  membre dii Conseil prive ou du Parlement. - La denizatio?~ est une sorte de naturalisa- 
tion imparfaite qui donne l e  droit d'acqukrir 
des immeubles par voie d'acliat ou en vertu 
d'uii testament, mais non par droit de  succes- 
sion. Le denizen n'est point dispense de payer 
les droits imposes aux étrangers; il ne peut 
occuper aucun emploi public, militaire ou civil, 
ni recevoir de la couronne aucune concession 
8'immeubles. 

En Autriche, une rksidence de  dix aus est 
nécessaire poiir obtenir la natiiralisation par 
l'un des modes en vigueur, qui sont la nomina- 
ti011 aux fonctions publiques ou la collatioii par 
les autorités administratives snperieures. Nous 
retrouvons des regles analogues en  Prusse; 
mais la loi du 3 1 decembre 1842, qui donne aux 
gouvernements des districts le pouvoir d'ac- 
corder la naturalisation, n'exige de I'etranger 
auciine coiidition de skjour; il siiilit qii'il jiis- 
tifie d'une bonne conduite et  de moyens d'exis- 
tence. En Bavidre, la naturalisation est regle- 
mentee par un  edit du 26 mai 1818. 

Dans le royaume des Pays-Bas et en Rttssie, 
la naturalisation est accordke par le roi oii 
I'empereiir. Aiix Élals-linis, le Congrhs génhral 
a seul le droit de  faire des lois sur la natiirali- 
sation. Aux termes de celle di1 24 mai 1828, re-  
tranger doit déclarer sous serment, devant une 
aiilorité judi~iaire,  son intention de devenir 
citoyen des Etats-Unis; il est ensuite soumis a 
une sorte de stage de deux ans, apres lequel 
la legislature particuliere de  l'un des Etats peut 
lui confCrer déíinitivement le titre et les droits 
de citoyen. CASIMIR FOURZIIER. 

NATURALITE. Voy. Natnralisation. 

NAVIGATION. Les arts utiles a I'humanite 
ont Cté inventes siiccessivement ; ils ont pour 
la plupart une date dans I'liistoire de la civili- 
sation. Mais on cliercberait en vain a fixer cette 
date pour I'art de la navigation; ses origines 
s e  perdent bien au deli  des temps historiqnes 
et semblent s e  confondre avec celles de I'hu- 
manite. Les peuples les plus saiiyages savent 
construire des canots; les premiers 1iornrr.e~ 
en orit fabriqué des qu'ils ont éte arnés  d'une 
Iiaclie de  pierre pour tailler le bois; op a trouve 
des canots ,enfouis sous Ics terrains d'alluvion 
des lacs d'Ecossc, et  les Iiabilants primitifs de  
la Siiisse gagnaient sur des canots leurs ca- 
banes lacustres. C'est que les rivieres, les lacs, 
la mer ont Ctb les premieres routes ouvertes 
l'activité des homines et  sont restés pendant 
longtemps les seules praticables au grand com- 
mcrce. Les fleuves sont des chemins qui mar- 
client, a dit Pascal: de la leurs avantages. Sur 
terre, il faiit tracer la route a grands frais en  
aplanissant le sol et en construisant une 
chaussée; quand la route est tracee, il faut A 
grands frais encore transporter les personnes 
et les choses sur le dos des b&tes de somme 

ou sur  des vAhiciiles et aczroltre d'autanl plus 
les frais en diminuant la cliarge que l'on a pii 
moins dkpenser pour entretenir cette chauss6e. 
Sur l'eau, au contraire, une voie naturelle- 
ment plane suit les vallees fertiles, se ra- 
mine dans les plaines, traverse les plus impené- 
trables forets, s'ouvre un passage entre les 
rochers; un bafeau y soutient en Cquilibre u n  
poids demarctiandises que cinquantecharrettes 
auraient peine i tralner; nul eifort a la des- 
cente; a la remonte quelques chevaux, mar- 
chant a pas lents sur  la rive, trioniphent aisk- 
ment de I'obstacle opposé par le courant. Aussi 
est-ce sur le rivage de la mer ou sur le bord 
des fleuves qii'ont ¿.te fondees la plupart des 
grandes villes, et presque toutes celles qui sont 
devenues et qui sont restées prosperes ont dú 
la continuite de leur fortune a cetle heureuse 
situation. On ne  trouve gnere d'exceptions a 
cette loi qu'en Orieiit et en Afrique sur la limite 
des dkserts : exceptions plus apparentes que 
réelles; car le dCsert est commeiin ocban sur la 
surface duque1 I'homme peii civilise guide plus 
aisement une caravane qu'il ne  creuse une 
route dans des regions habitées. 

Depuis la fondation de  Tyr dans I'antiquitk, 
jusqu'a celle de Sidney et desan-Francisco,les 
exemples abondeiit, et  pour les knumkrer, il 
faudrait passer en revue I'histoirede tous les si&- 
cles et de tw~tes  les cités. Sans sortir du terri- 
toiredelaFrance, lapremi&revilleconnue y a etk 
fondee par un peuple de marins dans une anse 
voisine des bouches du Rlibne, et le Rhbne s 
&te la premibre route des Gaules, parce qu'il 
conduisait a la DIediterranee, centre de toiit le 
commerce de I'antiquite. Qiiand les Romains 
eurent beti Lyon au conflucnt du Rhdne et  de 
la Sadne, cette cite devint bientdt la plus riche 
et la plus peuplke du pays. Au moyen @e, les 
foires les plus importantes se tenaient a Beau- 
caire, sur le RhOne, a Troyes et dans les autres 
villes de Champagne situees sur  le cours su- 
perieur de la Seine et de  ses affliients; s i  les 
foires de Charnpagne ont étk s i  celebres, c'est 
qu'elles etaient, comme AlCsia bitie par les 
Pliéuiciens, lepoint de jonction de deuxgrandes 
routes, dela Seine et dc IaSadne, de Paris e tde  
Lyon, etlerendez-vous desmarcliandsdu nord et  
du midi. Aii deli  de Paris, Rouen, et plus tard 
qriand la France, au scizieme siecle, entreprit 
le grand corninerce de I'Océan, le Havre, mar- 
quent les dernihres étapes de cette route. Au- 
jourd'hui encore, quellcs sont, aprus Paris, les 
plus grandes villes de France? Lyon. Rouen 
et Toiilousc, Jiarseille, le Havre, Bordeaux et 
Nantes, c'est-a-dire les grands entrcpdts de la 
navigation interieure e l  de la navigation mari- 
time. 

Pendant de longs sibcles, la navigation ma- 
ritimc ne fut aclive que dans la DIBditerranee, 
la seule grande mer dont on conniit tous les 
r i v a ~ e s  : c'est le temps de la prospérite de Tyr, 

&e. iorsque I'aciivitk perseverante des Portu- 
gais eut poussé la decouverte des cdtes de 
l'hfrir~iie jusqu'au cap d e  Bonne-Esperance et 
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quc le genie de Christophe Colomb eut doté 
I'Espagne d'un monde nouveau, i'horizon ma- 
ritime, borne jusque-la aux Cclielles du Levant, 
s'étendit tout a coup; blagellan entrcprit avec 
succes le tour du monde, et  le globe enticr, 
dans ses rCgions habitables, fut ouvert aux re- 
lations du comnierce. Ce fut une grande r h o -  
lution. L'art de la navigation s e  transforma 
pour s'élever a la hauteiir de ses nouvelles des- 
tinées; les navires eurcnt une capacité plus 
grande pour contenir les marchandises plus 
abondaiites, des flancs plus solides el  de plus 
hautes voilures pour résister aux tempetes et 
traverser les océans; les galeres, derniers 
restes de  i'enfance de l 'art, disparurent; la 
science arma le pilote d'instruments plus précis 
pour observer les astres, pour tracer ou re- 
connaltre sa route sur la carte. Le commerce 
prit un developpement qu'il n'avait jamais eu. 
et, en excitant les nations 5 produire par la 
perspective des débonchés qu'il leur ouvrait, 
il accrut la ricliesse mobilikre et  commenca a 
seconder par i'accumulation du capital les ef- 
forts du travail. En politiqiie, le résultat nc fut 
pas moindrc ; la prepondbraiice passa aiix peu- 
ples riverains de l'océan, cliez lcsquels abou- 
tissaient les grandes routes du monde maritime 
et  affluait la ricliesse. Le Portugal et  I'Espagne, 
qui avaient fait les découvcrtcs, en proflterent 
les premiers. Le Portugal, il est vrai, succoinba 
de bonne Iieure sous le fardcau d'un empirc 
colonial qui excédait ses iorces; mais, pendant 
la preniikre inoitié du seizikme siécle, l'Espagne 
sous Charles-Quint fit la loi a I'Europe et put 
aspirer a la rnonarcliie univcrselle. Puis vint 
le tour de la Hollande, et pendant toiit le dix- 
septieme sihcle, les plus grands Etats envierent 
la prosperité de cette petite république perdue 
au milieu des marais du nord. La France s'en- 
richit a la mCme epoque par le commerce et 
les manufactures et se serait enrichie plus en- 
core, sous I'administration dc Colbert, si i'am- 
bition conquCrante de Louis XlV n'avait dé- 
tourné son activite et tari mSme pour quelquc 
temps les sources de la production. L'Angle- 
terre, placée dans une lle, a i'extrCmité du 
continent, comrne un v~isseau parti d'Europe 
et faisant deja voile pour le Nouveau -lIonde, 
recueillit les derniers et les meilleurs profits 
de cette révolulion politiclue; elle fonda sa puis- 
sance maritime sur I'extension de son com- 
merce et devint au dix-IiiiitiCmc siecle I'arbitre 
(le i'Europe. Dans notre siecle, a grandi, de  
1:autre c6té de I'Atlantique, la republique des 
Etats-Unis. C'est un rejeton de la vieille Europe 
que la navigation a v ~ i t  porté dans le Nouveau- 
Monde; grace a la navigation qui lui apportait 
sans cesae de nouvelles rccrues et  qui Iui per- 
inettaitde resserrer chaqiie jour ses liens com- 
inerciaux avec le vieux continent, cette rCpu- 
blique, riveraine des deux Ochans, a pris rang 
au nombre des grandes puissances mariiimes, 
et ,  malgre les tristes dissensions qui l'affaiblis- 
sent eii ce moment, elle restera par la force 
mCme des choses un grand peiiple de naviga- 
teurs. 

La revolution causee par les dkcouverles d e  

Christophe Colomb e t  de Vasco de  Gama est de 
beaucoup la plus importante dans i'liisioire de 
la navigafion. De nos jours, cependant, il s'o- 
pkre encore des cliaugements qui auront de  
grandes conséquences. La facilité avec laquellc 
les produits pcuvent etre transportes sur les 
chemins de fer, étend le rayon d'approvision- 
nement et le marclié des ports; elle accrolt 
chaque jour la clienthle du commerce maritime. 
L'emploide la vapeur produit sur mer les mkmes 
effets que sur terre : celerité et fréquence des 
relalions; il assure de  plus la rbgiilarité des 
services. L'accroissement du nombre des voya- 
geursen estlaconséquencelaplusimmédiate. La 
quanlité des marchandises, conséquence d'unc 
activitC industrielle plus grande, a augtnenté 
beaucoup plus rapidement encore; il est telle 
marine qui depuis le commencement du siecle 
et surtout depuis la fln des guerres de I'Empire, 
a décuple, et  il n'en est pas une seiile qui n'ait 
fait de notables progres. Le tonnage des na- 
vires marchands s'est élevé, au dix-neuvikme 
si6cle, comme il s'ktait élevé au seizieme. L'hé- 
lice a permis a la vapeur de  seconder la voile 
et  de franchir les régions ou le calme retenait 
les navires enchalnhs; I'alliance de ces deux 
moteurs pouvant s e  suppleer I'un l'autre est 
aujourd'hui etsera longtemps encoresans doute 
le modc de navigation le plus avaiitageux parce 
qu'il concilie la vitesse ct I'économie. 

La navigation intc'rieure des fleuves et  des 
rivieres n e  pouvait pas faire une fortune aussi 
rapide que la navigatioii maritime, parce qu'elle 
n'avait pas de nouveaux mondes a découvrir et  
que le progrks des temps lui a creé successi- 
vement la couciirrence des routes et des che- 
mins de fer. Elle a eu cependant, comme la 
navigation maritime, sa révolution du seizi6me 
siecle. Jusqu'a cette bpoque, entre le bassin de 
deiix fleuves voisins, lacommunication ne pou- 
vait avoir lieu que par une route de terre, par un 
porlagc, comme on disait au Canada; de la I'ori- 
gine d'Alesia en Gaule. Les Italiens imaginerent 
les canaux a écluses; les bateaux ont pu des 
lors remonter les pentes sur  ces cours d'eau 
artiliciels et franchir la barriere qui separe les 
bassins. Léonard de Yinci apporta en Frarice 
cette ingCnieuse idée: et le dix-septieme sihcle 
vit creuser nos preniiers canaux a écluses. La 
Hollande et les Flandres complétQent le réseau 
de leiir navigation intérieure; I'Angleterre, la 
Russie, I'Allcmague suivirent cet exemple au 
dix-huitieme et au dix-neuvibme siecle; aujour- 
d'hui, bien que ce travail soit encore incomplet 
et  ait été quelque peu découragé par le succes 
des voies ferrées, la plupart des États de  i'Eii- 
rope ont des canaux et  presque tous les grands 
fleuves communiquent entre cux. La péninsule 
scandinave au nord, et les trois péninsilles du 
midi, Espagne, Italie, Turquie, sont les plus 
mal partagées 5 cet Cgard. La Turqiiie e t  la 
Grece n'ont pas un seul canal, quoique la na- 
ture semble leur en avoir indiqué plusieurs, 
entre autrcs Ic canal du bas Danube et celui 
de  i'isthme de Corinthe; l'ltalie qui, dans la 
vaUCe du PO, possede quelques canaiix de na- 
vigation e t  tant de beaur canaux d'irrigation, 
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manque presque complétement des uns e t  des 
autres dans les parties du centre et du midi. 
La pkninsule hispanique a laquelIe sa position 
entre la Méditerranée et I'Océan, les longues 
vallCes parall&les de ses fleuves, i'absence de 
bonnes routesauraient dCidepuislongtemps faire 
un devoir de creuser des canaux, n'est guere 
mieux dotke que I'ltalie; elle ne  possede guére 
que le canal de la vieille Castille, le canal latk- 
ral & l'fibre et l e  canal qui relie l e  cours supe- 
rieiir du Guadalquivir a la Méditerranée. Dans 
le nord le royaiime de Suede a voulu s'affran- 
chir de la servitude que le paesage du Sund 
imposait i ses navires et il a fait creuser le 
canal de  Gota qui. de Gothenbourg, aboutit par 
les lacs de la Golhie a la mer Baltique; mais le 
commerce semble prkférer la route plus facile 
du Sund que le racliat du péage a délivré de  
son principal obstacle. Apres la Hollande. la 
Belgique et  les Flandres que leurs nombreux 
cours d'eau et leur sol bas et uni ont permis 
de  sillonner en  tous sens d'utiles canaux. 
1'Angleterre occupe le premier rang: niil pag-S 
en Europe n e  possCde autant de cbemins de  
fer; peu de pays ont autant de canaux; cliez 
une nation riche les deiis modes de  transport, 
repondant a des besoins divers, peuvent exis- 
ter simultanement et prosperer tous deux, 
quoique dans une mesure inegale. 

En France, Paris est le centre d'un systhme 
de  canalisation qui relie au  bassin de  la Seine 
tous les fleuves environnants, la Somme et 1'Es- 
caut par le canal Croeat et le canal Saiut-Quen- 
tin, la Meuse par le canal des Ardennes, la l o -  
selle et le Rliin par le canal de la l a r n e  au Rliin, 
le Rhbne et  la Sadnepar lecanal de Bourgogne, 
la Loire par l e  canal du ffivernais et le canal 
du  Loing. Hors de ce iéseau il faut encore ci- 
ter le canal du Rh6ne au Rhin qiii, par la Sadne, 
le Doubs et 1'111, .réunit Lyon et  Strashourg, le 
canal du Centre qui, par Dijon et  Chhlons, rku- 
nit la Sadne et  la Loire, le canal lateral a la 
Loire, le canal du Berry qiii dessert les forges 
et  les houill6res du centre, le canal de  Nantes 
d Brest qui rattache les rivieres de la Bretagne 
a la Loire, le canal du hlidi, beau travail de Ri- 
quet etd'Andreossy, qui, s'étendant de Cette a 
Toulouse par-dessus les Ckvennes, relie par la 
Garoiine i'0céan et  la llediterranée. 

En Allemagne, la presqii'ile du Jutland est 
coupee au midi par le canal de I'Eyder, et plu- 
sieurs canaux ahoutissant i Lubeck font com- 
muniquer 1'Elbe inferieure avec la Baltique. 
L'Elbe, I'Oder, la Vislule communiquent en- 
semble vers le milieu de leurs cours par les 
canaux qui ont relik leiirs affluents et facilité 
la navigatiou fluviale de la basse Allemagne. Le 
Rhin et le Danube sont reliés depuis vingt ans 
environ par le canal Louis, qui des bords de 
1'Altmühl penetre dans ka vallee du Rhin : 
Charlemagne , pendant ses guerres avec les 
Avars, avait songé a ktablir une comrnunication 
de ce genre. 

En Russie, les grands fleuves sont reliés les 
uns aux autres comme dans la basse Allemagne; 
la Vistule communique avec le Dnihper et  le 
Nikmen par le canal Roya1 et le canal Oginski ; 

l e  Dnikper et le Niemen commiiniquent a leiir 
tour avec la Dwina par deux autres canaux; le 
Volga, par trois canaux, communique avec Saint- 
Pétersbourg; et la capitale de la Russie est 
reliée non-seulement au Volga, mais a la Dwina 
du nord et, ktendant ainsi sa navigation fluviale 
jusqu'a la mer Blanche et la mer Caspienne, 
peut recevoir directement les produits des 
vastes contrées qui forment la partie orientale 
de son empire en Europe. Ces communica- 
tions sont un secours precieux dans itn pays 
qui, comptant sur les neiges d'liiver, n'a pas 
de routes et a encore peri de cliemins de fer. 

La plupart des travaux de  canalisation ktaient 
achevks lorsque commenca I'bre des voies fer- 
rées. Le grand succes et  les immenses avan- 
tages de  ce  nouveau mode de traiisport dkcoii- 
ragerent les caiiaux qui virerit leur client&le 
diminuer e l  crurent leur ruine prochaine. Mais 
ce premier effroi est passé et aujourdhui 
on commence a comprendre qu'a cdtk des 
transports a grande vitesse, il y a placepour 
les transports économiques qui s e  font par 
eau. En 1850, a l'époque ou les alarmes 
etaient les plus vives, le traric des voies navi- 
gables ktait, en France , de 1 milliard 722 
inillions de tonnes transportees a 1 kilometre ; 
en 1862, il s'etait &leve a 2 milliards 300 mil- 
lions. Le traílc des voies navigahles augmentait 
donc de 33 p. 100; pendant le m&mc temps, le 
trafic des cliemins de fer passait de 358 niil- 
lions a 4 milliards, c'est-a-dire aiigmentait de 
1,200 p. 100. La différence est immcnse, sans 
doute, mais comme il y a eu accroissement des 
deux cdtks, on ne saurait en tirer un prksage 
de ruine pour les canaux. La navigation íliiviale 
a d'ailleurs trouvk dans le toiiage le mode de 
traction qui exige la moindre d6pense et qui 
donne la plus grande vitesse posible; c'est 
surtout gr5ce a ce secours qii'elle pourra lul- 
ter, et il n'est pas doiiteux que duns un avenir 
peu éloignk la plupart de nos rivieres ne  soient 
munies de clialnes. L'avantage sera grand, mais 
par une co~ncidence qui n'est pas sans dan- 
ger, le progrCs sur les routes d'eaii comme sur 
les routes (le terre conrluira a des moiiopoles. 

Les chemins de fer qui sont la principale 
cause des changements qu'éprouve, de nos 
jours, l'industrie des transports, favoriseront 
les deux branches extremes de cette induslrie, 
la pliis rudimentaire et la plus savante, la cir- 
culation sur  les chemins vicinaux et le grand 
commerce maritime. Entre ces deux extremes, 
ils ferorit concurrence aux grandes routes de  
terre dont ils accapareront presque tout le 
transit, au cabotage et a la navigation fluviale 
qui s e  défendront par I'economie, mais a la 
condition de ne  pas s'attarder, en prksence de 
rivaus s i  actifs, dans la routine de  procedes 
siirannes. E. I I ~ v ~ s s ~ u ~ .  

NAVIGATION (ACTE DE). Voy. Acte de 
navigation. 

NAZIONE (LA) [la Nation]. Le joiirnal le plus 
important de la Toscane. 11 date de la rbvolu- 
tion accomplie en avril 1859.11 est patronnk par 
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les députés de cette contree, et appartient A 
l'opinion moderée. 

NEBRASKA. Voy. Etats-Unis. 

NÉGOCIATIONS. Les nCgociatious diploma- 
tiques ont toujours lieu de vive voix. Cen'est que 
lorsqu'on est tombed'accord sur tous les points, 
@e des documents quelconques sorit echan- 
g6s. Le négociateur peut donc deployer un 
certain talent. En général, c'cst I'ambassadeur 
ou le ministre plénipotentiaire ordinaire qui est 
charge des négociations ; quelquefois on lui 
adjoint un negociateur spécial; dans des cir- 
constauces exceptionnelles, un envoy6 extraor- 
dinaire recoit la mission de préparer le traité. 

Lorsque, dans le cours des négociations, la 
teneur d'une dépCche a une importante ma- 
jeure, le n@ciateur étranger la soumet au 
ministre des affaires etrangdres du souverain 
aupres duque1 il est accreditk. Ce ministre en 
rectifie au besoin la rkdaction, precise l'expres- 
siou desou opinion, el touten étant censCne rien 
écrire, rend relativement autlientiquela repro- 
duction de ses paroles. Car le négociateur ne 
manquera pas de faire connattre a son ministre 
qu'il a fait contrbler sa dépeche. Ce contrdle 
n'empeclie pas, d'ailleurs , le negociateur d'a- 
jouter une lcttre confldentielle spéciale. M. B. 

NEGRES. Sous cette denomination, ou desi- 
gne généralement les races noires ou semi- 
noires abori~enes de l'hfrique, qui rirent entre 
le Sahara etbl'agypte, jusqii'au cap de Boune- 
Esperance. En Nubie, en Abyssinie, dans le 
Soudan, le Sénégal, et les autres parlies de 
l'Afrique centrale et orientale,ou les races asia- 
tiques out plus o11 moins Ctendu leur inüuence, 
leur domination et leur reliaion , on trouve des 
ktats assez soigneusemen~déli'milés, pourviis 
de systenies politiques et administratifs Ir&- 
defeitueux, Gris doute, et inférieiirs a ceiix 
des Etats de i'Asie les moins avancés en civili- 
sation, niais , néanmoins, fort au-dessus de 
l'orgauisation politique et sociale du surplus 
des parties équatoriales et méridionales de ce 
vaste continent. Les infatigables et intrépides 
voyageurs qui , pendant les douze dernieres 
années, ont exploré ces contrées, Richardson. 
Vogel, Barth , Overweg, Duchailne, Livingstone, 
y ont rencontré la meme organisation sociale, 
et les memes formes politiques que celles qui 
existent sur la cbte occideiitale. Ce sont de 
petiles monarcliies plus ou moins absolues, plus 
ou moins mélangkes d'blkments aristocrati- 
ques, ou des arislocraties présidees par des 
chefs traditioiinellement choisis dans un cer- 
tain nombre de familles; mais, quelle qiie soit 
la fonne extérieure de leiir goovernement, 
toutes ces sociétes sont fondbes sur I'esclavage. 
A cet Card, elles sont aujourd'hui ce qu'elles 
ont toiijours eté. L'esclavage est la pierre an- 
gulaire de toutes leurs institutions. Bien avant 
leurs rapports avec llEurope occidentale, qui 
ne datent que de la derniere moitié du quin- 
zieme siecle, les peuples de I'intérieur de I'A- 
frique se faisaient la guerre pour se prociirer 
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des esclaves destines, soit i la ciilture des 
terres, ou aux soins de la vie domestique, soit 
aux soIdes des Cchanges avec les marchauds 
de I'Asie. L'introdnction de travailleurs africains 
dans les colonies américaines donna un aliment 
de plus i ces guerres, en crCant sur la cbte oc- 
cidentale, pour le commerce des esclaves, des 
débouchés pareils a ceux existant déji sur la 
c6te orientale, et qui, aujourd'hui encore, sont 
loin d'etre complétement fermés. 

Au mot Esclavage, on a explique les causes 
de l'esclavage africain en Amérique, aussi dans 
cet article . nous nous bornerons a quelques 
détails et a quelques appréciations sur la légis- 
latiou ii laquelle les noirs furent soumis. Dans 
les colonies francaises, espagnoles et portu- 
gaises, les rapports entre les deuxraces furent 
rCglks par I'autoritk mktropolitaine ; dans les co- 
lonies anglaises, ils le furent par les colons 
eiir-memes. L'ensemhle de ces lois est, dans 
tous les pays, vulgairement connu sons le nom 
de Code noir. 

Le Code noir francais . dont l'ordonnance du 
17 mars 1785 est le principal monument, si 
odieuses et si execrables que soient un grand 
nombre deses dispositions, est encore, de toiites 
ces l&gislations, celle qui fut la moins cruellc, 
la moins inhumaine, et qui oublia le moins 
qu'aux yeux de I'éternelle justice, le noir est 
egal au blanc, et a comme lui une ame immor- 
telle. Si, au mbpris des droits sacres de la pro- 
prieté et des principes de jiistice et d'équite 
les plus Clémeutaires, des sujets israélites qui 
avaient porté leur industrie, leur activité, leurs 
capitaux dans les colonies, en furent brutale- 
ment cxpulsés; si, soiis i'influence des idCes 
d'intolérance qui, a cette m6me Cpoque, ame- 
naicnt la rkvocation de I'édit de Nautes, les 
colons reformbs ne purent, sans s'exposer a 
des conflscations et i des peines arbitraires,éle- 
ver leurs serviteurs dans leur croyance reli- 
gieuse, I'esprit de foi qui faisait alors de 
l'observatioii du repos dominical un devoir 
riniversellement acceptC, proíita aux esclaves 
11 fut interdit de les faire travailler le diman- 
clie, sous aucun prétexte, meme sous celui 
d'augmenter leurs moyens de nourriture ou 
leur pécule. Au dis-huitieme siecle, l'inexbcu- 
tion de cette disposition de la loi fut I'un des 
grands griefs que les amis &s noirs íirent va- 
loir contre l'esclavage. 

Le mélange des races fut I'une des grandes 
préoccupations du Iégislateur, mais ses inu- 
tiles précautions consisterent en des ameudes 
contre les blancs, et en conBscations au pro@ 
du domaine des enfants nCs de ces promiscui- 
tés. Par une heureuse inconséquence, le ma- 
riage entre les blancs et les noirs était permis, 
et le mariage faisait de I'esclave une persoune 
libre. Les enfants suivaient la condition de leur 
mdre. 

Les unions des noirs, qui ne devaient se faire 
qu'avec l'autorisation de leurs maltres, furent 
respectees. 11 fut interdit aux maltres de marier 
lenrs esclaves contre leurgrk. Les solennités du 
mariage furent les n~&mes poiir les deuxraces, et 
la recommandation scripturaire faite aux époux 
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des mesures destinkes i en entraver de pliis 
en  plus l'ex8cution; ce ne  fut plus seuleuient 
contre l'kmeute que les agents du gouverne- 
ment federal durent lutter, mais contre des re- 
sistances main armée, qu'au nom de la loi, 
leur faisaient les omciers de justice des cours 
de districts. Des bataiiies regulieres s'engage- 
rent entre les deux autorités, qui s e  tirerent 
des coups de fusil, et  s e  mirent mutuellement 
en prison. 

Ces luttes n'eurent cependant pas d'issue 
judiciaire. Entre les miins des shbrifs de com- 
tks, les wpits d'habeas corpus servaient a an- 
nuler les arrestations faites par les agents des 
États-Unis; les juges fedéraux, de leur cOté, 
usaient du meme moyen pour mettre en  li- 
berté les agents fedkraux mis en prison par 
les autorites locales. Apres de pareils scandales 
personne n'ktait positivement intkresse a un 
proces, aussi l'affaire n'allait pas plus loin. 
C'est ainsi que les choses se passkrent pendant 
toute l'administration de M. Buchanan. 

Bien loin de consentir a la modiílcation d'une 
legislation qui, en violentant les plus vulgaires 
sentiments tl'humanitk, causait d'aussi grands 
désordres, d'aussi profondes perturbations so- 
ciales, le Sud fit jusqu'au dernier moment 
tous ses efforts pour en maintenir, renforcer 
et étendre les dispositions. Son aveuglement 
alla meme tres-loin. Le 24 novembre 1863, 
M. Cobden rappelait ses commettantsde Roch- 
dale, qii'en janvier 1861 la minorité du comitk 
des trenle-trois, ainsi nomme parce que chacun 
des ~ t a t s  y ktait représente, suggkrait comme 
moyen d'empecher la rupture de l'union, de 
faire prendre au gouvernement federal l'enga- 
gemcnt de nkgocier des traitCs avec les nations 
etrangbres pour en obtenir l'extradition des es- 
claves refugies sur leur, territoire. 

Les populalions des Etats du nord sont ce- 
pendant tout aussi antipathiques a la race afri- 
caine que jamais. La recente bmeute de New- 
York n'a que trop tkmoigne de la vivacite de 
ces antipathies et de ces rkpugnances. Elles 
sont partagees au meme degre par les hommes 
d'Etat. M. Lincoln n'a nullement hesite a avouer 
que les deux racesne pouvaient pas vivre libres 
sur la meme terre, et si une retransplantation 
de toute la popiilation de couleur en Afrique 
etait ~oss ible ,  les hommes d'Etat americains 
ne  rebuleraient peut-étre pasdevant la dkpense. 
Mais l'expérience de Liberia (voy. ee mot) ne  
permet pas de songer a une 'telie entreprise. 
Les complexes et  formidables problemes que 
souleve cette juxtaposition sur un meme sol 
de deux races qui sont peut-&re aussi sepa- 
rkes par leurs aptitudes intellectuelles, leurs 
facultés morales, qu'elles le sont par la couleur, 
sont d'une solution moins facile que ceux qui 
se  rattachaient a la traite. 

Les causes qui donnerent naissance a la 
traite sont assez connues; 1esEuropéens etaient 
a peine etablis en  AmCrique qu'ils s'aperqurent 
bientdt que les Indiens etaient completement 
impropres aux nouveaux procedes de culture 
et  ne pouvaient y &tre employes sans déperir. 
Dans les Antilles, la population cararbe qu'on 

avait voulu y contraindre n'avait pas tardk A 
disparaltre. Ce fut alors que vint la pensee de 
suivre l'exemale des Portu~ais. aiii deuiiis le 
milieu du qui'nzikme siecle; e ~ p i o y a i e ~ t  dans 
leurs ktablissements de la c6t15occidentale d'A- 
friqiie des noirs a la culture du sol. La traite 
ne commenca cependant a prendre un grand 
essorqu'a partir de la secondemoitikdu dix-sep- 
tieme sikcle. De grands avan tages commerciaux 
furent concedes aux compagnies et aux parti- 
culiers qui y consacrereiit leurs capitaux. La 
France, L'Espagne et le Portugal donnkrent en 
outre des titres de  noblesse. La traite entra 
meme dans le droit public. En 1713, 1'Angle- 
terre, par le traité. dit de IIAssiento se íit conce- 
der le privilkge d'introduire pendant trente ans 
144,000 noirs dans les colonies de l'Am6rique 
espagnole; en  1744, elle íit la guerre pour le  
mainiien de ce privilkge. De toutes les nations 
du monde, l'hngleterre Ctait alors cellequi etait 
la plus engagee dans ceconimerce. D'apresune 
autorité citée par Mac Culloch, elleavait de 1680 
a 1700 introduit a la JamaYque et dans les au- 
tres colonies des Antilles pres d'un million 
de noirs. Si haute que ffit alors la fortune 
de ce traíic, les horreurs dont il Btait nC- 
cessairement accompagnk, avaient cependant 
des les premieres annkes du dix-liuitieme si&- 
cle fait mettre en doute sa  lkgitimitb par des 
esprits genkreux. Les romanciers, les auteurs 
dramatiques, les peinlres lui avaient plusieurs 
fois demande des inspirations. Toiit cela n'avait 
néanmoins produit que tres-peu d'effet, et en 
1775, lorsque s e  produisit la premiere propo- 
sition d'abolition. I'oninion ~ub l i aue  s e  montra 
tres-indiffkrente.'~ak apreslafanieuse enquete 
parlementaire qu'en 1787 Wilberforce parvint 
:a faire voter la Chambre des communes, le 
sort de la traite put etre considérk comme dé- 
cidé; l'opinion piiblique, justement emue par 
les faits que cette enquete avait mis en,lu- 
miere, applaudissait ceux des hommes d'Ebat 
qui demandaient l'abolition immkdiate. Wilber- 
force avait vu se  reunir a lui les hommes les 
plus éminents des deux chambres. Sur cette 
question Pitt, Fox, Burke, si  divises sur toutes 
les autres, etaient d'accord. Pitt nolamment s e  
prononca toujours pour une abolition instanta- 
nke. Le discours qu'il prononca le 4 aobt 1792 
sur cette grave question, est I'un des pliis beaux 
de sa carribre parlementaire ; sans les evéne- 
ments de Saint-Domingue il est permis de croire 
que la traite ne s e  serait pas relevee des coups 
terribles qui lui furent portés en cette circon- 
stance e t  que son abolition n'aurait pas 6tk 
retardCe de quinze ans. 

En 1807, quand ce traBc, depiiis silongtemps 
condamne par les meilleurs citoyens et les 
plus grands bommes d'Etat, fut enfin aboli e t  
solennellement declare crime capital, le par- 
lement d'bngleterre, en accomplissant ce grand 
acte, était approuvé par I'immense majorité du 
pays. A Liverpool , les lamentations des arma- 
teiirs qui avaient fait declarer que I'abolition de 
la traite rkduirait cette grande cite a la men- 
dicite, n'ktaient prises au serieux par personne. 
Sept ans apres, en 181 4, Wilberforce ecrivant 





formation, dans ce but , d'une compagnie d'ar- 
mateurs, au capital de 1,250,000 dollars; cette 
compagnie. qui dbbutait avec 37 navires, s e  
proposait d'en porter le nombre a 80. Les ex- 
péditions a la c6te d'hfrique devaient d'abord 
avoir lieu tous les quinze jours. Le nombredes 
noirs qu'elle compte, en six ans,  introduire 
dans la colonie, est evalue a 160,000; ses ac- 
tions, ajoute le consul général, rCparties entre 
les plus ricbes planteurs et armatcurs, sont 
aussi facilement transmissibles que si elies 
Btaient cotCes a la bourse. 

L'Angleterre a kgalement poiirsiiivi la traite 
en Orieut; a sa sollicitation, la Turquie et I'E- 
gypte en ont decrete i'abolitiou. Mais ces me- 
sures, completement ineficaces en Turquie, 
n'ont eu ,  en Itgypte, en metlant des entraves 
au commerce des esclaves, d'autre effet que 
d'en rendre les praliqiies plus in11umaines.En- 
tre I'Afrique et l'brabie, il s e  fait kgalemeut un 
grand commerce d'esclaves noirs : en plaqant 
quelques croiseurs dans lamer  Rouge, écrivait, 
en  mars 1860, le consul anglais de Jeddah, on 
l'arreterait facilement, mais ce serait du m&me 
coup compromettre I'aulorité du sultan, et ren- 
dre impossible le skjour des chréliens en Ara- 
bie. L. GOTTARD. 

NEPOTISME. Aucuns prktendent que l'on a 
d'abord qualifié ainsi par euphbmisme, et pour 
ne pas appeler les choses par leur nom, le trop 

. grand amour que certains papes ont dkployk 
poiir des mernbres de leur famille qui les tou- 
chaient de plus pres que de simples collat~raux. 
11 n'y a la rien d'impossible, mais ce  qiii est 
constant,c'est que le mot nipotismo, dont nous 
avons fait nc'potisme, derive de nipote, neveu, 
et qu'il nous est venu de Rome, ou l'abus qu'il 
caracterise, a toujours brille d'un eclat excep- 
tionnel, meme au bon vieux temps, alors que 
les abus rkgnaient partout. et constituaient, 
pour ainsi dire,la rhgle ct 1'8lat normal. L'élcc- 
tion, cette source du pouvoir pontilical, qiii 
semblait devoir le retremper, contribuait, au 
contraire, a le corrompre par son iiistaliililé. 
Des qu'ils etaient montes au trdne pontifical, a 
force d'iutrigues et de  proniesses, les papes , 
deja avances en Bge. usaient de leiir puissnnce 
viaghre en parvenus, et  faisaient parti~iper au  
gBteau leurs neveux et leurs creatures. La « fa- 
mille du papen,le«cardinal-neveu a sont, en Ita- 
lie, des termes consacrés; la parent6,la domes- 
ticite, tiennent lieu de titres et rcmplaceut l e  
rnkrite. C'est surtout Sixte IV qui avilit ainsi la 
chaire de saint Pierre, alors que la premiere au- 
rore des temps modernes lui rendait plus nbces- 
saires sa dignitk et sa force morale. 11 fit litikre 
a se s  neveux du patrimoine de l'hglise, poiir les 
apanager. Son successeur, Innocent VIII, eut 
mieux que des neveux a pourvoir et a enricliir : 
a il avait reconnu sept enfauts naturelsl. 11 Ces 

1. A. de Vidaillan, Hiatoi~e politiqr~e de 19dglise, 
t. 11, p. 308. - 11 esta remarquer, en effet, que le nd- 
potisme romain n'est pss sans d'dtroits rapports avec 
nn aqtre 56su en iame, p u i  se retronva san8 doute 
íiinsi chez toutes les nations , mais dont le nom est 
Qgalement d'origine italienne. Indt mar¡ laber. Un 

exemples n e  manquQent pas d'etre imites S 
Rome et ailleurs. 

Mais, il va sans dire que la chose existait 
bien avant le nom que les sujets du pape ont 
eu I'honneur de  Iiii donner. Car le ndpotis ,~~e 
n'est que lefavoritisme applique spkcialement 
par un priiice ou un homme influent a sa fa- 
mille et a ses proches; or, le favoritisme est 
de tous les temps et de tous les pays. 11 a par- 
ticulikrement fleuri en France, ou la batardise 
aussi a toujours ktk assez bien traitee. a La fa- 
veur, dit i'auteur des Leltres persanes, est la 
grande divinite des Franqais :le ministre est le 
grand-prktre qui lui offre bien des victimes. m 
Et I'auteur de I'admirable Examen de con- 
sciencc sur les devoirs de da 9.oyautd croit d e  
voir mettre en garde son disciple contre la fu- 
neste propension a combler,soit des ministres, 
soit des Q favoris qui, d'ordinaire , ont encore 
moins servi 1'Etal que les ministres » ,a  s e  lais- 
ser  surprendre par ole mCtier d'adroit courti- 
san,  qui perd tout dans un Etat 11, a se laisser 
accaparer par des gens qui accaparent tout a 
leur tour, et sont causes d'injustices innom- 
brables. Le nkpotisme et le favoritisme nais- 
sent,  le plus souvent, dc I'areuglement, de la 
condescendance, de la debonnairetb chez le 
souverain, et ils corrompent l'adminislration a 
tous ses degrés. Regis ad exemplar ... Parfois 
aussi, ils s'exercent sans sa participation et  
contre son gre,  temoin le Régent qu'on a pu 
louer de ii'avoir « jarnais laissé, ni a ses com- 
plaisants, ni d ses hroritcs, auciiiie infliieuce 
dans les grandes affaires m, et qui n'a cependant 
pas inaugure, comme chacun sait, le regne de 
l'ordre et de la justice. C'est que sous i'ancien 
régime, il faut bien en convenir, le nbpotisme 
et le favoritisme étaient des vices constitution- 
nels. Avec l'arbitraire absolu, le bon plaisir, 
avec les substitiitions et les survivances, avec 
la feuilledes b8nélices, on n'avait qu'a sc don- 
ner la peine de naltre pour s e  trouver nanti 
d'iine charge de président, d'un breret de co- 
loriel ou u'une calotte d'abbé, quise convertis- 
sait bient6t en mitre d'kvbque. L'ordre n'etait 
autre cliose que l'abus réglemente. On y avait 
été longtemps accoiitumt!, et on fermait les 
yeux ; mais on les ouvrit peu a peu, au dix- 
liuitieme si*cle, grice a ces médecins dCtestés 
qui s'appelaient Ics philosoplies; on les ou- 
vrit tout a fait quandle jourcfut ariive, en 1789. 

Est-ce a dire que les ahus du népotisme et 
ceux du favoritisme disparurent alors? Helas I 
non, mais ils furent du inoins amoindris, ils pu- 
rent elre sigiialés et critiques, comme une vio- 
lation du droit commiin. On n bien vu, malheu- 
reusement, de ces scandales sousle Directoire, 
sous 1'Empire, sous la Restauratioii, etc., et  
d'autant plus frbquents, d'autant plus fhcheur. 
que le goiivernement licliait davantage la bride 
aux mauvais pencliants de ses agents; mais c e  
fut désormais un trouble reconnu,presque tou- 
jours flCtri et  souvent rkprimé, car sous lenou- 

onvrage intitnld n Nipotbmo di Roma, ete., parnt e? 
1667. in-32. s. L. 11 es1 bien couno des curielix, a i i i ~ i  
qn'un autre pctit volume publid pcndant L'annBe iii- 
vante, 1668. 



vean rkgime le contrble salutaire de  l'opinion 
et de la presse put s e  faire sentir, e t  ramener 
a I'ordre, tbt ou tard, les fonctionnaires sans 
pudeur. A défaut d'm rappel parti de haut, le 
bon sens public, le ridiciilc, font maintenanb 
justice de ces petits acces de népotisme , qui 
erigent de tout petits jeunes gens en secrétaires 
au petit pied. des avant leur premiere barbe, 
voire meme en secrétaires gkneraux, en doublu- 
res de minislres , avant leur diplbme de baclie- 
liers ou leur derniere iiiscription de droit. Ce 
paterne empressement a mecoiinaitre, au prolit 
des siens, le respect di1 au public, les notions 
elémeutaires du devoir et des convenances , 
rencontre, comme toute chose ici-bas, ses com- 
plaisants et ses admirateurs ; mais personne ne  
s'y trompe, les uns s'en plaignent tout bas, les 
autres en rient tout liaiit, et I'intkrCt general 
n'y trouve point son comple. CHARLES READ. 

NEUCHATEL. Voy. Suisse. 

NEuTRALITB. On peut cousidérer la neu- 
tralite daiis son priiicipe et dans son liistoire, 
dans les droits qu'elle donne ou plutdt qu'elle 
conserve et dans les devoirs qu'elle impose. 

1. Hisloire de la neutralilé. - La neutralite 
derive en principe de I'jndependance mutuelle 
des peuples. Si le droit de declarer et de faire 
la guerre est un des attributs constitutifs de la 
souverai.ne puissance , le droit de demerirer 
en paix quand d'autres peuples s e  font la 
guerre n'est-il pas une preiive plus decisive 
eneore d'indépeiidance, e t  iineprérogative bien 
autrement précieiise de cet état dans lequel un  
peuple s'appartient íi lui-meine et  reste maltre 
absolu de ses dkterminations et de ses acles 4 
A ee point de vue, l'histoire des progres de  
labneutralit8 est aussi celle des progres de I'in- 
dépendance des peuples. Si la neutralité n'a 
guere &té, chez les peiiples de I'antiquite, qu'un 
vain mot, si cllen'a &te, au moyen age, qu'un 
objet de  dedain et d e  mkpris, si, meme apres 
la constitution moderne de notre Europe, 
elle n'a éti! longtemps encore qi 'une situa- 
tion faible et pdcaire,  mal dclinie et mal 
assise, c'est qii'il a fallu traverser toules 
ces phases sociales pour arriver, par la ci- 
vilisation clirétienne , a cette ponderation 
equilibrée des États d'ou cst sortie, pour cha- 
cun d'eux, iine reelle et  sérieuse indépen- 
dance. A l'épcique ou la politique romaine tra- 
vaillait a enlacer tous les peuples du monde 
dans ses íilets, Rome ne voyait autour d'elle 
que des ,lribulait.es domptes par ses armes, 
des déditices ayant accepte son joug, des al- 
1Zis rattachés a sa dependance et devant l'aider 
a poursuivre le cours de ses conquetes, ou 
eníin des ennetnis devant céder 131 ou tard a 
s e s  legions victorieuses; mais, des neulres, 
elle n'en reconnaissait nulle part. 11 n'y en 
avait pas davantage dans cette Crece antique 
ou, sur  un Ctroit espace, se liguaient, tour a 
tour, i'une contre I'autre, tant de petites r6- 
publiques rivales et jalouses; ou plutbt, s i  la 
neutralité a eristé quelque part dans ce pays 
agité par tant de guerres intestiiies, ce fut 

seulenient pour protbger, au moyen du pacte 
amphictyonique, Dclplies et son temple: mé- 
morable exernple donné par le paganisme a la 
chrétienté et  qui montre comment les nationa- 
lités les plus diverses peiivent s'entendre pour 
sauvegarder en cornmun une ville sainte. Mais 
en dehors de cette ligue de neutralité reli- 
gieuse, que voyons-nous dans le monde aiiti- 
que? Ce n'etait pas a titre de neutres, mais a 
titre de vassales des grandes monarchies de 
i'0rient que les villes maritimes du littoral de  
1'Asie Mineure et  de la Syrie, oii celles des 
iles de la hlédilerraiike, obtenaient pour leur 
commerce des pririleges et des francliises. 
Lei~rs navires de guerre composaient les flottes 
du roi de Perse et lui servaient d'instruments 
pour tenter d'assujettir la Grecc elle-meme; 
comrne plus tard ils' firent la force des floltes 
romairies, lorsqi~e, apres la chute de Carthage, 
il s'agissait pour Rome d 'ache~er  la Conquele 
de l'uiiivers. 

Les siécles qui virent tomber en dissolution 
I'empire romain ne  furent pas encore des si&- 
cles de neiitralite, mais bien de  lutte généralc 
et incessante. 

Que1 peuple aurait eu la prétention de rester 
neutre entre les légions de Rome et  les Bar- 
bares? 11 y avait sans doute alors, dans l'esprit 
clirélien, un principe qiii devait transformer 
le monde et produire la civilisation moderne 
par l e  mklange de  vieux dkbris avec l'esprit 
nouveau de I'Esangi~e. Mais, avant de s'asseoir 
dans la paix, c'était par la @erre qite 1'Europe 
moderne avait a fonder son independance. Pen- 
dant les croisades, la clirétientk tout entiere 
fut sous les armes. Au dehors, la lutte contre 
les infidkles n'était pas seulement une guerrc 
d'État i État. C'ktait a qui i'emporterait de l'Eu- 
rope chretienne ou de 1'Asie musulmane. Pour 
s e  poser en  neutre dans une telle guerre, it 
eiit fallu deserter sa foi. Au dedans des États 
europeens, l'organisation fkodale n'était pas 
inoins exclusive du principe de  la neutralitb. 
Avec les liens de dépendance militaire qui obli- 
geaicnt tous les vassaux a soutenir, par les 
armcs, la cause de leur siizerain, le neiitre 
n'etit Cté qu'un félon. C'etait par le commerce 
maritime que le principe de la neutralité devait 
faire son entrée dans le droit des gens. Mais 
du cbté de la Méditerranke, les villes eommer- 
cantes de i'ltalie ktaient trop profondément di- 
visées par des rivalités haineuses pour com- 
prendre les avantages de l'état de paix. Leur 
commerce lui-meme vivait de la guerre, et  s'é- 
tendait par le monopole et par les armes. Du 
c6té de l'Océan , la ligue hanséatique , fondee 
sur I'union des intkrets, semblait plus disposée 
a la pratiqiie de la neutralité : mais I'ambition 
commereiale la fit trop souvent dévier de cette 
voie. Non contente d'avoir conquis ses propres 
franchises, elle voulut les transformer en pri- 
viléges, et cette grande confedération qui au- 
rait dii paci6er et affranchir le nord de i'Europe. 
y promena partout la gucrre. Ce fut au déclin 
de la grande féodalitk, a I'époque ou I'Eiirope 
commenca a s e  partager en trois oii quatre 
monarchies pouvant s'equilibrer dans leurs 



elkments divers de richesse et  de force,, que 
la neutralite devint, comme les ligues d'Etats, 
un moyen politique de contre-poids et  de ba- 
lance. Yais ce moyen fut, d'abord, plus i I'u- 
sage des petits Etats que des grands empires. 
Des villes commercantes la rechercherent pour 
proteger leur isolement: d'autres s'en flrent 
un instrument pour développer leur puissauce. 
La neutralité de la Suisse fut constituée non- 
seulement au proflt de ce peuple, mais aussi 
pour l'avantage reciproque de ses puissants 
voisins et comme un expédient pour tenir a 
l'abri d'invasions soudaines les frontieres res- 
pective~ de leurs Etats. C'est dans des condi- 
tions analogues que, de nos jours, a étk fondée 
la neutralité di1 royaume de Belgique. Mais 
loute neutralité imposée par les traitcs a quel- 
que chose qui sent la faiblesse. Pour etre com- 
plete, l'idée de neutralitb implique la libertb 
de choisir entre la paix et la guerre : elle sup- 
pose, dans le peuple neutre, la forcc de défen- 
dre au besoin la position qu'il s'est faite par 
ce libre choix. Si 1'Etat qui veut rester neutrc 
a e  trouve pas en lui seul assez de force de 
résistance , il peut s e  concerter avec d'autres 
peuples de qui les intérets sont les memes. De 
la ces ligues armées par lesquelles la neutra- 
lite a commencé a faire reconna'ltre ses droits 
contre les prbtentions injustes des belligérants. 
De telles ligues sont plus faciles a former dans 
les guerres maritimes que dans les guerres 
terrestres, car, sur terre, les forces neutres 
ne  pourraient, a moins d'appartenir a des 
Etats limitrophes, s e  comhiner ensemble sans 
traverser les Etats belligérants, tandis que, les 
roiites de la mer devant toujours rester li- 
bres, les forces navales des neutres y trouvent 
un vaste champ pour s e  rallier et  s'appuyer 
mutuellement. Aussi c'est en ce qui touche 
les peuples maritimes que l'bistoire de la neu- 
tralité offre le plus d'importance, et c'est sur- 
tout parmiles Etats confinant a la mer du Nord 
que se  rencontrerent d'abord des intérets per- 
manents qui tendaient a faire de la neutralité 
maritime le fond de leur politique. Au premier 
rang de ces nations maritimes, vint se  placer 
la Hollande. 

Dans le couvel ordre de choses creé par la 
découverte de I'Amérique, le commerce de la 
mer, ens'élargissant avec les bornes du monde 
connu, s'ktait divisé en  deux parts. L'iine, 
celle du commerce transatlantique, demeura 
longtemps aux mains des Espagnols et des 
Portugais : mais une fois rendus en Europe , 
les produits de 1'Amkrique et de 1'Inde s e  char- 
geaient sur des vaisseaux hollandais pour s e  
distribuer de port en port. Aussi du moment 
que la Hollande eut conquis son indépendance, 
elle eut besoin, pour I'assurer, de la liberte 
des mers. L'Angleterre, plus ambitieiise, vou- 
lut fonder partout sur le monopole et  le privi- 
Iége sa dominatioii maritime. Elle disputa, en 
meme temps, a l 'hpagne le commerce de 1'A- 
mérique, et 5 la Hollande le commerce d'eco- 
nomie dans les mers d'aurope. Elle n'liesita 
donc pas a poser nettement, a son profit, la 
these de l'asservissement des mers. D'une part, 

le systeme colonial, d'autre part , l'acle & na- 
uigatio?~ furent ses instruments pour appeler a 
elle et concentrer, s'il était possible, entre ses 
puissantes mains les deux branches du com- 
merce maritime dans I'univers. Pour rbsister a 
ces prétentions de I'Angleterre, les autres peu- 
ples du Nord sentiront le besoin de se concer- 
ter e t  de s'unir. Les anciennes villes hanséa- 
tiques de la Hollande retrouveront ici pour 
alliés ces royaumes scandinaves qu'elles avaient 
voulu dominer autrefois. La Suede et surtout 
le Danemark feront preuve, comme champions 
du droit des neutres, d'une énergie qui semira 
puissamment cette sainte cause. Mais pour en 
assurer le succ&s, il faudra que de grandes 
puissances maritimes se  mettent a la tete de 
ces ligues formées non-seulement pour la dé- 
fense d'un peuple, mais pour la dbfense #un 
priucipe. La France, sous Louis XVI , prendra 
cette géntreuse initiative par la déclaration de 
1778, ct, seule entre tous les grands Etats, 
elle ne  cessera pas un instant de prhter a la 
cause de la neutralité, dans la guerre comme 
dans la paix, I'appui de son influerice ou de 
ses armes, jusqu'li ce qu'elle en ait procuré 
définitivement le triomphe. La Russie , sous 
Catherine et  soiis I'aul Ie: concourra, pour sa 
part virile, a cette Quvre de justice en provo- 
quant, par ses manifestes de 1780 et de 1800, 
les neutres du Nord a s e  liguer contre 1'Angle- 
terre ; mais ce concours inlermitlent montrera 
le but sans l'atteindre. L'événement capital 
qui, prépark par la France, fera prendre au 
parti des neritres une attitiide nouvelle dans le 
monde, sera la formation, par dela les mers, 
d'un grand État maritime, adoptant la nentraiité 
comme base de sa politique et comme point de 
départ du développement de sa puissance. On 
peut trouver que les Etats-Unis d'Amérique 
n'ont pas toujours défendu d'une main assez 
ferme tous les principes dont le droit des neu- 
tres se  compose; mais le fait seiil del'cxistence 
de cette neutralité perinaeeiite d'un grand 
Etat, traTersant toute la période de nos guerres 
européennes de la rkvolution francaise et du 
prcmier Empire presque sans dkvier de sa po. 
litique expectante et pacifique, a donne toul 
naturellement c i  la position desneutres dans le 
monde une force qii'elle n'avait jamais eue au- 
paravant. En fnce dcs mnximes surannkes de 
tyrannie maritime que la vieille Ang2elen.e 
persistait a soutenir dans notre Europe, se  
dresserent les maximes de libre navigatiou 
que professaient en Amérique les colons affran- 
chis composant la nouvelle Angleterre. Ces 
maximes, la France les avait constamment 
proclamees: c'était mbme en leur nom qu'elle 
avait établi le blocus continental qui cependant, 
en fait, allait jusqu'a violenter et détruire tous 
Ics droits. Aussi n'était-ce pas par cet emploi 
dksordonnb de la force qiie devait etre vailicue 
la résistance de I'Angleterre. C'est par I'in- 
fluence saliitaire de la paix que la France a 
obtenu, en 1856, de son ancienne rivale, de- 
venue son aiiibe, la reconnaissance tardive des 
principes servant de base aux droits des neu- 
tres. lais, chose remarquable, cesontmaintenant 



les grandes puissances maritimes de 1'Europe 
qui,parun nouveau revirement dans les anaires 
du monde, viennent de  reprendre, pour elles- 
memes,le rdle de neutralité qui avait appartenu 
s i  longtemps a 1'Amérique. Décliiree , depuis 
trois ans (1861-18641, par la plus cruelle et la 
plus acharnée des luttes intestines, cette grande 
confédération maritime nous donne, a son tour, 
le spectacle lointain de ses guerres, mais sans 
nous procurer les bénéílces commerciaux que 
lui assuraient aiitrefois nos querelles.L'Europe 
s'apercoit , par les maux q~i'elle souffre elle- 
meme, de ce qui manque encore a son droit des 
gens pour protéger eíílcacement la situation 
des peuples pacifiques, et les mettre, s'il est 
possible, plus a l'abri de ces contre-coups dé- 
sastreux que produit l e  flCau de  la guerre. 

11. Pri~zcipes géniraux. - Ce résumé d'his- 
toire montre peut-elre mieux que n'auraient pu 
le faire tous les raisonnements philosopliiques, 
par quels liens intimes la cause des neutres s e  
rattache au principe de l'indépendance des 
~ t a t s  et  de  l'équilibre des mers. 

On a beaucoup discute sur la question de 
savoir si, au point de vue de la science, il existe 
une définition satisfaisante et complete de la 
ncutralitt?. Au point de vue de la raison, on 
arrive a cette vérité toute simple, qiie la iieu- 
tralité c'est «la paix consliluée en face de la 
guerre el respectant ses droits.,~ L'éternelle dii- 
ficultC qui s'bleve entre les belligérants et les 
neutres consiste donc a savoir comment peu- 
vent s e  concilier les droits de la guerre et  ceux 
de la paix. Cette dificulté deviendrait insoluble 
s i  on poussait jusqu'a I'extreme la delinition 
respective de ces droits opposes; s'il était vrai 
que, d'une part, a tout ce qui peut riuire a 
l'ennemi fiit permis aux bellig6rants » ; s i ,  
d'autre part, on btait fondé a pretendre que « le 
neutre qui veut rester en paix peiit ne tenir 
aucun compte de la guerre qiii serait pour lui 
comme si elle n'existait pas ». Dans cet anta- 
gonisme absolu de principes contradictoires, 
aucuue conciliation ne serait possible, et les 
iieutres n'auraient plus qu'a s'armer eux-memes 
pour soutenir au besoiii leurs droits parla force. 
C'est a cette conclusion qii'aboutissent inévi- 
tablement Ics systemes bases sur des tliéories 
exclusives. Les uns, soiis pretexte que la né- 
cessíté justifle toiit dans la guerre, sont con- 
duits a ue reconnaltre aux neutres ancun droit 
qui ne dépende, plus ou moins, du  caprice des 
belligérants. Les autres, voyant avec raison. 
dans la cause des neutres, celle du commerce 
et  de tous les intér&ts paisibles qui font vie 
des sociétks humaines et  la richesse des Etats, 
voudraient n'accorder aux belligérants d'autres 
droits queceux dont les neutres n'auraient nul- 
lement ¿i souffrir. Ce n'est ni dans l'un ni dans 
I'autre de ces principes que se  troiive la vériié. 
Elle n'est pas davantage dans le spsteme bizarre 
proposé par Lampredi et qiii cousisterait a lais- 
ser les droits des belligéranls et ceux des neii- 
tres s'exercer parall6lentent aussi loin qn'ils 
peuvent s'étendre, comme si ce n'etait pas folie 
que d'abandonner au hasard ou a la force l e  
soin de froiiver la lirnitc que doit cherclier la 

raison et  que le droit des gens doit déterminer. 
Faire aux droits des belligérants leur justepart, 
et  circonscrire egalement dans des bornes équi- 
tables les droits des neutres, te1 est évidem- 
ment le but auquel il faut s'efforcer d'atteindre. 
C'est dans cette voie que sont entrCs les pu- 
blicistes qui, au milieu meme de  nos guerres 
maritimes, out commence a baser su r  de solides 
fondements la science du droit des neutres, 
Bynkershoeck, Hühner, Galiani, Gerard de Ray- 
neval, Azuni. et ceux qui, plus recemment, ont 
repris et développé,ausein de  la paix,ces études 
savantes. Mal. Hautefeuille. Massé. Ortolan. Cha- 
cuu d'eux, suivant ses tendances persouncllcs, 
a éte porte ¿i klaair  ou a resscrrcr l'application 
de  teiou te1 prineipe; mais lous reconnaissent 
que la guerre a ,  comme la paix, ses justes 
droits, et qu'il faut arriver A les limiter les uns 
par les autres, sans en supprimer aucun, si ce 
n'est ceux qui n'ont du droit que le nom et qui 
sont des iiiventions manifestes de la violeiice 
et de i'arbitraire. 

A cdté de ce travail de la science, il s'en fai- 
sait un autre dans les moeurs qui devait, on 
n'en peut douter, préparer et faciliter la recon- 
naissance du droit des neutres. Ce serait u n e  
curieuse et profitable étude que de noter com- 
bien d'injustices disparaissent Selles-memes a 
mesurc qiie les hommes c t  les peuples redres- 
sent peu a peu de fausses théories fondees s u r  
l'ignorancc ou sur  l'erreiir. 11 n'est pas jus- 
qu'aux r6volutioiis materielles opérées de nos 
jours dans l'art de la giierre et surtout de la 
guerre navale, qui n'aient aidé au résultat mo- 
ral qiie nous constatoris ici. Dans ce conflit 
entre deux principes représentés par les bel- 
ligérants et par les neutres, le principe de la 
paix et le principe de la guerre, le terrain s e  
dispute pied ¿i pied, et le droit de la paix pro- 
íite naturellement de tout abandon que fait l e  
droit de la guerre, soit de gré, soit de force, 
soit au nom de la justice exacte, soit au nom 
de I'liumanité. C'est ainsi que, toiit recemment, 
la résolution spontanée des puissances mari- 
times, touchant I'abolition du droil de course, 
est venile réaliser un  des progrCs les plus favo- 
rables aux intérels de la neutralitb, bien que  
les neutres n'eiissent, en principe, aucun droit 
a rkclamer un te1 edoiicissement dans lagnerre. 
Cette obsenTation était indispensable pour don- 
ner aux derniers progres du droit des gens 
leur véritable caractere. On n'aurait qu'uue 
idee incomplete de ces progrCs si l'on s'en te- 
nait a les etudier chacun a part. Ils s e  ratta- 
chent l'un a l'autre et ne  peuvent s'apprécier 
exactement que dans leur ensemble. Les ncu- 
tres n'ont obtenu justice en temps de guerre, 
pour leurs droits les plus sacrés, qu'aprés que l e  
commerce a eu conquis, pour le temps de paix, 
le grand principe de la liberté des mers. 

111. Devoirs des neutres. - La neutralitk n'é- 
tant autre chose (son nom i'indique assez) que 
i'abstention de la guerre, l e  devoir fondamen- 
tal des neutres consiste a s'aóstenir de prendre 
part aux hostilités. Neutrarum parlium esse : 
nezctri parti, belli causd, favere, comme dit 
Wolff. Mais a cóti? de  ce devoir qui constitue, 
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pour ainsi parler, la neutralitk passive. il en  
est  un autre pour l'accompliasement duque1 la 
iieutralité devient agissante : c'est l'impartia- 
ZiM dans les bons ofices que les neutres doi- 
vent rendre a cliacun des belligérants. 

Le prcmier principe frappe les yeux par son 
evidente, et on arrive au secondpar le raison- 
nement el  la théorie. Si le neutre ue peut con- 
server ce nom quand il aide directement a la 
guerre, restera-t-il darantage dans son rdle, 
s'il refuse a I'un des belligerants les secoiirs 
indirects que I'autrc obtiendra de sa partiale 
amitie? Mais allons plus loin. De cette impar- 
tialite du neutre érigke en devoir on a conclu 
qii'il derait s e  mettre en  mesiire, non-seule- 
ment d'offrir aux deux belligérants le meme con- 
cours de relations amicales, mais encore de ns 
pus soufrir  que I'un d'eux portc impun&ment 
atteinte aux droits et  privileges de la neutralite, 
par exernple en violant par des actes hostiles 
le territoire ou les mers territoriales d'un Etat 
neutre. C'eat ainsi que la sciencc du droit des 
neiitres, toute simple quant a son principe, se 
complique et, quelquefois meme, s'ernbarrasse 
dans les cons6quences qu'elle en tire. 

11 y a surtout deux vastes inatieres qui se 
rapportent au devoir d'abstention imposé a u r  
neutres. C'est premikren~ent la conkebande, et 
secondement le blocus. Uneliaison intime existe 
entre ces deux matieres. Et, en effet, quaiid on 
dit que les neiitres doivent u s'abstenir de 
prendre part eux-memes aux hostilites n ,  on 
n e  dit pas assez; et ce devoir s'ktend, par une 
consequence naturelle, jusqu'a n e  pas faire ce  
qui aurait pour rPsiiltat direct d'empeclier entre 
deux ennemis les operations de giierre per- 
mises par le droit des gens. De la vient qiic les ' 
neutres sont obligbs, non-seulement, a ne pas 
porter de  contrebande de guerre a u r  belligé- 
rants, mais encore a respectcr les blociis éta- 
blis dans des conditions i'egulikres. 

On designe, en general, par le nom de 
contrebande, « toutes choses servant a la 
guerre 1) qui sont fournies par les neutres ii 

I'eniiemi. Xais, si on prcnait cc mot dans son 
sens Ic pliis large, il cst évident que tout com- 
merce quelconque devrait Etre interdit cntre 
les belligerants el les neutres. La guerre, en 
effet, et surtout la guerre navale s e  fait, d'unc 
part, aii moyen d'armcs de diverses naturps 
qii'il faiit fabriquer et pourvoir de leiirs rnuni- 
tions de  combat, d'autre part. au moyeii de 
soldats et  de matelots qu'il faut enr6ler,solder, 
Iiabiller, équiper, nourrir; enfin, au moyen de  
vaisseaux de  charge et de combat qu'il faiit 
constriiire, et au besoin cuirasser, garnir de 
puissantes macliines, el  approvisionner poiir 
la marche, pour le sejotir et pour la bataille. 
Qiie serait-il resté en deliors des objets qui 
peuvent servir de pres oii de loin a ces usnges 
s i  miiltiples et si divers? Iln partage était donc 
a faire entre les objets de libre commerce et 
les objels de contrebande : mais a qui devait- 
on s'en remettrc poiir l'ktablir? A i i s  belligh- 
rants? C'eW etk anéantir les droits des neutres. 
Aiix neutres? C'eilt &te compromettre Ics droits 
d e  la guerre. Ori a fini par transigcr el  s'en- 

tendre, en classant. au rnoyen de traités in- 
ternationaux, les marchandises, les personnes 
et les actcs qui seraient rbpiitbs de  contre- 
bande. D'une part, ou a reconnu que la fabri- 
cation ou la vente de tous objets , meme ser- 
vant a la giierre, ne  peut. en general, etre 
frappée d'interdit, loraqu'elle a lieu sur  le ter- 
ritoire neutre ; qne d'apres ce principe, et sauf 
les exceptions qu'il comporte, le seiil acte de  
commerce qui soit absolument interdit au 
neutre, est le transport des objets de contre- 
bande vers le territoire ennemi, soit que ces 
objets aient etk deja rendus sur un terrain 
neutre, soit qiie le transport ait pour but de 
les aller vendre a l'on des belligbrants dans 
ses ports. Parmi les rares exceptions que souf- 
fre ce principe, il en est deux surtout qui me- 
ritent d'etre reniarqubes. L'une s'applique aux 
enrdlements de soldats; l'aiitre a. la construc- 
tion ou a I'arrnement des navires de guerre, en 
pags neutre, pour le service des bellig~!rauts. 
On voit assez qiie, dans ces deur  cas, il ne  
s'agit pas, a proprement parler, de cboses 
pouvant servir a la guerre, mais bien de ce 
qui constitue proprement le corps el  la sub- 
stance de la giierre elle-]neme, carnulle guerre 
narale ne  peut s e  faire ou se  concevoir sans 
navires de corirse ou de bataille, et niille guerre 
quelconque. ssns soldats. Ce n'est donc pas 
seulement le traiisporl, c'est le marche meme 
fait avec le belligérant qiii devicnt alors, de la 
part du neutre, acte Iiostile et défendii *.Quant 
aux autres objets de commerce,le droit secon- 
daire paraft avoir pris pour regle qii'on doit 
porter sur la liste de la contrebande, les seuls 
objefs qiii, dans I'etat ou ils sont livres a \'en- 
nemi, peiivent immédiatement servir & lagiierre, 
soit qu'ils constitucnt des armes et iiistruments 
de guerre . oii des materiaur ayant par eux- 
memes une nptitude directe a ses usages. Aíln 
de resoudre plus n e t t e r n ~ ~ t  les points douteux, 
plusicurs des grands Lraites internationaux con- 
tiennent, a c6tk de la liste des objets prohibes 
en temps de guerre, une contre-liste des ob- 
jets qiii ne le sont point. El cependant, quelque 
soin qu'on ait pris de rbgler ce dktail di1 droit 
secondaire, les cliangements qui survieunent 

1. Voy .  pour I'Angleterre, I'acte de la 5 9 C  annBe 
di1 rbgne de George 111, i n t i t u l é  Acte ponr pr6- 
voiiir I'eur6lement ou I'engngcmcnt des sujets do 
S. M. p o u r  servir B l 'étrangcr, et l'équipement dan8 
lea Éta t s  de  S.  M. de  navireb dans un oLjet de  guerre 
sana la  permieeion d e  S.  M .  8 (Cet acte est rappela 
dans la proclamation anglaise relative ¿i la neutrs-  
lltb de I3Angleterre dan8 la guerre entre les gtati 
unis et les Étnts confBd8rds. Archives diplomaiiqueo, 
1861, t. 11, p. 375.) Voy.  aussi la ddclaration de neu- 
tralitb de la France dann la meme guerre, qui in- 
ierdit a torrt Frnncais de  eonoourir d'tinr manidre qr<ct- 
conque L'équipemmtou <i Z'armcment d'ua navire de  
guerre o r  corraire de  l'ime des  deux partiea. (Archive8 
diplomatipues, 1861, t .  111, p. 133,134.) Voy.  Bgalement 
la Ddclaration de neutralit6 de 1'Espsgne du 17 jiiin 
1861 (Moniterrr de juin 1861), et  les Dbclarationn de 
neutralitk faltes par les dlverses pnissances an ddbut 
de la guerre d'orient. (l'raitd despr i se s  maritimes de 
M M .  de Pistoie et Duverdy, t. 11, p. 476 et suivantes.) 
Lors de laguerre d'ltalie, en 1859, des d4elarationa 
de neutralite out BtB Bgalement publiees par 1'An- 
rrleterre ívov. Jfoniteur du 23 mai 18591. par les Deux- ,. - Siciles ( ~ o t h t e r c r  du 7 juiii) e t  par la üuisse uournal 
l e  Sord  di1 22 mara). 



sans ccsse dans l'art de la navigation et dans la 
forme des engins de guerre, Iont surgir, a cha- 
que epoque, des qiiestions nouvelles. Poiir 
ii'en citer qu'iine, on s'est deniande, de nos 
jours. si la hoiiillc, cet aliment du feu des 
cliaudiCres, ne  derenait pas, par son indispen- 
sable eniploi dans la flotte a vapeur. suscepti- 
ble de tomber sous le coup de la proliibition 
dont la plupart des grands traites européens 
out frappk le soufre et le salpktre; mais la rai- 
son publique protesterait coiitre ce classement; 
car, parmi les substances minerales que recele 
la terre, en est-il une seiile qui soit plus inof- 
fensive de sa nalure et qni doive moins aii tra- 
vail de I'hominc, puisqu'clle passe, a I'ktat na- 
tif, des galeries de nos mines au foyer de nos 
bitiments i vapeur? 

Dans de telles limites. I'intcrdiction de por- 
ter i I'enneiiii de la contrebande de giierre est 
assuremeiit la plus raisoiinable et la pliis jiiste 
des charges imposees aiix neutres par le droit 
des gens. On aurait meme peine B comprendre 
commeiitcette déCeiise pourrnit disparaitre, sans 
que les notions naturelles de la paix et de la 
giierre eii fussent profondement altérees. N'est- 
ce  pas dejjt beaiicoiip que le neutre piiisse 
mettre a prollt I'immuiiilé de son territoire pour 
fabriquer et vendre aux belligérants les niiini- 
tions et les armes qui servcnt d'instruments a 
leui's coinbats? Transporter ccs armes par ses 
proprcs vaisseniix jusque sur le tlikitre de la 
guerre, ne sera-ce pns toiijours, aux yeux de 
la morale.francliir la dernicre limite oui séDare 
le commerce paisible de  la parlici~ation*aux 
hoetilites? Le marcliand uui, moycnnant salaire, 
met le fusil toiit arme a& m a i k  du soldat, fait- 
il donc inoins un acte de guerre que le soldat 
lui-meme qiii, en posant le doigt sur  la dcteiile, 
donne directement la mort? 

11 faut poiirtant le reconii;iltre, I'inlerdictioii, 
meme restrcintc. de la coi;lrebaridc de giieri c, 
entrafne, pour les ncutres, une regretlal~le 
conséquence. C'est I'obligation de soumetire 
tout iiavire neiitre, ~iieme eii pleiiie mcr, i la 
visile des bclligerants. 11 n'est peut-etre pasde 
inesure arbilraii'e et violeiile qui, dans la pra- 
tique, ait cause plus de niecoiilcntemeiits et 
souleré pliis de Iiaiiic que lcs abiis du droit de 
uisite. Rien n'irrite un peuple gknéreiix et fier, 
comine les vexalions et les froissements aux- 
quels ses iiatioriaux resteilt exposes chaque 
jour. M~is  les abiis du droit de visite sont-ils 
donc de ceux qu'aucun efTort ne  pcut réussir j. 
corrigerl En réduisant la cliose i c e  que lenoni 
exprime, en assujeltissiiiil a des rcgles certai- 
nes la véiitication des papiers dc bord, sans 
autoriser des reclierclics vexatoires dans l'in- 
térieur du navire, iie serait-il pas, non-seule- 
inent possible, mais facile, d'entourer la visite 
d e  tant de polilessr: e l  d'egards, qii'elle per- 
drait le ciiracterc de mesure de  police, pour 
devenir presqu'une simple forinalitk 1 Sou seul 
inconvenient serait alors, liour le navirc inof- 
fensif, un leger relard. 

11 n'est pas, au coiitrairc, daiis tout le droit 
(les gens, de principe dont I'application pro- 
duise des conseqrienccs pliis graves, plus irre- 

parables, et en apparence plus déraisonnablcs 
qiie le droit de blocur, pour ce qui conceriie 
les neiitres. En toute autre niatiere, c'est sur  
les belligerauts que phsent principalement les 
maux de la guerre, et  c'est justice; car le bel- 
IigCrant qiii souffre de la guerre, atoujours un 
moyen d'y mettre un terme, en offi'ant ou en 
acceptant la paiu. Mais le iieutre qui souffre du 
blocus, que1 moyen a-t-il de faire cesser la 
guerrc, s i  ses offres de mediation sont rejetees? 
11 poiirra donc voir sa ruine sortir d'un ktat de  
choses qu'il aura tout fait pour empeclier. Ce 
n'est pas ici le lieii d'approfondir une cluestion 
si grave, qui a ete deja traitée ailleurs. (Voy. le 
mot Blocus.) Rappelons seulement dans qiiels 
termes elle se pose aujourd'liui. On s'accorde & 
reconna'ltre que, dans certains cas, la guerre 
de sidqe est, comme la giierre en rase campa- 
gne, un droil incontestable du belligerant. Or, 
la guerre de siége entralne la nécessite des 
blocus, et le blocus ne peut s e  comprendre si 
des communications commerciales continuaient 
enfre les assiegks et  les neutres. Mais on s e  
demande s i  ce mode de guerre est applicable 
uniquemciit anx places forles dont i'ennemi 
cherclie B s'emparcr par un investissement plus 
ou moins complet, ou si ,  par une extension du 
inemc principe, il est permis de  bloquer de  
simples ports de ~ n e r ,  et jusqu'a des rivages 
ouverts, dans le but d'intercepter lout com- 
merce maritime avec les portions du territoire 
ennemi confinant 5 ces rivages. Les souffran- 
ces inouyes que le I~locus maritime des por!s 
de la corifcdératioii aulericaine inflige, depuis 
trois années, a nos industries cotonniCres, 
nous laissent i pcine le sang-froid nécessaire 
pour jiiger iiiipartialement la question de  droit. . 

Mais, quelque désastreuse que soit celte con- 
séqueiice d'un blocus,nlcst-ce pas ici le rksul- 
tat d'un mal pr~cxislaiit, auquel il était u g e n t  
de porter reinede? Si, au lieu de cette molle 
indolence qui laissait aiiseul travail esclave do 
Sud américain le soin d'approvisionner de co- 
ton 1'Liirope entiere.nous avions appliqiik notre 
industiie a faire prodiiire cette maliere pre- 
miere de nos fabriques, auñ coiilrées diverses 
qiie I n  Provideiice a dotées d'iin cliinat appro- 
prie O de telles cuItures, le blociis des cdtes 
d'un seul ktat ii'aurait pas réduit au chdmage 
tous nos atelien. 11 cst donc possible qu'une 
meilleure répartition des forces productrices 
dans l'univers sorte pliis tard de ce desastre 
passager. Jlais la question de savoir si le blocus 
est applicable aux rivages ouverts n'en restera 
pas moins au nombre de celles qui appellent 
au pliis Iiaut dcgi'b l'attriition des publicistes. 
La civilisation iic pciit continiier ses progres 
qu'a la condition de restrciiidre et de localiser 
de plus en plus les consi.qiieiices du droit de 
guerre, et  le droit de blociis est presqiie le seul 
qui soit resté, jusqii'iprcsent, aíi'ranchideces 
rcstric:lions salutaires. 

1V. Droits des neutres.- Quelle qiie soit la fa- 
tale nécessité de  la giierre, quelles que puissent 
&re, dans une occasion donnee, sa jnstice, sa 
digiiitk, sa gloire, cllc ii'cst, gi'ices ii Dieu, qu'un 
btat exccptioniiel et anoriiial daiis la vie des 



peuples civilisks. Ce qu'on appelle les droits 
des bellig6rants, ce sont des moyens de force 
et  de violence qui, pour avoir raison d'un juste 
grief, troublent toutes les relations ordinaires 
des peuples. 11 en est tout aiitrement des droits 
des neutres. La neutralite, nous I'avons dit, re- 
presente le commerce, la civilisation, la paix. 
Sa noble mission est de continuer cette paix 
au milieu meme de la barbarie des guerres. 
Ses droits ne  sont autre chose que le droit 
commun du genre humain; et pour les exposer 
il n'est pas besoin de dkfinitions subtiles. Sui- 
vant la pensee d'Hiibner, tout ce qui n'est pas 
défendu aux neutres par une restriction for- 
melle, resultant des droits de la guerre, leur 
est permis. Et d'abord, ils ont droit, un droit 
absolu, au respect de leurs personnes et de 
Ieurs biens. 

Le respect d u  territoire est la premiere con- 
dition de l'indépendance des neutres: c'est 
aussi la plus facile a observer, car ici la ligne 
de demarcation entre la paix et la guerre se  
trouve géometriquement tracée. On a cepen- 
dant soiitenu autrefois que le belligéraiit avait 
le  droit de faire passer ses troiipes, pourvuque 
ce fiit d'une maniere inoffensive, sur le terri- 
toire neutre. C'est ce que Grutius et son ecole 
appelaient transitas innoxizcs. Vattel n'a-t-il 
pas été jusqu'a prktendre qii'un belligérant 
pouvait, en cas de nbcessité extr6me, mettre 
pour un temps gamison dans une forteresse 
situke en pays neutre! Mais on s'accorde au- 
jourd'hui a reconualtre qu'enipriinter de force 
le territoire neutre pour le faire servir aux 
opkrations de la guerre, serait une violation 
flagrante des droits de la neutralité. 

On entend par territoire neutre non-seule- 
ment les possessions continentales ou insu- 
laires de I'Etat neutre, mais encore les parties 
de mer voisines des rivages, que le droit des 
gens rattache au territoire soiis le nom de mers 
territoriales: nous examinerons tout a l'heure 
la question de savoir si  I'on ne  doit pas aussi 
considérer le  navire neutre comme une portion 
détacliée du territoire. 

L'immunité du territoire neutre protkge na- 
turellement tout ce qui s'y trouve, tant les 
biens et  les personnes des neutrcs eux-memes 
que les biens et  lespersonnes des belligkrants. 
C'est en cela que consiste le droit d'asile. 
Mais, pour participer ainsi au privilége de la 
neutralité, il faut que le belligerant qui reside 
ou qui s e  refugie sur le territoire neutre, de- 
meure, tant qu'il jouit de cet asile, dans une 
situation analogue a celle des neutres eux- 
memes, c'est-a-dire, qu'il s'abslienne de tout 
acte d'hostilite. 

Une troupe enuemie, serree de pres par une 
poursuite acharnee, aura la vie sai!ve, si  elle 
pariient a gagner la frontiere de 1'Etat neutre; 
mais elle devra déposer aussitbt ses armes. 
Tout navire de guerre des belligerarits pourra 
trouver le mSme abri dans un port neutre ou 
dans la mer territoriale qui I'avoisine. Cne fois 
recu dans ce port, l'équipage d'un navire de 
guerre belligérant (fiit-ce mSme d'un corsnire 
pour les pays ou la course n'est pas cncore aho- 

lie), pourra s'y ravitaillcr, y rbparer ses avaries 
de mer ou de combat , mais a la condition d'y 
vivre en paix avec les navires ennemis que les 
chances de la tempSte ou de laguerre auraient 
jetes comme liii daus ce lieu d'asile. 11 y a 
plus : si  ce navire arme veut reprendre la mer, 
le droit des gens, dans sa prkvoyance, ne lui 
perrnettra de sortir du port eutre qu'un jour 
apres le départ d'un navire ennemi qui I'aura 
précédk. Les droits sacres de i'hospitalitb ont 
imposé aux droits de la giierre cette restriction 
salutaire, connue sous le nom de regle des 24 
heures. 

Si le droit des gens protkge, sur le  territoire 
neutre, jusqu'a la personne ct aux biens de 
I'ennemi, a plus forte raison doit-il sauvegarder 
les biens et la personne du neutre jusque sur 
le  territoire des beiiigérants. Mais, par une juste 
reciprocité, les citoyens d'un Etat .neutre, rési- 
dant sur le théitre de la guerre, ne pourront se  
prkvaloir de ce droit a I'immuuité qii'autant 
qu'ils demeureront neutres quant a leurs actes, 
comme ils le sont qiiant leur nationalitb. S'ils 
prennent une part personnelle a la guerre, ils 
devront en subir les lois. Mais tant qu'ils s'abs- 
tiennent de toute immixtion aua hostilités, 
leur privilége de neutres les suit partout: 
quelque isolbs qu'ils soient siir la terre étran- 
gere, leur cause ne saurait se  confondre avec 
celle du peuple auquel ils sont accideutelle- 
ment mSlés. Comment donc faut-il qualirier, au 
point de vue de la justice, les mesures par 
lesquelles, au moment d'une déclaration de 
guerre, un belligérant met la main sur des na- 
vires neutres amarres d a n ~  sesports, soit pour 
les retenir arbitrairement sons forme d'em- 
burgo, soit pour les employer de force a cer- 
tains transports de troupes ou de munitions de 
guerre en vertu d'un prétendu droit d'angarie? 
Ces mesures sont évidemment contraires aux 
droits des neutres, et  ue peuvent trouver de 
pretexte que dans cette inique théorie: qu'en 
temps de guerre tout ce que comma~iderait la 
nécessité, mSme aux depens des neutres, de- 
viendrail excusable ou permis. 

Nous avons réservb, pour i'examiner la der- 
ni&re, la serie de questions la plus grave et  la 
plus debattue, celle qui concerne le commerce 
par mer entre les belligerants et  les neutres. 
Sur la terre ferme, la séparation eiitre la paix 
et  la guerrc s e  h i t  naturellement par la dis- 
tinction des territoires. Sur la pleine mer cette 
séparation est toute morale, et ue peut avoir 
d'existence et  de force que dans les regles 
tracees par le droit des gens. Les vastes plaines 
de la rner ne sont le domaine de personne; 
elles appartiennent en commun a tous les peu- 
ples, et servent égaleinent a tous les usages 
de la paix et  de la gucrre. Elles sorit la plus 
grande route commerciale pour les communi- 
cations pacifiques des peuples e t  le  plus vaste 
champ de combat pour vider leurs querelles. 
C'est au moyen du pavilloii, signe couvenu de 
la nationalité des navires, que le droit des gens 
rétablit, sur mer, la séparation entre les belli- 
gérants et Ics neutrcs. Pour ce qui conceriie 
les navires de guerre, comine ils représeiitent 



la force pulliqiie de I'Élat dont ils porlent le 
pavillon et comme ils sont armés pour le de- 
fendre, les droits dil pavillon neutre au respect 
absolu des belligérants n'ont jamais été mis en 
doiite. hiais en ce qiii touche les navires mar- 
chands inoffensifs et désarmés, on a peine a 
croire auiourd'hui cambien les rbdes du droit 
maritimeont étélonglemps variableset confuses. 
- Onneoouvait sans doute contester a Ianeutra- 
litéla jouissance de ses fraucliises, lorsqiiele na- 
vire et  la cargaison étaient a la fois la propriété 
des neutres. Ce qu'on déniait aux neutres, c'é- 
tait le droit de transporter siir leurs navires 
des marchandises, meme innocentes, apparte- 
nant a l'ennemi. 11 fut une époque ou l'on 
croyait etre non-seulement juste, mais indul- 
gent envers les neutres, en se  bornant a confis- 
quer les marchandises ennemies trouvées a 
bord d'un navire neutre, pourvu qu'on laissht 
le navirelui-memecontinuer sa route en liberté, 
et qu'on tint compte a Yarmateur du fret qu'il 
aurait percu sur les marcliandises intercep- 
tées. Telle btait la disposition dii Consulal de 
la mer, devenu presque le droit commun au 
moyen ige. - Dans quelques Etats maritimes, 
les lois intérieures toucliant les prises allerent 
bien plus loin : elles frapperent de confiscation 
non - seulement les marcliandises ennemies , 
mais aussi le navire neutre qui les transportait. 
L'ordonnance de Louis XIV de 168 1, si sage sur 
tant d'autres points, consacrait l'injiiste maxime 
que : robe enlremie co?zfisque nnvire ami. - 
Youssant jiisqu'au bout la violation des droits 
des neutres, certaines lois , certains traités 
avaient posé en principe que : a navire ennemi 
conjisque robe amie. r La nationalite du na- 
vire belligérant semblait ainsi se  commiiniquer 
aux marchandises neutres pour les perdre, 
tandis que la nationalité du navire neutre 
était effacée par son contact avec des marchan- 
dises ennemies. Pour s'expliquer une telle dé- 
viation des regles du juste et de l'injuste, il 
faut s e  rappeler que la course était alors l'in- 
strunient principal de la guerre maritime, et 
que n pour donner du cceur aux, corsaires on 
se croyait obligé, par raison d'Etat, de leur li- 
wer non-seulement les biens des ennemis, mais 
ceux des neutres. L'abolition de ce genre de 
guerre a pu , seiile, tarir le mal dans sa 
source. - Le progrbs avait Bté d'abord lent 
et incomplet. On avait cru, jusqu'au milieu 
du dix-huitihe siécle, que ce serait une satis- 
faction sufisaute pour le droit que de suppri- 
mer les deux cas de confiscation les plus odieux, 
en declarant le  navire du neutre exempt de 
confiscation pour transport de marchandises 
appartenant a l'ennemi, et la marcliandise du 
rieutre non saisissable a bord du navirc de 
I'ennemi. Quant a la marcliandise ennemie 
transportée par navire neutre, c'était une bien 
autre affaire d'obtenir qu'elle fiit partout res- 
pectee. 11 est vrai qiie le principe du libre 
transport des marchandises ennemies par na- 
vires neutres avait été admis d a n ~  un grand 
nombre de traités europbens; mais le droit pu- 
blic intérieur de I'Angleterre et m6me celui de la 
Prance avaient retenu obst inhent  le principe 

contraire, et  le meme désaccord qiii rkgnait, 
dans la pratique, entre les lois intcrieures e t  
les traites, régnait, dans la science, entre les 
opinions diverses des publicistes. Au temps 
meme ou la Hollande avait le plus grand iutk- 
ret politique A faire reconnaltre la fraiicliise du 
pavillon neutre, le célebre publiciste hollandais 
Bynkershoeck déclarait qu'au point de vue du 
droit naturel, il ne trouvait pas de raison pour 
soustraire a la saisie du belligérant la marclian- 
dise ennemie transportée sur navires neutres. 

C'est qu'il y a deux manieres d'envisager le  
navire neutre chagb  d'une cargaison enne- 
mie. On peut, d'une part, s'en tenir a une ap- 
préciation toute matérielle, et ne  voir , dans ce 
navire n qu'uuevoiture de mera, servant trans- 
porter des marcliandises, mais saus changer le 
droit qui les régit. On peiit, d'autre part, s'éle- 
ver a une théorie plus liaute, et  considérer le  
navire de commerce comme une parcelle dé- 
tachee du tcrritoire neutre, qui, sur l'élément 
neulre par essence, conserve le privilége de 
couvrir de i'inviolabilite territoriale tout ce 
qu'elle porte avec elle. Cette belle et généreuse 
théorie, qu'Hiibner, le premier, a mise en h- 
miere, et  dont M. Hautefeuille a fait valoir la 
force dans une argumentation habile et  com- 
plete, ne pouvait appartenir qu'a un ige  de ci- 
vilisation et de progrbs. Elle frappe les esprits 
par la noble simplicité de sa formule (le navire, 
c'est le territoire), elle les entralne par la gran- 
deur des intérCts qu'elle protege; mais a-t-elle, 
au meme degre, cette autorité décisive qui 
s'impose en vertu d'un principe de justice iia- 
turelle et  absolue? Je ne  voudrais rien affaiblir 
des raisons invoqiiées avec tant de conviction 
e t  de chaleur, en faveur d'une cause a laquelle 
toutes les sympathics de mon time sont acqui- 
ses. Cependant, aujourd'hui que cette grande 
cause est gagnée, on s'explique mieux, ce me 
semble, les résistances et  les retards qu'a 
6proiivés son triomphe, en adrneltant qu'il s'a- 
gissait, non pas tant d'accomplir un acte de ri- 
goureuse justice, que de réaliser un progres 
d'liumanité; non pas tant de reconnaltre un  
droit des neutres, que de tempérer et  d'adoucir 
iin droit de la guerre. Que1 était le droit que 
déniait le belligérant au pavillon neutre? C'é- 
tait celui de soustraire a sa  poursuite la pro- 
priéte commerciale et privée de l'ennemi. Le 
territoire continental du iieutre ne sauvegarde 
cette propriété, qu'a la condition qu'elle res- 
tera immobile dans l'Etat neutre. Le navire, 
devenu. par le  bénéfice du droil des gens, ter- 
ritoire neutre, mais tei~itoire flottant et voya- 
geur, transporte la marcliandise ennemie sur 
tous les points du globe, la met a la port6e de 
tous les peuples, et  rétablit, en fait, avec I'in- 
termédiaire des neutres, cette possibilitb de 
commerce maritime de la part de l'ennemi, que 
les belligeranta prétendaient avoir le droit d'a- 
neantir. 

Trop longtemps, ce prbtendu droit de sup- 
primer tout commerce de l'ennemi, avait été 
abusivement invoqué par I'Angleterre , et lors- 
qu'elle voulait interdire aiix neutres la faculté 
de substituer pendant laguerre leur propre na- 
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vigation a celle des belligérants entre les mé- 
tropoles et telle ou telle colonie d'outre-mer 
(c'est ce qii'on appelait I'inlerdiclion des com- 
merces nouveaztx) ; et lorsqu'elle déniait aux 
commandants des bitiments deguerre de l'Etat 
neutre, servant d'escorte a des navires mar- 
cliands, le droit de soustraire cesdeiniers a la 
visite en airirmant leur neutralite et  en décla- 
rant qu'ils ne portaient pas de contrebande.On 
sait combien cette queslion de la visite des na- 
vires convoyds a soulevk, d a n ~  le monde mari- 
time, de troubles et de guerres, a la fin du 
siecle dernier. 

Toutes ces conséquences du principe ancien 
devaient naturellement tomber avec Iiii, et le 
principe nouveau : a que le pavillon neutre 
couvre d'une manihre absolue la marcliaridisr, 
m6me ennemie, pourvu qu'elle ne soit pas de 
contrebanden,devient ainsi la clef de voiite du 
droit maritime moderne. 

V. Conclusion. - Pour rksumer en quelques 
mots les principes et  les faits que nous venons 
d'exposer, on peut distinguer trois pPriodes ou 
trois degres dans les progres du droit interna- 
tional en ce qui concerne les neutres, et  sur- 
tout les neutres maritimes. 

Jusqu'a la déclaration de Louis XV1,en 1778. 
les droits de la neutralitk sont, en quelque 
sorte,$ la merci des lois intkrieures et des trai- 
tes particuliers qui se  concluent entrc divers 
Étais. Ce n'est pas qu'on ne  trouve Bcrit dPji, 
dans les plus considerables de ces traites, le 
respect du pavillon neutrc, avec une dklinition 
plus ou moins eracte de la contrebande de 
guerre et certaines dispositions limitatives du 
droit de blocus marilime; mais, aucun accord 
gknéral n'ayant kté conclu a ce snjet, les vrais 
principes sont tantbt admis, tantdt mkconnus, 
suivant la mobilitk des circonatauces et le ca- 
price des gouvernements : le progres n'existe 
encore qu'a I'ktat intermittent et précaire. 

Dans la seconde période . celle qui s'etend 
de 1778 a 1856,les natioiis neutres essayent,a 
différentes reprises, de s e  concerter pour dk- 
ílnir plus nettement leurs droits et pour les 
faire reconnaitre, soit par les voies diplomali- 
qiies, soit meme, au besoin, par la force des 
armes. La France, la Russie, les Etats-Unis 
d'hmeriqiie, s e  mettent tour a tour a la tete de 
ce mouvement progressif qui, commence pen- 
daut la guerre, se  poursuit et  s'ktend pendant 
la paix. La cause de la neutralite devient.peu a 
peu la cause de tous les peuples maritimes, 
sauf l'Angleterre; car celle-ci, conaante danssa 
force, et  regardant foujours son empire com- 
mercial comme indissolublement attaclié au 
maintien de ses vieilles maximes touchant le 
droit de la mer, nepourrait encore se  rksoudre 
a renoncer definitivement i auciine d'elles. 

La troisieme pkriodc est marquee par la fln 
de  cette rtsis!ance. L'Angleterre, ckdant a la 
force des choses qui I'entraine elle-meme vers 
un regime de liberte commerciale, consent a 
reconnaitre le principe fondamental : U que le 
pavillon neutre couvre la marchandise enne- 
mic n. En mCme temps , un horizoii qui semble 
nouveau se  decouvre. On s'apercoit enfin que 

la reconnaissance du droit des neutres s e  lie, de 
la maniere la plus intime. a i'adoucissement de 
la guerre et au libre dkveloppement du com- 
merce international. On pose donc l'ubolitio~~ 
de la course maíilime comme le principe d'ou 
va décoiiler la liberte des mers, telle que le 
dix-neuvieme siecle h u r a  comprise. 

Sous ce double aspect, la dkclaration de 
principes du 16 avril 1856 serait, i nos yeux : 
dans son article 2 ,  le couronnement d'un pro- 
gres qui s'acliCve; et, dans son article le: le 
point de départ d'un autre progres qui com- 
menee. 

Texte de la diclaration d u  16 avril 1856. 
u 10 La course est et demeure abolie; 
a 20 Le pavillon neiitre couvre la marclian- 

dise ennemie, a l'exception de la contrebande 
de guerre; 

U 30 Lamtrchandise neutre, al'exception de 
la contrebande de guerre, n'est pas saisissable 
sous pavillon ennemi; 

a 48 Les blocus , pour &re obligatoires , doi- 
veiit etre effectifs , c'est-a-dire maintenus par 
une force suflisante, pour interdire I'accks du 
littoral de I'eniiemi. n E. CAUCHY. 

NEUTRE. Voy. Neutralitb. 

NEW-HAMPSHIRE , NEW-JERSEY. Voy. 
É t a t s - ~ n i s  , New-York. 

NICARAGUA. L '~ ta t  de Nicaragua, borne a 
I'onest par I'ocean Pacifique, est  sur tous les 
autres points enclavé dans les Etats de Hon- 
duras, de Salvador et de Costa-Rica. 11 ne touche 
a l'ocean Atlantique que par un prolongement 
triangulaire au sommet duque1 se  trouve le 
port Saint-Jean. Selon Squier, qui est la meil- 
leure autorite en pareille matikre, sa popula- 
tion serait de 300,000 habitants sur lesquels il 
n'y aurait pas plus de 30,000 blancs. 1.e sur- 
plus se composerait d'lndiens, de mhtis: et de 
noirs, ces derniers au nombre de 18 a 20,000. 
La superficie serait de 3,512 lieues carrres. 

Par sa position g6ograpliiqtie, le Nicaragua 
etait pliis qu'aucun des autres Etats de 1'Amk- 
rique centrale, intéressé au maintien de la 
conf6dCration de Guatemala. 11 a cependant eu 
sa large part dans les évknements qui, en 
1842, en amenercnt la dissolution definitive. 
La situation de fiiiblesse et d'isolement qui en 
est rksultee, a pesé encore plus fortement sur 
le Nicaragua que sur ses anciens confederés. 
Son territoire, admirablement place pour i'kta- 
blissemeut d'un canal permettaiit le passage 
entre les deux Océans sans doubler le cap 
Horn, n'a cesse, depuis quinze ans: d'etre con- 
voitb par l'hngleterre et les Etats-Unis.Eu 1848, 
sous pretexte de reparations a obteiiir pour ses 
nationaux , I'Angleterre s'emparait de Saiiit- 
Jean dont elle changeait le nom eii c e l ~ i  de 
Greytown. En 1852 le  traite de Clayton Webster 
stipiilait la restitution de ce port au Nicaragua; 
mais a condition qu'il n'y serait point établi de 
droits d'importation et de tonnage, au:res que 
ceux strictement nkcessaires a la conservation 
du port et a l'entretien des phares. Par ce traitk 
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i'bngleterre et les États-~nis terminaient, de leur 
chef, certairies qucstions de delimitation sur 
lesquelles les Etats de Costa-Rica et  de Nicara- 
gua étaient divisbs. Dans la mCme année, 
I'hngleterre, pour rester en mesure de saure- 
gardei' ses intérets commerciaux engagés daiis 
la qucstion dc comninnication interoceanique, 
declarait colonies britanniqiies, les Iles dc 
la Baie qui ont, il est vrai, CtB rendues a i'htat 
de Hondiirüs en 1860. Ces intcrventions de 
I'étranger fireiit renaltre la pens,ée de recoii- 
stituer la confbdération avec les Etats de Hon- 
duras et de Costa-Mca. l a i s  on n e  put parvenir 
a s'entendre, et les négociations entamkes pour 
etablir une fedération aboutirent le 4 niars 1854 
a un nouvel acte de  séparatioii. 

Le parti conservateur etait alors au pouvoir, 
le parti democratique ne I'y laissa pas en paix, 
et appela Walker a son secours. Apres deux 
ans et  demi de lutte, échappé non sans peine 
a la domination du hardi flibustier, ame et bras 
d'une politique qui visait tout simplement a 
coiistitiier dans l ' h6 r ique  centrale, par une 
colonisation sur une grande éclielle, une con- 
federationdestineeaentralnerde gré ou de force 
dans 1'Union les Etats de I'AmCrique centrale, le 
Kicaragua tomba entre Ics maiiis dcs diplomales 
américains, et peu s'eri fallut que son iiidepen- 
dance, sauvée a grand'pcine siir le champ de  
bataille, ne se perdit tout a fait daiis les négo- 
ciatioiis qiii aboutirent au traité de cornmerce 
conclu le 16 novembre entre M. Isarrari et le 
cabinet de Washington. Ce traite concédait aux 
États-~nis le clroit de transit entre les deux 
Oceaiis, par toute voie de communicalic~ii eris- 
tant ou pouvant exister. Denx ports francs de- 
vaient etre etablis a chacune des extremités 
de la communication, et auciin droit de douaiie 
ou de tonnage ne devait etre mis sur les mar- 
cliandises et navires des Etats-Uiiis. Le gouver- 
nement federal etendait sa proteclion i ses 
voies de communication, pouvait y faire passer 
des troupes, et  s'y protéger au besoin par une 
force militaire. - Ces.dispo~itions ne sont que 
la répetition textuelle de celles inserkes dans 
le traité relatif a l'istlime de Tehiiantepec, 
passe avec le Merique. Elles n'en causkrent 
pas moins une profonde emotion. La ICgislüture 
de Nicaragua s'empressa de les desavouer, et de 
mettre la communication interoceanique sous 
la protection des puissarices qiii avüiciit assiire 
l'integrite de I'empire ottoman. En niars 1859, 
une autre rCsolution de la legislature a invité 
le gouvernement a adrnettre toutes les nations 
sans privilcge ni excliision aux aranlages de 
cette communication, a établir des ports francs 
anx extrCmites de la ligue, a imposer des droits 
de  péage et de douane modérés et  a refuser le 
passage des troupes. 

C'est sur ces bases que repose le traitb con- 
clu le 29 juin 1860 avec l'hngleterre. La faculté 
d'intervenir les arnies i¡ la main, pour proteger 
les intkr&ts britanniques, a JU néanmoins Ctre 
concédée cn principe. 

L'État de Nicaragua est une reipnbliq.ie con- 
stitulionnelle. Le poiivoir exécutif y est exercé 
par un prksident elu pour qua:re ans; le pou- 

voir lbgislatif, par un sénat et  par une chambre 
des députes. La justice y est rendue par des 
tribuiiaux relevaut d'iine cour supreme. 

En dépit des guerres civiles et Ctrangeres, 
le revenu public s'est augmente depuis dir  
ans dans des proportions assez considerables. 
De 1851 a 1861, il s'estélevede 122,686piastres 
a 173,646. La detle publique est de 4 millions 
de dollars. On n'a pas de cliiflres eracts siir le 
montant des esportations et  des importations. 
Depuis dix ans les aniiuaires évaluent unifor- 
mement les unes e t  les autres a 1 million de 
piastres. 

Les produ,ctions sont les memes que celles 
(les autres Etats de l'hmérique centrale. Le 
Nicaragua se  livre en outre a releve du gros el  
du petit bétail, dont il trouve l e  d6bouche dans 
les Etats V O ~ S ~ ~ S .  L. GOTTARD. 

NOBLESSE. S'il est uneinstitution politique 
qui reponde aux instincts et  peiit-Ctre jus- 
qu'a un certaiii point aux besoins des sociétés, 
ct qui, en meme temps, ait cause les injue- 
tices les plus douloureuses et  les plus obs- 
tiiiees que renfermel'liistoire, c'est assurémen t 
celle de la noblesse. Est-il possible, d notre 
époque, de porter sur cette inslitution un ju- 
gement impartial et séridique, alors que les 
tendalices les p!!is knergiques vers l'Agalit6 
agiteiit tous Ics Etats europecns, anihnent 'a 
plilpart des r6volutions du sihcle, et proposent 
pour but et commc ideal aux efforts populaires 
i'egalité des liommes a tous les poiiils de viie 
et sous toules les formes? Une telle équiti: 
n'est guére esp6i'ervis-a-visd'uneinslitutioii 
vaincue ou ebranlee, et  c'est a peine s'il esi 
permis de rechercher ce que le principe de la 
noblesse a en soi de legitime, et  pourquoi ce- 
pendant I'existence de la noblesse a toujours 
blessé ou viole jusqu'ici les droits les plus 
chers et les plus nécessaires a I'homme. 

Le sentiment de la gratitude et  le besoiii 
de la confiance conduisent nécessairement les 
liommes a donner une recompense aux ser- 
vices rendus, en accordant a leurs bienfaiteurs 
une siiprt'matie honoriílqiie et effective; l'amour 
du repos, la foi naive avec laquelle on croit vo- 
lontiers posséder la véritk absolue, ne Ieur per- 
'mettcnt pas d'iniposer eux-memes une limite 
a leurs ocuvres, et a tout ce  qu'ils créent, ils 
prétendeiit doriner la durkc indeunie, la perpe- 
tuitb; dc la les irivestiturcs viagkres et I'héré- 
dité; d'autre part, enlin, l e  nombre des indi- 
vidus en situation d'aider e t  de diriger ceux 
qui les entourent, ayant toujours été tres-res- 
treint , lcs honneurs et le pouvoir ont été con- 
centres dans un groiipe de familles choisies 
qui, par cela meme qii'ellcs etaient une miiio- 
rité, s'uiiissaient entre elles par les liens des 
habitudes et des interets, et lendaieiit a s'isoler 
des autres membres de la cite ou de la nation. 

Consideres et  jugés en eux-memes, ces trois 
principes, ces trois élements sur lesquels re- 
pose thkoriquement l'idee de la noblesse, ont 
quelque cliose de légitime, puisqu'ils sont le 
resultat de senlirnents naturels bons en soi. 11 
est naturcl et sage de confier avec sécurité et 
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pour longtemps a ceux dont le mérite a Ctb 
éprouvé, le soin des intérets généraux,legoii- 
vernement social, e t  de compenser par des 
distinctions flatteusesles soncis laborieuxd'iine 
telle tiiche; il est naturel de compter non-seu- 
lement sur leurs actes propres, mais encore 
sur  leurs exemples et sur l'influence heureuse 
qu'ils doivent exercer autour d'eux, d'espérer 
beaucoup de leurs descendants formés a leur 
école. et  de leur attribuer d'avance une ~ a r t  
des fonctions et des prkrogatives paterneiles. 
Les résultats de toute mesure ~olit iaue ne DOU- 
vant etre atteints avec certitude, máis simple- 
ment recherchés d'aprhs des probabilités, une 
telle esperance offre des probabilités assez sé- 
rieuses pour qu'on soit contraint d'en tenir 
compte. Aussi, est-elle un instinct permanent 
dans l'homme, et a toutes les époques de I'his- 
toire, l'illustration des peres a-t-elle su@ ;i 
creer une sorte de popularité aux enfants. 

Malhenreusement, il en a &té de la noblesse 
comme de toutes les institutious et de toutes 
les oeuvres humaines; la théorie et la rkflexion 
n'ont suivi qu'aprés bien des siecles les faits 
accomplis. Les Iégislaleurs armks de toutes 
pieces et gratillant leur patrie d'une organisa- 
tion sociale,complhte et raisonnée, n'ont existe 
que dans les Iégendes religieuses de 1'Asie ou 
dans les íictions ingé~iieuscs et aisees des Grecs 
et des Latins l. La noblesse, dans I'antiquité 
comme dans les temps modernes, eut le plus 
souvent la violence pour origine, c'est-a-dire 
la conquete d'une nation par une autre, et  s e  
constitua avec tous les abus et  tous les vices 
que la violence implique inévitablement. L'on 
peut résumer l'histoire des aristocraties an- 
ciennes (sauf peut-&re celle de Rome), d'un 
mot : elles furent la domiiiation d'une race sur 
une autre race. Dans les cités doriennes de la 
Grhce, et  dans l'orient, I'on est frappé de la 
coexistente de deux sociétés superposées e t  
presque étranghres i'une a I'antre; de telles 
aristocraties sont donc essentiellement diffé- 
rentes de cette classe. a laquelle les temps 
modernes ont donné le nom de noblesse, et  
qui, bien que prépondérante dans la sociétk, 
ne formait pas elle seule la sociétb tout entiere, 
mais en représentait une partie, rattacliée aux 
autres classes par les liens nombreux des de- 
voirs et des intérkts. 

Le palriciat romain offrait de plus grandes 
analogies avec les classes nobles de I'Europe 
chrétienne, et  rbpondait dans une certaine mc- 
su re  au type abstrait que l'on peut se  faire 
d'iine juste aristocratie. Le patricien devait au 
nom qu'il portait et a la gloire de ses ancStres, 
le rang qu'il occupait dans la Répnbliqiie; ce 
rang l'obligeait a des devoirs iiombreux et  
graves; il faisait partie du Sénat, et était cliargé 
a ce titre de la haute administration des affaires 
publiques; il faisait partie des comices et de- 
vait y exercer le pouvoir législatif; toutes les 
fonctions publiques lui etaient rkservées, mais 
la durée de ces fonctions était tres-limilke, e t  

1. RBdiger un code, ce n'est pas donner une orga. 
niration sociale. Y. B. 

a.la sortie de sa charge, il supportait, vis-5-vis 
de tous, la responsabilitk de ses actes; il for- 
mait I'élite de I'armke, et devait subvenir seul 
aiix dépenses de ses campagnes; une surveil- 
lance jalouse était sans cesse exercée sur lui 
par ses Cgaux; les prkrogatives don1 il jotiis- 
sait, bien qu'hbréditaires, n'ktaient, enun, rien 
moins qii'immuables et  les recensements quin- 
([uennaux des censeure pouvaient le dbclasser 
temporairement ou définitivement. 

Est-il besoin d'ajouter qu'a cbté de ces pré- 
rogatives glorieuses mais onéreiises a celui 
qui en était investi et  utiles a tous, existaient, 
surtout aiix premiers sihcles de la Rkpublique, 
d'intolérables et barbares privileges? que non- 
seulement le patricien exercait seul des fonc- 
tions dans la République, mais que seul il avait 
des droils? que sa propriéte était la seule pro- 
prietk veritable, que sa famille était rigoureu- 
sement fermée a toute famille nouvelle, que 
sa fortune erclusive lui donnait la domination 
civile comme la don~ination politique? Tous ces 
faits sont assez connus aujourd'hui pour qu'il 
soit inutile de rkduire i lcur juste valeur les 
admirations des deux derniers siecles pour la 
Republique romaine. 11 nous para11 pliis impor- 
tant de faire remarqner cette courtepkriode de 
l'histoire de Rome ou l'kgalitb des classes était 
obtenue, ou l'aristocratie siibsistait encore, 
renfermée dans un cerclelimité et choisi d'at- 
tribntions; ou ses droits n'étaient pas autres 
que ceux du plkbéien, ou par l'usage et le  con- 
sentement de tous I'administration de la jiistice 
et  les actes religieux restaient confiés a ses 
soins et  a ses loisirs; ou le SCnat avait cessé 
d'etre maltre et restait encore indépendant; 
oh la cune, libre dans ses attributious de sur- 
veillance, conseillait et  haranguait le peuple au 
Forum et savait obéir i ses décisioiis. 

A prendre les choses a la lettre et a juger 
les actes politiques d'aprbs les titres que leur 
donnentles contemnorains. la noblesse romaine 
ne pkrit pas avec la ~ k ~ u b l i q u e ;  quelques dk- 
hris de l'ancienne aristocratie subsistbrent sous 
les douze premiers Césars, et lorsque Dioclétien 
eiitreprit de donner a l'Empire les formes et 
I'organisation des monarchies orientales, les 
distinctions honorifiques et h8réditaires repa- 
rurent pour s e  multiplier bientbt avec profu- 
sion. Mais les nombrenx citoyens d'origines si 
divcrses auxqiiels étaient conférés ces titres 
pompeux, dont la classiflcation amusait I'0r- 
gueil de la coiir de Constantinople, n'obtenaient 
iien, sirioii quelques faveurs éphemeres et n'ac- 
quéraient dans leurs cités ou dans leurs pro- 
vinces que cette infliience banale que donne 
toujours la fortune. Aussi est-il dilficile de 
voir autre chose que de simples décorations 
dans la hiérarchie des classes créées par 1'Em- 
pire romain des derniers sikcles. 

Cette nullite et cette impuissance des classes 
supkrieures contribua plus que toute autre 
chose a produire les btranges résultats qui 
suivirent l'invasion des Barbares. Lorsque les 
Gerrnailis enrent canipé d'une facon déunitive 
dans les anciennes provinces de l'Empire, que 
cliaque leude, chaque Iiomme libre, eut choisi 



sa mktairie, qui devait trois sikcles plus tard 
s e  transformer en chiteau, il n'exista dans ces 
vastes territoires d'autre pouvoir que celui des 
conqu8rants. Ils s e  partagerent d'abord les 
campagnes et bientdt les villes, et chaque ah- 
riman fut souverain presque entikrcment in- 
dépendant dans le cercle qu'il s'etait reservé. 
11 fallut les longues guerres contre les races 
slaves et Iiunniques au nord et contre les Sar- 
rasins aii,sud pour donner a cette multitude 
de petits Etats fragmentaires une sorte de  co- 
Iiesion et  cette oganisation qu'on appelle feo- 
dalilé. (Voy.) 11 advint alors cette cliose natu- 
relle, que la reunion de tous ces grands o i ~  
petits proprietaires-guerriers forma entre la 
population asservie et  les chefs de  bandes de- 
venus cliefs de  nation, un véritable corps de 
iioblesse. A certains egards cette noblesse pos- 
sédait les caracteres d'iine sérieuse et utile 
aristocratie: clle s e  cliargea exclusivement de 
la defense des terres et des Cites contre les in- 
cursions ktrangercs et vkcut ainsi dans un etat 
de guerre permanent pendant des sikcles; a 
iin autre point de vue elle rendit de non moins 
grands services aux nalions modernes par sui te 
du fler sentiment d'individ~ialité qui animait 
les races germaniques. En se rendant a I'arméc 
ou aun cliarnps de hIars, nul bnron n'accomplis- 
sait un acte depure obéissance passive; il agis- 
sait librement suivant la conscience de ses in- 
terets et de son devoir ; il doniiait ses services 
soiis certaines conditions ct cn écliange de 
rertaiiis avantages formellement stipiilés tant 
Dour lui que pour ses vassaux. Le chef sous 
la banniere duque1 il s e  rangeait dcvait lui 
garantir ses possession en terres et en Iiom- 
mes, de telle sorte que ceux qui n'elaient que 
des serfs vis-a-vis de leurs maitres n'avaient 
du moins qii'un seulmaitre, et pouvaicnt se dire 
indépendants et libres vis-a-vis des aulres feu- 
dataires. 11 n'entre pas dans notre siijet de rap- 
peler la formatiori de la fC.odalitC, bien que ce 
soit sous cette forme polilique, que Icsnoblesses 
occidentales se soien t constitukes ; mais si nous 
n'avons pas a dire comment ces relalions de foi 
et  d'liommages se  modifiérent a I'inlini suivant 
la puissance relative de  cliaque partie ct iiiii- 
rent par subordonner les baroiis les 1-ins aun 
autres, depuis le pliis petit fief jiisclu'a la 
royauté, noiiS devoiis cssayer du moins d'indi- 
quer en quoi le systeme fcodal altéra t t  dena- 
tura plus ou nioins gravcment, selon les lieux, 
les caracteres et Ics avantages que devrait offrir 
!lieoriquement toute nristocratie. 

Quelle que soit l'iiiiportance du r61e que 
I'on veuille altribuer a la noblesse (et les pro- 
gres de la civilisntion , en anieliorant le bien- 
etre et en développant I'intelligcnccdes masses, 
tendent sans ccsse a le restreindre), on n e  
saurait aller jusqu'a 1ui conferer la pleine sou- 
veraineté. Un te1 Ctat de choses, rarement 
réalisé, porte un nom odieux par lui-meme, 
celui d'oligarcliie. Or, le Qsteme féodal n'ad- 
mettait d'autre division dans le pouvoir que 
les deliniitations territoriales. Hors de ses do- 
inaines ou de ceux de ses vassaux, le noble 
n'exer~ait auciine autorité, mais sa seigueui'ie 

11. 

lui appartenait eii pleine propriete et lui etait 
soumise comme une famille et les biens d'une 
fairiille sont soumis au clief. Toute puissance 
éiait entre ses mains; il levait les impdts, il 
cxigeait les redevances, il armait ees hornmes, 
il rendait la juslice, il battait monnaie selon 
son bon plaisir. Ce pouvoir absolu, identique 
partout en principe, ite variait d'importance et  
de valeur que d'apres I'importance des lieux 
sur  lesquels il s'exercait. hIais rien n'etant 
plus variable que I'etendue de ces nombreuses 
seigneuries, il en résultait qu'avec des droits 
égaux par eux-memes, la plus complbte inC- 
galité cxistait dans la noblesse. Le seigneur 
d'un lief d'une lieue carrée, aussi niattre chez 
lui que n'iinporte quel autre, n'etait en réalité 
qu'un pauvre sire vis-a-vis des liauts feuda- 
taires dont les possessions Ctaient dispersees 
sur  toute I'etendue d'un royaume. l! est inutile 
de faire remarquer combien un te1 état de  
clioses est coiilraire a la véritable et  juste or- 
gariisation d'une noblesse. Tous les membres 
d'une aristocralie doivent avoir non-seule- 
inent des droits égaux (les droits de tous 
IFS citoyens, de tous les membres de la 
société , quels qu'ils soient , doivent etre 
ideiitiques), mais ils doivent jouir a peu 
pres des memes prkrogatives. La présomption 
qui les investit d'avarice d'une plus grande 
confiance et d'une certaine part d'autorité est 
la meme pour tous, puisque cette presomption 
cst basée sur  des situations qui leur sont com- 
inunes. Répartir cette autocite sur quelques- 
uns de ses menibres seulement d'aprks des 
regles pliis oii moins arbitraires, n'cst autre 
cliose que détruire dans son principe i'exis- 
teiice de la noblesse. Un vice encore plus 
grave de la fkodalité fut que la puissance de 
cliaque baron, etant fondée sur son droit de 
propriétb et par conséquent absolue, 8tait la 
négation radicale de  toute autre puissance et  
de [out autre droit : negation de la puissance 
tle I'Etat qiie représentait la royautk; negation 
des droits des autres Iiommes consideres 
comme des serfs. Pendant les deux sikcles ou 
la feodalitk fut triomphante, la royaiité s e  
transforma en une sorte de dignite militaire 
aussi dénuee de droits que de pouvoir;.et ce 
ite fut que par une insurrection permanente 
que les bourgeois des communes parvinrent i 
s'emanciper et a afirmer leur existence. 

Les premieres cntraves une fois roinpues, 
les eíforts pour briser cette immense armaliire 
feodale qui courrait toute I'Europe du onzieme 
siecle, s e  multiplikrent cn haut et en bas. Rois 
et vilains, d'abord sans entente, puis en se  
ligiiant ousertcment, entrepi3rent de s e  mettre 
Iiors de page et y réussirent en  partie. Le mal 
fut que, en recouvrant ainsi peu a peu les 
droits oii l'autorité qui leur appartenaient, ils 
ne  les revendiqu8rent pas hautement, mais s e  
substituereut par ruse ou par la force des 
clioses aii lieu et place des seigneurs. En oc- 
ciipant une a une les fonctions de justice ou 
de Gnances, les bourgeois ne  prétendirent d'a- 
bord i rien de plus qu'a representer leurs 
seigneurs, a les aider simplement dans i'exer- 
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cice de druits qui étaient toujours censés leur 
appartcnir esclusivement. De meme la royauté 
agrandit ses possessions et étendit le plus sou- 
vent ses prérogatives , moins parce qu'elle 
était la royauté, quia nominor Leo, que par 
suite d e  telle ou telle succession ou alliance 
au moyen de  laquelle te1 ou te1 droit de suze- 
raineté était dévolu a la famille royale par hé- 
rédité. 

D'une telle politique il résulta ceci : qu ' i  un 
moment donné de  I'histoire la noblesse s e  
trousa a peu pres dépouillée d e  toute puis- 
sance effective dans l'Etat, tandis que la théo- 
rie de ses droits était restée la menie. La bour- 
geoisie, le tiers état avaient lentemeiit envalii 
et  occupé toute autorité, remplissaient presque 
tous les rbles; disciplinés par la royauté et  
rangés soiis ses ordres, ils avaient laissé s e  
perpétuer a cbté d'eux les privilkges qu'iine 
réelle puissance et de réels services auraient 
pu  seuls justiiier dans une certaine mesiire; 
entre I'ktat de choses te1 qu'il existait et te1 
qu'il était censé exister, la contradiclion était 
trop flagrante; poussée a sa derniere eatrémité, 
elle ne  put se résoudre que dans les eclats 
d'une révolution. 

11 est a remarquer, en effet, que ce  qui suh- 
sista le plus longtemps du systeme féodal fiit 
précisément ce  qu'il renfermait d'injuste et ce 
qui n'aurait dh etre que transitoire. L'assimi- 
lation excessive de I'individu e t  de sa propriété 
matérialisa, pour ainsi dire. i'eaistence de la 
noblesse e t  changea complétement la seule 
base sur laquelle elle puisse légitimement re- 
poser. La concession d'honneurs et de préro- 
gatives particulieres ne  peut ayoir d'autre cause 
que la présomplion ou I'on est  que les mé- 
rites constatés d'une personne ou ceux de ses 
ancCtres répondent de ses mérites a venir. 
Faire dépendre la possession de semblablcs 
prérogatives d'un fait aussi étranger et indiffé- 
rent a la valeur morale d'un individu que la 
possession de te1 ou te1 héritage, fut cependant 
le principe injustifiable sur  lequel reposait 
i'organisation de I'aristocratie féodale. Ce prin- 
cipe eut de nombreuses conséquences; par un 
entralnement naturel on en vint a n e  considé- 
rer dans l'existence du gentilhomme que les 
caracteres erterieurs et  piirement matbricls ; 
les attributs habituels de la noblesse furent 
pris pour les conditions nbcessaires, les effets 
s e  transformerent en caiises ; les choscs al-ri- 
verent a ce  point qu'il y eut des moyens pu- 
blics, et  si I'on osait aiiisi parler, des proceüe's 
pour acquérir la noblesse et des procécles pour la 
perdre; i'achat d'un immeuble privilégié, d'une 
charge honoriflque donnait a I'acquéreur titre 
et bénéflces de noblesse; on simplifia meme 
au point de traiter la noblesse comme une 
marcliandise et  de la vendre a des larifs pliis 
ou moins élevés, selon la grandeur et la durée 
des prérogatives confkrées ; des actes parfai- 
tement indifférents en soi, I'exercice de pro- 
fessions tr&s-honorables, mais non classees 
dans la hierarchie feodale, suflirent par contre 
a produire une dérogeance, tandis que les cri- 
mcs les plus flagrants n e  portaient aucune at- 

teinte a i'inviolabilité des priviIéges dont le 
coupable était investi. 

Les exces de la féodalité furent plusviolents 
en France que partout ailleurs, parce qu'elle y 
fut moins reglée, mais ils furent aussi de  plus 
courte durée. La réaction démocratique se  pi'o- 
duisit de bonne heure dans sa forme radicale 
et parvint des le dix-septikine siecle a établir 
une Cgalité a peu prks complete de puissance 
politique entre les dirérentes classes sociales, 
sous la pression uniforme de la monarchie ab- 
solue; mais, exclusivement préoccupé du poii- 
voir politique, le tiers état en avait dépouillé 
la noblesse et Iiii avait laissé toiites les prbro- 
gatives sociales qui n'avaient d'autre but que 
d'assurcr son bien-&tre et son oisiveté et de 
satisfaire a son orgueil. 11 est facile de conce- 
voir combien la permanence pendant deux si&- 
cles de semblahles priviltges dut finir par 
paraltre odieuse et intolbrable, alors qu'ils ne  
recouvraient plus la puissance etn'ktaient plus 
juslifiés par de grands devoirs accomplis. 11 y 
avait longtemps, en eflet, que I'inslitution des 
armées permanentes avait étendu sur toute la 
nation cet impbt que la noblcsse se vantait de 
payer seule, l'impdt du sang. Ce fut avec la 
conviction énergique que donne I'bvidence des 
faits sociaux et politiques du moment que les 
hommes de la Révolutiou, iine fois les der- 
niers vestiges de la féodalité effacés dans In 
nuit du 4 aout, ne  piircnt comprcndre, ni a 
quelles conditions, ni dans que1 but une no- 
blesse aurait pu étre cncore conservée parmi 
nous. 

Foiidée a une époque bien plus récente, or- 
ganisée dans des limites bien plus restreintes, 
et juxtaposée, des le principe, a une société 
pleine de vitalité et de forces , la féodalité an- 
glaise n'atteignit pau les développements exa- 
g e r é ~  dont nous avons parlé, et c'est a cetle 
modération de puissance que I'aristocratie bri- 
tannique doit en grande partie la durbe de son 
autorite. Les soulévements démocratiques si 
nombreux dans l'liistoire de la France du 
moyen kge, sout bien plus rares , d'une bien 
moins grande portée, dans I'histoire d'Angle- 
terre. C'est que la noblesse norniande sut, des 
le siecle de la conquete, accepter des limites 
et une regle, et s e  creer un rble spécial, s e  
soumettre a certaines prérogatives royales, re- 
connaftre aux bougeois et aiix campagnards 
des droits, et ii leurs d6légiiés des pouvoirs par- 
ticuliers. Certes entre les parlements di1 quator- 
zieme sihcle et ceux du dcrnier siecle e t  du si&- 
cle actuel d'immenses différences existent, car 
les révolutionspoliliques, morales et matCrielles, 
ont deplacé la prépondérance et reinis la sou- 
verainelé legalc ou se  concentrait de plus en 
plus la force reelle, daiis les communes; mais 
un te1 réstiltat a été produit par des mouvements 
réguliers et méthodiques. par des parlages, des 
revendications, des abandons d'attributioiis , 
que provoquait i'expkrience , et que la néces- 
sité faisait accepter de tous.Les commiines, en 
étendant sans cesse le cercle de leiirs préro- 
gatives. n'allbrent jamais jusqu'i dénier a la 
noblesse tout droit d'inüuence lbgale et de 
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surveillance, mais s e  bornerent a réclamer ou 
plutbt a appliquer d'elles-memes a tous les 
actes du gouvernement, leur droit de contrble 
souverain. Elles laisserent aux lords et a leurs 
familles les fonclions de justice politique et 
administrative, que leur situation sociale leur 
avait fait confier de tout temps; ellesresteigni- 
rent cliaque jour davanlage, en le prkcisant, le 
rble politique de l'aristocratie, mais de telle 
sorte que ce rble ne  put cesser d'Ctre et futen 
Ctat de resister a toute usurpation. 

Les nations de cace latine, 1'Italie et l'Es- 
pagne , ou les principes du droit politique ro- 
inain prévalurent des la Renaissance, ont suivi 
ii une plus ou rnoins grande distance I'exemple 
et les destinées de la France et sont arrivées, 
par l'établissement de  principats absolus, a 
dter a l'aristocratie territoriale i'existence et 
i'autorité d'ilne classe independante. En sens 
inverse, les nations germaniques ont conservé 
dans leur sein un ClCment aristocratique d'une 
irnportance plus ou moins considerable; mais 
elles n'ont pas su en déterminer rigoureuse- 
ment la puissance politique, et dans quelques 
Etats du nord de l'Allemagne c'est encore en 
partie en vertu de droits féodaux, que la no- 
blesse territoriale prend part a la representation 
nationale. Les progres du régime constitution- 
nel et représentatif niodifieront necessaire- 
ment un te1 etat de choses : la coexistence de 
deux chambres, dont I'une représeiite, quels 
que soient d'ailleurs son origine et le mode d'é- 
Iection dont elle est issue, la grande majoritC 
du pays, amenera inévitablement de profondes 
inodiUcatioiis dans la constitution politique et 
sociale de ces États; deja l'aristocratie est tres- 
loin d'etre tout dans la nation; elle n'en est 
plus qii'une partie, partie distincte par ses 
.ronctions, semblable aux autres par ses droits, 
prkpondérante ou subordonrike, selon les lieux 
et  les circonstances, mais hors d'état d'absor- 
ber tout en elle, et de se siibstituer auu droits 
de tous les citoyens. 1 

Le meme regime constitutionnel et représen- 
tatif est appelk peut-etre a corriger ce qii'a eu 
de trop excessif peiit &re, en France, l'appli- 
cation immédinte et littérale di1 grand principe 
égalitaire de la Révolution. Jugce au point de 
viie abstrait de la tliéorie pure, la nécessite 
d'une noblesse indépendante n'est rien moins 
que démontrée, et il est incontestable qu'elle 
ne  peut s e  concilier avec I'ideal democratique. 
Uais entre I'ideal dkmocratique et les societés 
actuelles, quelle distance les progres de la ci- 

1. E n  Allemagne unc distinction profonde ert Bta- 
blie entre la haute et Iu basse noblesse. La haute 
noblesse (dan6 le sens ]&al, mais non dans I'opinion 
de la soci6te) se COmpOSe uniquemrnt des descen- 
dants des aucieiis seigncurs souverairis on plutGt im- 
médiats (aoy. Mediatisatlon); la basse noblesse, qui 
comprend des princes et des comtes, est celle qiii 3 
recu ses titres de la faveur de quelqiie souveraiii, 
mais dont les ancbtres n'ont jamais rPgné, meme sur 
le plus petit village. Aiitrpfois cette basse noblesse . 
avnit le droit exclusif de possbder des L e ~ T e s  Cqzreslre~ 
(voy. Ordre éqnestre); mais depuis le commencement 
de ce siBcle jusqu'i 1848, les nobles out perdu par- 
toiit ce privilége. LB oii il y a encore dea biens 
équestres , leur propri4tairt: , que1 qu'il aoit , jonit 
des priviléges qui y sont attnch6s. M. B. 

vilisation n'ont-ils pas encore a franchir I Que 
d'efforts ne reste-t-il pas a faire aux nations et 
aux gouvernements pour que la richesse intel- 
lectuelle et la richesse matérielle soient aussi 
Pgalement réparties qu'il est possible a l'homme 
de l'esperer et de  l'atteindre ? Pour longtemps 
encore et malgré la rapidité des évolutions 
politiques des derniers sikcles, malgrC la com- 
munauté de plus en plus grande des interets 
genéraux, malgrb le contact frequent des exis- 
teiices les plus diverses, malgre la consciente, 
cliaque jour plus generale, de l'ideiitité des 
droits de tous, pour longtemps encore les so- 
ciktks sont composées de groupes de familles, 
spontanéinent reunies entre elles et  distinctes 
des autres par des caracteres trop réels pour 
qu'il soit permis de n'en tenir aucnn comple; 
c'est a ces diffkrences evidentes, qui n'ont rien 
de  factice, pas plus qu'elles n'ont rien d'essen- 
tiellement contraire au principe de l'egalite, 
qu'est due la crCation dans presqiie tous les 
ktals de I'Europe occidentale et méridionale 
d'une chambre haute, analogue a ce rouage du 
gouvernemeiit anglais qu'a formC l'aristocratie 
britannique. Rous n'avons pas a nous demander 
si la formation de ces cliambres conservalrices 
rCpondait bien au but que devait s e  proposer 
le législateur; celte questiori de fait importe 
peu; il sumt de constater qu'il a existe dt!s le 
lendemain de la Rkvolution franpaise, qu'il existe 
aujourd'hiii, et qii'il existera longtemps encore 
un certain nombre d'individus auxquels leur 
situation sociale dome  necessairement des in- 
terets parliculiers,indépendamment desiulertls 
communs a tous les citoyens; que ces intérets 
particuliers sont la source d'opinions particu- 
lieres qu'on n e  saurait nikconnaitre; et qu'il a 
paru des lors sage, juste et  utile, de donner 
pour une duree viagere ou heréditaire a ces 
groupes d'individus peu nombreux, un rble, 
iine fonction, une influence speciale et  Ikgale 
dans le goiivernemeiit. Par qui et ii que1 titre 
doivent-ils etre clioisis 1 Quelles conditioiis 
doivent &re mises a la conservation plus ou 
moins prolongée de leiir autorite? C'est ce qu'il 
ne  nous appartient en aucune fapon d'indiquer 
ici. Une telle qiiestion ne saurait, du reste, lStre 
examinée d'une nianiere générale et en deliors 
des considérations historiques et des Cvkne- 
ments actuels, puisque, de l'acrord de tout l e  
monde, l'existence d'une aristocratie dépend 
dc l'état social du moment, doit s e  modiGer 
u apres les changements de cet état social, et  ' 
se  plier sans cesse aux progres democratiques; 
car il est dans sa destinée de n'avoir plus u n  
jonr de rairori d'etre et de disparaitre insensi- 
blement sous I'accroissement continu des forces 
civilisatrices. (Voy. Aristocratie, Chevalerie, 
Féodalité, Pairie, Représentation nationale.) 

B. CHAUVY. 

NOMARQUE. Fonctionnaire grec moderne, 
dont les altributions n e  different guere de 
celles de nos prefets. L'administralion g r e c p e  
a été copiCe sur la n6tre. Les nomarchies cor- 
respondent a nos departements, les eparchies 
a nos arrondissements, les dérnarchies a 110s 
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cantons, les demes i nos communes. Le dCmo- 
gkronle ou maire est élu par la comrnune, 
mais sa  nomination doit &re ratiílée par le 
nomarque. J. DE B. 

IQONCE. Voy. Internonce. 

NORWEGE. L'un des deux États fonnant la 
presqu'fle scandinave et rBunis sous le sceptre 
du mCme roi, avec la SuCde. La superficie de 
la Korwége, dont une faible partie est cultivee, 
est de 5,799 milles carrés geograpbiques de 
15 au degrC, soit de 42,913 kilomCtres carrés, 
et sa population compte, d'aprBs le recense- 
ment de 1855,1,490,047 habitants. Les dBnom- 
brements anterieurs ont donné : 1769,723,141 
habitants; 1801,883,038; 1815, 885,431; 1825, 
1,051,318; 1835, 1,194,827; 1845, 1,328,471 
habitants. 

On sait que la Normége n'a de commun avec 
la SuCde, que l'origine scandinave, le culte 
(IuthCrien), le roi et  la representation a I'ex- 
tbrieur. ( Voy. Union personnelle.) Sa consti- 
tution est de 1814, date de sa rkuniou avec 
la Suede, et offre plusieurs particulai'ités remar- 
quables. 

Le parlement norwbgien porte le nom de 
Slorthing, et s e  divise,pour les matieres légis- 
latives. ~ r o ~ r e m e n t  dites. en deiix chambres . 
1'0delsthiniet le laglhi&. Les membres dÚ 
Stortbing s e  composent de représentants des 
villes e t d e  repre&ntants des Campagnes élus, 
les uns et les autres, pour trois ans. Pour 
&re Cligible, il faut jouir d'une bonne réputa- 
tion, Ctre klecteur, i gb  de trente ans, Iiabiter 
la circonscription, &tre Ctabli depuis au moins 
dix ans en NorwBge. Les membres du conseil 
d'État, les employés de I'administration et les 
titulaires des charges de la cour ne sont pas 
éligibles. Pour Ctre Blecteur, il faut &re Age de 
vingt-cinq ans, demeurer en RorwCge depuis 
au moins cinq ans, avoir pr&e serment a la 
Constitution, jouir d'une bonne réputation, de 
plus se  trouver dans I'nn des cas suivants: 
lo  Ctre, ou avoir Cte fonctionnaire; 2O ou pos- 
sCder des terres, soit a titre de propiiCtaire, 
soit a titre de fermier par bail de plus de cinq 
ans; 30 ou &re bourgeois dans une ville dite 
de commerce, ou posskder dans un port un  
immeuble valant au moins 150 spéciCs; 40 ou 
avoir CtB inscrit cinq aus sur le registre des 
imposables des districts du nord du royaume. 
dits marches jiimoises (habitees principalement 
par des Lapons). 

Les Clectious se  font ?I deux degr6s.Dans les 
campagnes, 100 électeurs primaires nomment 
1 Blecteur secondaire ; les électeurs secon - 
daires se  rCunissent dans les chefs-lieux de 
district et choisissent entre eux 1 membre sur 
10, mais pas plus de 4, comme députés. Dans 
les villes, il y a 1 Blecteur secondaire sur 50 
électeurs primaires, et dans I'assemblke des 
premiers, on Clit 1 membre sur 4,mais pas plus 
de 4 en  tout. 

Les dbputks, dont le nombre a CtC fixC a i i  1 
par la loi du 26 novembre 1859 (74 pour les 
districts ruraux, et  37 pour les villes dites de 

commerce), recoivent des inciemnités de route 
et de sejour; ils se rbunissent tous les trois 
ans i Christiania, et  ne peuvent pas rester as- 
semblCs plus de trois mois sans l'autorisalion 
du roi. Le roi peut aussi les reunir extraordi- 
nairement, mais ii ne peut pas dissoudre le 
Storthing et  faire nornmer de nouveaux dCpu- 
tes. Parmi les Clus, on compte toujours beau- 
coup (50 a 60) de fonctionnaires communaux, 
et notamment des pasteurs, des instituteurs, 
des chantres. 

Les attributions du Storlliing sont : d'Cta- 
blir ou de supprimer des lois, de voter le bud- 
get, de surveiller les Bnances publiques, d'exa- 
miner les actcs ?u gouvernement, de jugerles 
crimes contre 1'Etat.Le roi etlevice-roi (prince 
royal) ne sont pas soumis cctte juridiction 
politiqiic. Les députCs partagent avec le  gou- 
vernement I'initiative des lois. . 

Lors de la réunion du Stortbing, I'assemblCe 
Clit le quart de ses membres qui forment le 
Lagtliing(chambre haute); les autres se consti- 
tuent en Odelsthing, et cliaque cliambre se  
réunit sCparément.Les projets de lois sontprk- 
sentes a I'Odelstliing; ceux qui ont Cté votés 
par cette assemblée,sont renvoyks au Lagthinp 
qiii acccpte ou rejettc. Dans le deniier cas, le 
projet revient avec des observations qui sont 
examinées par I'Odelstliing. Si cliaque chambre 
persiste deux fois dans son opinion, elles se 
réunissent, et le Stortliing vote en une seule 
assemblee. C'est dans le Lagtliing qu'on choisit 
les membres de la haute cour de jiistice. 

Les lois votées sont soumises a la sanction 
du roi. Cette sanction peut etre refusée deux 
fois, de trois ans en trois ans.Lors du troisi8me 
vote par le Stortliing, la loi n'a plus besoin de 
sanction. Le roi n'a donc qu'iin veto suspensif. 
C'est de cette facon, qu'en 1821, l'institution 
de la noblesse a ¿.te abolie en  NorwCge. 

Le roi a néanmoins des pouvoirs assez ¿.ten- 
dus, et les ministres ne sont responsables que 
s'ils n'ont pas insciit leur protestatiori au pro- 
c&s-verbal. Avec cette rkserve, ils sont libres 
de signer, ou plus exactement, ils ne sont res- 
ponsables que de leurs propositions. Leroi peut 
nommer iin vice-roi ou un lieuteriaut; le prince 
roya1 seul peut &tre vice-roi, il est alors obljge 
de résider en ñorwége pendant neuf mois sur 
douze. 

Le a gouvernement norwbgien 11 se  compose 
d'un ministre et d'aumoins sept conseillers d'E- 
tat choisis par le roi parmi les Korwégiens. Le 
ministre e t  deux conseillers d'Etat sont tou- 
jours auprCs du roi en SuBde, et les cinq au- 
tres, presidés par le vice-roi ou le lieutenant 
du roi (il n'y en apas eu depuis 1830), S'OCCU- 
pent des affaires interieures. Le roi ne peut 
rieu dkcider sans avoir pris l'avis du conseil 
d'Etat ou de la partie du gouvernement uorwe- 
gien qui sibgs a Christiania. 11 est le génCral en 
chef de toutes les troupes de terre et de mer, 
mais il ne peut pas employer l'armée ou la ma- 
rine pour une guerre d'agression sans l'assen- 
timent du parlement; pas meme en faveiir de 
la Sukde, qui est Cgalement considéree commc 
pays Btranger par la KoraCge. Pourtant, le roi 
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« peut faire des traités, déclarer la giierre, le- 
ver des troupes n, mais nous croyons bien que 
ces droits royaux existent plut6t sur  le papier 
que dans les faits. Au reste, l e  roi jouit de  la 
plbnitude du pouvoir exécutif. 

11 y a sept départements m.inistbriels diriges 
chacun par un conseiller d'Etat; ce  sont les 
départements : 1 0  du culte et  de I'instruclion; 
20 de la justice et de la police; 3O departement 
& l'intérieur; 40 département des íinances et 
des douanes; 50 departement de I'armee; 60 
département de la marine et  des postes; 7OdB- 
partement de la révision des comptes. 

Les iinances de la Xomkge ont cela de re- 
marquable que les impdts directs y ont &té 
abolis. Le budget est toujours vote pour trois 
ans,  et la période financiere commence au lec 
avril. Voici 1'6valuation des recettes et des de- 
penses pour la pkriode 1863-1866. 

Recedtes. 
Douanes . . . . . . . . . . . . 
Droits sur I'eaii-de-vie. . . . . - I'orge . . . . . . . . 
Postes. . . . . . . . . . . . . . 
Papier timbre. . . . . . . . . . 
Telegraphe. . . . . . . . . . . 
hlines . . . . . . . . . . . . . . 
Divers. . . . . . . . . . . . . . - 

TOTAL. . . . 
Ddpenses. 

Liste civile. . . . . . . . . . . 
Storthing. . . . . . . . . . . . 
Conseil d ' ~ t a t ,  etc. . . . . . . 
Affaires etrangeres. . . . . . . 
Département de la guerre. . . 

de la marine. . . 
- de la justice. . . 
- du culte . . . . . 
- de i'interieur. . . 
- des íinances. . . 

Dette piiblique. . . . . . . . . 
Dépenses imprhues. . . . . . - 

La dette a Cte, B la mPme époqiie, d'environ 
7 11, millions spdciés, dont plus de 5  millions 
provenant d'emprunts pour cliemins de fer (en 
1848, a  4 p. 100, et en 1858 a 5  '1, p. 100), et 
prCs d'un iiiillion d'un cmprunt contracté en 
1851 pour fonder une banqiie d'htat. 

L'armée permanente conipte environ 2,000 
hommes d'engagks volontaires, mais tous les 
habitants sont obligbs de servir daiis la milice 
cinq a .  sept ans, piiis trois ans dans la re- 
serve, et deux dans la landwelir. Le recrute- 
ment s'applique au r  jeunes gens de vingt-deux 
a vingt-sept ans. 

La marine se compose de 146 navires moyens 
et pelits, dont 125 canonnieres, armes en tout 
de  854 canons. L'inscription maritime compte 
46,000 hommcs. 

La ñorwege n'est pas precisbment un pays 
riche. Le clima1 n'est pas favorable a I'agricul- 
ture, quoiqu'il n'y fasse pas aussi froid que sa 
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haute latitude paraltrait le comporter, mais 1'6 
leve du bétail est important. On a compté, e n  
1855, 154,447 chevaux, 949,935 betes a cor- 
nes, 1,596,199 betes a laine, 113,320 porcs, 
357,102 chevres, 116,891 rennes. Le terri- 
toire iitile est divise en 128,537 proprietés, 
mais il reste encore des forets immenses et 
d'autres terrains qui peuvent etre considerbs 
comme des domaines publics. Ces forets sont 
une source considerable de  richesse pour le 
pays, qui fait iin grand commerce de bois, mais 
il n e  faudrait pas considérer ses richesses 
comme inépuisables. 

C'est la peche qui est la principale industrie 
de la Kormége,I'exploitation des forets nevient 
qu'en seconde ligne; en troisieme ligne, on 
doit compter les mines, qui sont, du reste, loin 
davoir I'importance de celles de la Suede. Un 
grnnd nombre de marins norwégiens s'em- 
ploient aii transport des marchaudises, entre 
dcux autres pays ou le commerce est relalive- 
iiient actif. L'importation est evaluée (de 1856 A 
1860) a plus de 15 '1, millions spéciés par an ; 
l'cxportation, qui parait s'accroitre, est arri- 
vée, i la meme époque, a 1 1 '1, millions, avec 
un mouvement de narigation de 583,000 lasts 
( 2  tonneaux) a  l'entrée, et  529,000 a la sortie 
( 186 I ). L'effectif de la marine marchande était, 
en 1861, de  5,493 navires, jaugeant 276,077 
lasts. 

Heureuse sous son gouvernement dkmocra- 
tiqiie, et  cree sans esprit d'imitation, la Kor- 
wt'ge est evideniment en progres. L'instruction 
puhlique est tres-répandue. e t  en dehors des 
écolcs permanentes, il y a desinstituteurs am- 
bulants qui vont apporter les connaissances 
élémentaires jusque dans des localités recii- 
Iées. II y a une universite a Christiania, et des 
Ccoles secondaires en différentes villes. L'en- 
seignement spécial n'est pas negligé non plus. 
On peut dire que, somme toute, la Nowkge 
fait de grands efforts pour rester au niveau 
des pays civilisés, et qu'elle y réiissit. 

MAURICE BLOCK. 

NOTABLES. Ce sont les principaux d'une 
cité, les oplirnates. On appelait , sous i'ancien 
regime, assemblées des notables des assemblées 
consultatives dont les membres étaient le ~ l u s  
souvent des fonctionnaires publics, choisiipar 
d'autres fonctionnaires publics. Jusqu'a que1 
point ces elus du gouvernement repreientaient 
la nation, quellc était leur autorite morale, on 
se  I'imagine aisement. 

Les notables, assemblks i Cognac par Fran- 
cois ler, refuserent de ratiGer le traité de Ma- 
drid. 11 ne  les ayait assembles que pour les 
voir rcfuser. Henri II dit aux notables de Rouen: 
Je me mets en  tutelle entre vos mains. Et 
comme ses conseillers lui reprocliaient cette 
déference, il répondit: Qiiand je leur ai dit cela, 
j'avais mon épée. Richelieii composa, en 1626- 
1627, sous le titre de conseil de notables, une 
assemblée de marechaux, d'archevequcs et d'e- 
veques, de magistrats du Parlement, des cours 
des comptes et des aides; on n'y appela pas 
m6me des représentants de la bourgeoisie. La 
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convocation des $tats généraux ayant a j e  ne 
sais quoi de triste r pour la majesté royale, 
dit avec sensibilité l'abbé Dubois, le régent , 
trks-embarrassé apres la chute du fameux 
systeme de  Law, assembla des notables pour 
lui donner conseil. 11s le laisserent dans son 
embarras. 

M. de Calonne composa ainsi, en 1786, la der- 
niere assemblée des notables: 7 priiices du 
sang, 15 archeveques et  év¿!ques, 36 ducs, 
comtes ou marqiiis , 12 anciens ~ninistres ou 
conseillers d'Etat, 38 officiers des cours soiive- 
raines, 16 dépiités des pays d'htats, et 25 chefs 
miinicipaiix. 11 avait ainsi augmeiité le nombre 
des députés de la bourgeoisie; il décida en 
outre que les trois ordres dclibereraient en 
commun, et  qiie le vote aiirait lieii par tete. 
afin d'assurer la prépondérance aii tiers état. 
Mais il y a apparence qu'il savail bien ce qu'il 
faisait. Les notables muriicipaux , presque tous 
nobles ou anoblis, etaient plus fanatiques des 
abus que les princes et les éveques, et RI. de 
Calonne ne  craignait pas que ces privilegies 
voulussent réduire beaucoi~p les privileges. 
Aussi, quand on leur demanda la répartition de 
l'impdt entre les trois ordres, I'6galit8 propor- 
tionnelle de I'impdt foncier, l'abolition de la 
corrée, la suppression de la taille et  de la ga- 
,belle, laliberte du commerce et de l'industrie, 
ils répondirent : Nous n'avons pas qualité pour 
yoter. 11s n e  se  trompaient gubre. Pour s e  tirer 
d'affaire, ils demanderent la convocation, des 
assemblées provinciales, puis celle des Etats 
généraux. (Voy.) L'opinion publique les pous- 
sait a faire appel a la nation. Uans ces memes 
Etats généraux, ils siégerent, et  voterent contre 
les  reformes. 

Les notables commereants sont cliargés $6- 
l ire les membres des tribunaux de commerce. 
Avant la promulgation du Code de  commerce, 
tous les marchands en corps élisaient leurs 
juges consnlaires. La Iiste des commercants 
notables est dressée par le préfet et arretée 
par l e  ministre de l'intérieur ; ces deux admi- 
nistrateurs sont placés le mieux du monde 
pour savoir comnient u n  négociant gere ses 
aifaires, s'il a I'esprit d'ordre et  d'economie. 

J. nE BOISJOSLIN. 

NOTE DIPLOMATIQUE. Dans le langage di- 
plomatique, on appelle note la communication 
par écrit qui a lieu entre les agents accrédités 
des diverses pnissances. On distingue plusieurs 
especes de  notes : 

A. La note oficielle, ordinairement signée 
par un ambassadeur, un ministre plénipoten- 
tiaire, un chargé d'affaires, en unmot, par l'a- 
gent diplomatique. 

B. La note verbale, non signée, soit que l'a- 
gent diplomatique ne  veiiille pas engager sa 
responsabilité d'une manikre dénnitive , soit 
qu'il s'agisse simplement de rappeler les points 
essentiels d'une conversation politique sur  des 
questions qiii oiit éte traitees de vive voix. 

C. La note secrete, non ostensible, qui a ét& 
introduite dan6 les usages diplomatiques pour 
Rire connaltre d'iine maniere plus complete 

1'8tat des affaires et les probabilités de  leur so- 
lution, en dehors de la correspondance oficielle. 

EUGBNE PAIGNON. 

NOTIPICATION. Ce mot, emprunte i la lan- 
gue juridique. a une acception spéciale dans la 
langiie politique : il est employé daris les rap- 
ports internationaux, c'est-a-dire, dans les re- 
lations de puissance a puissaiice ou de peuple 
a peuple, et aussi dans celles des souverains 
entre eux considCrks comme les grandes in- 
dividualités des Btats. 

Une puissaiice notilie a une autre puissance 
iin acte qiii intéressc celle-ci comme corps po- 
litique, directement ou indirectement: ainsi un 
blocus (voy. Blocus), une déclaration de guerre, 
afln d'éclairer soit les sujets belligérants, soit 
les neutres sur certains cffets qui, d'apres les 
lois internationales, résultent, soit du blocus, 
soit de la guerre. Le droit des gens veut, en  
clyet. que les particuliers, pour leurs personnes 
et leurs propriétes privees, aussi bien que les 
goiivernements neulres, ne soient pas frustrks 
des délais qui leur sont nécessaires pour se 
iilettre en glirde contre des évéueinents qui 
peuvent leur occasionner des pertes graves. 
0ii notifie aussi le rappel des ambassadeurs et 
des agents diplomatiques, accreditks aupres de 
la natioii avec laquelle il y a ruplure déclarée 
ou guerre imminenle. 

Les iisages ont admis égalemcnt la notiflra- 
tion des traitbs; mais cette ~iotification de peii- 
ple a peuple resulte suflisamment de leur pu- 
blication ollicielle d'aprks le mode adopté chez 
chaque peuple. Les traités alors deviennent 
lois de I'État. 

La notilication a, dans ce dernier cas, pour les 
simples citoyens qui sont touchés pareles trai- 
tks, des effcts juridiques importants. Etant ad- 
mis que la publication vaut riotification, il suit 
de  la que les traites ont force de loi du jour ou 
ils ont ét6 Ibgalement connus par leur promul- 
gation. 

Un souverain, un chef d'fitat. monarque on 
président de république, notifie encore aux 
piiissances auprks desqi~ciies ii a des agents 
qui le reprbsentent, son avénement au trbne ou 
au gouvernement. Cet acte a pour but de pro- 
Yoquer la reconnaissance non-seulement du 
droit, mais arissi di1 titre, toutes les pr1,issances 
ajant adopte ce principe que, si tout Etat peut 
choisir son chef et lui donner le titre qii'il juge 
couvenable, il dépeud des puissances étran- 
geres de  le vfuser o11 de l'accorder. 

Dans les Etats monarcliiques s'est iiitroduit 
un cérémonial diplomatique, qui, bien que ne 
reposant sur aucun fondement juridique , mais 
sur un simple usage, est observé par les cours 
souvent plus scrupuleusement qu'elles n'ont 
observé les traités les plus solennels. 0u ne 
peut s e  dispenser d'cn parler ici, puisque le 
mot consacré pour cet acte est celui-la meme 
dont nous nous occupons. Cet usage consiste 
a notifler oficiellement aux cours, et meme 
quelquefois dux gouverncments, les Cvene- 
ments prives qui se passent dans les familles 
souveraines, c'est-a-dice, les naissances, les 
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mariages, les déces. C'est de i'ktiquette et non 
du droit des gens. 

Rous ne prélendons pas avoir fait I'énumb- 
ration genérale de tous les actes qui donnent 
lieu ii des notiílcations d'apres le droit interna- 
tional; nous nous sommes borné a citcr les 
cas principaur. i\Iais on pourrait s c  demandcr 
c1uelles sanctions Ic droit des gens attache au 
défaut de iiotillcation. Cette question est exa- 
minée sous les mots spbciaux aurquels elle se 
rattaclie. (Iroy. Blocus, Guerre, Traités.) 

EUUENE P-AIGNON. 

NOUVELLE-GRENADE. DC 1818 a 1830, 
la Nouvelle-Grenadc forma avcc les Etats de 
Colombie et  de I'Equateiir la confédbration de 
Colombie. En 1830, ces ~ t a t s  s e  separerent et 
s e  donnerent iine constitution distincte. Le 
territoire de la Nouuclle-Grenade. situb entre 
la mcr des Antillcs. la Guyane, la répiiblique 
de l'kquateur, et le grand Océan, comprcnd 
uiie superílcie d'eii\iron 800 milles carrhs. 

Sa population, qui dépasse a peiiie 3 millions 
d'liabitants, n e  compte, d'npres Otto Hübnei; 
pas moins de  Iiuit éI¿.ments. Les blancs y ílgu- 
reiit pour moins d'uri dcmi-inillion d'individus; 
le surplus se composc d'lndiens plus ou moiris 
ciVilis6s, de inétis, de miilátres ct de nkgres. 
Ces deus dernikrcs classes de la popuIation ont 
étr peiidant loiigtcmps tcniies en esclavage, 
mais partir de I S", , interrint une loidestinee 
i en opbrer l'a~raiicliissementprogressif. Ilalgri. 
les diverses convulsions politiqiics dont ce pays 
ii'a cessll d'etre le tlibitrc, cclte loi a été con- 
stammeiitrespectbc, el dcpuisdisansI'esclavage 
a complétemcnt clisparu. 

Apres sa séparation dc la confkderation co- 
lonibienne, la Koiivellc-Grenade sc donna une 
constitution modeléc sur cclle des États-Vnis. 
Le pays n'y trouva aucunc des garanties de 
rcpos, de prosperité el de bon gouvcrnemenl 
qu'il en avait attcndues. En 1843, cctte con- 
stitution fut inodiflée sous I'influence du parti 
couservatcur. Des conditionsd'ape, de nationa- 
lile, de possession de propribté, furent cxigées 
des divers mandatciircs de la nation , président, 
sénate~irs et repri'sentants. Le droit de nommer 
les uns et  les aulrcs fut rernis au suffrage 
universel oi'ganisb I dcux degrés. Tous les in- 
dividus joiiissant de leurs droits civil~ etaicnt 
in~es t i s  du droit de suffrage, mais les élections 
di1 président, di1 vicc-president et des mem- 
bres des deus cliambres devaient etrefaites par 
des electeurs de cantor1 nommes a raison de 1 
L'lecteur par 1,000 habitants. Lcs 6lecteurs de- 
vaient savoir lirc et bcrire, et résider dans le 
canton mCmc oii ils étaient appelés a exercer 
lcurs droits. Ccttc coristitiition dura six ans pen- 
dant lesquels le pays s e  releva des miseres et 
des maux sans nombre que Iiii avait infliges 
iiue longiie anarcliic. Ses flnances se r6tablirent 
un peu, et la dctte extérieure, qui n'a jamais 
ccssé d'etrc une cause de complication, s'al- 
Irgea considerablemen t. 

En 1850, sous la presidente du général 
Lopez, la constitution fiit rcvisée dans un sens 
ultra-déniocratique. Le suffrage universel direct 

remplaca l e  suffrage a deux degrés. On lui 
soumit I'élection des meinbres de la Cour su- 
preme et celle dii procureur genbral de  la na- 
tion. Les attributions du pouvoir législatif furent 
aagmentées aux dépens de celles du pouvoir 
cxéculif; ainsi les nominations militaires au- 
dcssus du grade de lieutenant-colonel devaient 
etre approuvees par la Iégislature. Les auteurs 
de cette constitution crurent assurer de la du- 
r6e a leur ceuvre, en prenant des mesiires pour 
er, entraver la révision ; mais il s'ensuivit qu'ali, 
lieu d'une révision réguliCre, ou eut une révi- 
sion révoliitionnaire. En 1854, sous la prési- 
dence du génbral Obando, la législature s'avisa 
de vouloir supprimer i'armée; le prksident 
Obando voulait seulement la réduction a 1,200 
Iiommes. L'armee menacée dans son existence 
flt une conspiration, et le 17 septembre 1854, 
le général Alelo Nosquera supprima la consti- 
tution et s e  déclara dictateur. Conserver l'exis- 
tcnce de I'armee, ne sufisait pas a Melo Mos- 
quera, il voulut en meme tcmps avoir la gloire 
d'avoir sauvé la famille et la proprietb. La reli- 
gion que la constitution avait separee de l'État, 
ne faisait pas partie du programme. Tout d'a- 
bord les principaux chefs de famille et  proprie- 
taircs n'eurent pas une idee bien nette des 
services que Melo Mosquera leur avait rendus 
en rcmplar,ant la constitution et  les lois par les 
bal'onnettes de ses soldats. Ils refusereut l e  
certiílcat de sauveur et de libérateiir qu'on 
leur demandait. Mais les récalcitraiits s e  rendi- 
rcnt bientdt devant les arguments de la prison, 
de la conflscation ct des fusillades employées 
contre les plus rétifs Centre eux. Melo Mos- 
quera eut en outre tout I'argent qu'il voiilut. 
hlais le pouvoir du dictateor fut bientbt rcs- 
treint anx limites de la capitale e t  de son ter- 
ritoire. Lc parti constitutionnel reprit le des- 
sus. La dictature renversée, la constitution fut 
rblablie, mais avec des madiíications assez con- 
siderables. Une de  ses dispositions nouvelles 
reserve a chaque province,-arec I'approbation 
du Congres, la faculté d,e se dbclarer Etat souve- 
rain et de former un Etat particulier, tout en 
continuant a faire partie de la conf6dération. 
Cettc concession au séparatisme est incontes- 
tablement l'un des inevitables résultats de trop 
fréquentes révolutions politiques, dont la ca- 
pitale de la république est le théatre. ~ ' ~ t a t  de  
Panama a dejja prolité de cette facultb dans une 
tres-large mcsure, et assure apeu pres son in- 
dépeiidance. 

lndépendamment d'un gonvernement génbral 
anquel sont reservées les attributions ordinaires 
quecomporte le sysleme fédéral, tcllesqueladi- 
rection des affaires étrangkres, le commande- 
ment de la force publique, la fabrication des 
monriaies, le service des poids et mesures; Ic 
pays est divise en 20 provinces et 110 cantons. 
Cliaque province a un gouverneur e t  une cham- 
bre des représentants; a la tete de chaque can- 
ton est un chef politique nomme par le gou- 
verneur. 

Arvn4e. - L'armee. qu'on avait voulu s u p  
primer, s'est fait une assez large part dans la 
constitution nouvelle. Son chiffrc actuel, qui es t  
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de 20,000 hommes, lui permettra plus queja- etéla source de biendes complications etde bien 
mais de s e  défendre contre des innovations des ditricultCs. La vigueur avec laquelle l'Angle- 
pareilles a celles qui, en 1854, l'amenerent a terre a parfois exigé que les engagemenfs pris 
supprimer le parti constitutionnel. avec ses nationaiix fussent rcmplis, a flni par dé- 

Cultes. - Sous l'empire des constitutions de cider le gouvernement de la Nouvelle-Grenade 
1832 et d e  1843 ,  la ,religion catliolique ktait a consacrer unepartie deses revenus de douane 
resteelareligion de1'Etat; llEglise étaitgouver- au service des interets de sa dette. La dette 
nee par un  archeveque et six éveques. 11 était interieure est aussi tres-consid6rable et diviske 
pourvu a son entretien au moyen de la dime. en un nombre inflni de titres. 

Sous la présidence du general Lopez, de Les impdts se composeut en grande partie 
1849 a 1853, i'esprit d e  ces relations entre 1%- de  droits de douane et de taxes sur les profes- 
glise et  l'Etat changea. La l@islature vota plu- sions commerciales exercees dans les villes. 
sieurs mesures, qui touchaient tout autant a Bien que, depiiis dix ans, on ait decentralis15 
l'organisation et  a la discipline intérieure de  un grand nonibre de services, et mis les de- 
l'hglise, qii'a ses intkrels financiers et civils, penses de i'instruction publique, des cultes, 
L'kpiscopat prit assez bien son parti de ces der- des travaiix publics a la charge des localites, 
nieres mesures, mais sur celles qui touchaicnt les budgets s e  soldent en moyeiine avec un 
a la discipline, il s e  montra intraitable. Poiir déficit annuel de 300 A 400,000 piastres. 
sortir de toutes les dificiiltés qu'ons'était ainsi Rcssources. - Le pays est tres-fertile et s e  
creees; on n'a trouve r/en mieux que la sepa- prete a la culture de touies lesproductions tro- 
ration complete entre l'Eglise et 1'Etat. picales, son industrie est presque nulle. Le 

Pinanccs. - Comme la plupart des colonies commerce interieur a beaucoup a souffrir de  
esp.noles, c'est en Angleterre que la confé- I'absence de routes. 
deration colombienne trouva les ressources Son commerce exterieur est en moyenne dix 
financieres qii'exigerent sa lutte contre la me- fois plus considkrableavecI'Angleterre qu'avec 
tropole et son organisation comme Etat iudé- la France. D'une année a l'aiitre, le chiffre des 
pendant. Aussi, sa dette extérieure est-elle exportations francaises presente des fluctua- 
entierement entredesmains anglaises. Son chif- tions considerables. Le mouvemeiit du com- 
fre actuel s'kleve a 44 millions de piastres, ré- merce anglais ne prksente rieu de pareil. Cha- 
parti en un assez grand nombre de titres, dont que année il y a augmentation continuc, lant 
trois seulement sont cotées a la liourse de Lon- dans le chiffre des iinportations que dans celui 
dres. Le service des intérets dc  cette dette a des exportalions. Louis GOTTARD. 

OBEISSANCE. Comme tout droit correspond 
ii un devoir, de meme toute autorite suppose 
l'obéissance. Kous faisons abstraction ici de 
I'autoritk paternelle et  de i'autorité religieuse 
ponr nous renfermer dans I'obéissance due a 
l'autorite politique et  a ses derivées (autoritks 
administrative, judiciaire, militaire). 

Aucun Élal ne peut exister sans que I'auto- 
n'te' trouve l'ob4issanee qui lui est due. 

Voila le principe. Or, comment savoir c e  qui 
Ini est dh? La réponse est facile. 11 cst bien 
Bvident que c'est la loi qui determine jusqu'ou 
doit aller l'obeissance, en fixant les zttributions 
des diverses aiitorités et  en leur conferant 
leurs pouvoirs. Et nous parlons d'une loi regu- 
liere (voy. Loi, Omnipotente); elle seule peut 
Mposer l'obeissance. 

La pratique est conforme A ce principe, en 
ce  sens que les tribunaux ne punissent pas les 
infractions aux dispositions rkglementaires pri- 
ses par i'autorité administrative en  deliors de 
ses attributions. 11 s'ensuit qii'il y a des regle- 
ments administratifs auxquels aucune obéis- 
sance n'est due. Si l'axiome : r Tout le monde 
est censk connaftre la l o i , ~  Btait une verité, 
c'est-a-dire, s i  tout le monde connaissait réel- 
lement la loi, les abus du pouvoir seraient 

rares, car toute tentative de  cette nature se- 
rait bien vite reprimée. blais, dans l'ignorancc 
de ses droits, l'individc ne peut qu'etre rsou- 
mis a l'autorité. » 

C'est donc dans la limite prevue par les Iois 
que le citoyen doit i'obéissance, ct ce que la 
loi (ou le reglement fait conformément a la lo¡) 
nc  défend pas expressément est permis. Pour 
les personnes qiii s e  trouvent dans les liens 
d'une liiérarcliie (ecclésiastique, administra- 
tive, militaire), il y a cependaiit encore une 
nuauce importante a obscrver : elles ont con- 
tracté des devoirs particiiliers que les Iois n'ont 
pas toujours suflisaniment definiset ne  peurent 
pas toiijoiirs definir. 11 restera ici pour les chefs 
une latitude discrétionnaire, et  pour les subal- 
ternes, des cas d'appréciation dans lesquels la 
conscience est le seul juge. 

Quant a l'obeissance aveugle, elle n'existe 
nulle part d'une mani6rc absolue, pas meme 
dans i'armee. On parle de la stricte exécntion 
de la consigne, et  o11 cite avec admiration 
le factionnaire qui ne  veut pas laisser passer 
l'ñmpereur faisant une ronde1. Le soldat a 

1. O n  connait la grnvurc n Iaqirellc nous faisona 
allusion. 
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rempli son devoir, s'il n'a pas connu son 
snuverain, son général en  chef. Mais lorsqu'il 
dit: nIrous ne  passerez pas, fussiez-vous le 
petit caporal (i'Empereur), il dbpasse le but 
et tombe dans l'absurde. S'il doit une obéis- 
sance passive, areiigle a son chef immédiat ou 
direct, par eremple, au caporal, il peut de- 
pendre du capbral d'ordonner aii soldat de 
tirer sur son oficier, sur I'Einpereur Iiii-meme. 
On roit jusqu'ou irait la stricte application du 
principcl. L'liomme n'étant pas une brute, mais 
un &re intelligent, il iie doit rien, absoloment 
rien faire aveuglkment. 11 doit une obéissance 
éclairce, ct il est facile de  demontrer que celle- 
ci cst plus piiissante que I'obéissance aveugle. 

Ainsi, I'obéissance aveugle, quand elle n'est 
pas le resultat de la stupidite, est I'effet de la 
craiiite; clle ne  s'exerce donc que si elle s e  
sait surveillée, lorsqu'il y a une sanction. L'o- 
beissance éclairée derive, soit du seiitiment 
du devoir, soit de  l'utilite, de la nécessite de 
cette obéissance; par coiisequent, elle aurait 
lieu en tout cas. Ajoutons qu'un des méritea 
quc les auteurs francais et etrangers sont iina- 
ninies a reconnaftre au soldat francais, c'est sa 
sponlan6ite', mérite qui ne s'accorde pas avec 
une obéissance aveugle. 

Le contraire de I'obeissance, c'est la déso- 
beissance, qu'on appelle aussi résistance pas- 
sive; c'est quelquefois davantage. Or, noiis 
avoris cousacrk un article special a cette ques- 
tion; nous renvoyons donc le lecteiir au mot 
RBsistance. MAURICE BLOCK. 

OBERGESPAN. C'est Ic titre du fonctioii- 
naire supérieur du comilaten Hoiigrie. (Voy. ces 
nzots et  Autriche.) 

OBERWALD. Voy. Suisse. 

OBLIGATION. Lorsque plusieurs personnes 
s'associent poiir une entreprise, les fonds 
qu'elles ont a verser pour former le capital 
sont gtneralement divises en unitbs qiii por- 
tent le nom d'aetions. (Voy.) L'aclionnaire est 
donc un associé. Lorsqiie le capital ainsi iduni 
ne suIlit pas, et que les directeurs de  i'entre- 
prise se decident a contracter un emprunt, 
l'unite du pret s'appelle obligntion et les dc- 
tenteurs d'obligations sont dcs créanciers. 

Aussi les obligations porlent -elles intérets, 
tandis que les actionnaires louclient un divi- 
dende. Le taux des intbrets est toujours le 
meme; il a éte íixb au moment de l'érnission 
de i'emprunt. Le dividende varie, il s'éleve ou 
s'abaisse avec les prolits qiie I'entreprise réa- 
lise. Ici il y a un élkrneiit alCatoire, la toiit est 
certain. 11 en rCsulle que, daiis les situatious 
normales, I'action est un peu plus productive 
que l'obligation. 

Les interets des obligations sont naturelle- 
ment payés avant le diridende; ces intérets 

1. Le soldot devrrrlt ravoir qiie, s'il exéciite fid8le- 
ment In consigne, i l  nc fait encore qu'ob6ir i la loi 
q u i  a iiistitue I'aulorit6 mil i fnire  et qiii Iiii impose 
I'obéissance. Ce n'est, aii foiid, que  par d(ili.gation 
que le capoi'al conimaiidc. 

entrent pour ainsi dire dans les frais d'exploi- 
tation; généralement, les obligations aussi bien 
que les aclions sont amorties par voie de tirage 
au sort , dans un nombre d'années déterminé. 
Des combinaisons linancic5res tris-variées sont 
appliq.uCes aux obligations , mais nous n e  
croyons pas devoir en aborder la description. 

L'Etat emprunte quelquefois, mais rarement, 
sous formc d'éniission d'obligations. Les em- 
prunts remboursables prennent de  preférence 
le nom de bons du Trésor; quant aux emprunta 
qiii sont censés non remboursables, les parts 
s'appellent titres de rentes, ou iiiscriplions de  
reiites, et ces parts n'ont pas d'unites fixes, 
bien qu'on s'arrete a un minimum au-dessous 
duque1 on n'admet plus d'inscription. Mais les 
communes émettent des obligations aussi bien 
que des compagnies. 

On peut dire que l'obligation s e  distingue de  
I'inscription de rente, non-seulement par son 
unite, mais encore par le fait que son rem- 
boursement est loujours prévu. bl. B. 

OCCIDENT. C'est A deux points de vue en- 
tikrement dilférenls que nous avons a men- 
tionner ici cc mot. 

L'un est Iiumanitaire. On a constaté que jus- 
qii'a présent la civilisation a marclik de  I'Orient 
en Occident, puisquc 1'Asie a eclairé I'Europe 
et que I'Europe a communiqué ses lumikres a 
1'AniSrique. On a voulu en concliire qu'un jour 
le foyer de  la civilisation sera en Amerique, et 
que I'Europe est vouée a la meme decadence 
que l'Asie. Rous considerons ces conjectures 
comme de pures reveries. 

L'autre point de vue est européen. L'Occi- . 
dent y coniprend la France et  1'Aiigleterre en 
opposilion a 1'Est et meme au Nord, ou u aux 
puissances du R'orda, la Russie, la Prusse e t  
1'Autriche. 

C'était a une certaine époque opposer les  
~ t a t s  liberaux aux htats absolutistes. Mais les 
epoques changent, les alliances s e  brisent, des 
constitiitions surgissent ou on ne  les attendait 
pas, d'autres modiiications sumiennent e t  des  
combinaisons nouveIles ~'Ctablissent. Nkan- 
moins, malgre tout ce qui est arrivé au milieu 
du dix-neuvihme sidcle, l'alliance avec i'Angle- 
terre est encore celle qiie les Iiomrnes liberaux 
en France prkferent A !oufe autre, parce qu'elle 
paraft offrir le plus de gages a la paix et  au 
progrésl. Une alliance avec 1'Alleniagne ren- 
drait le meme service a I'liumanitk. 

L'Occident est soiivent aussi opposé a I'O- 
rient simplement comme la civilisation a la 
barbarie, ou comme le christianisnie au malio- 
metisme. M. B. 

OCCUPATION. Le rapport, i'aflinitk entre 
l'homme et la terre qu'il habite s e  prodiiit d'a- 
bord comme une loi necessaire de notre exis- 
tence pliysique et devient bientdt une loi tout 
aussi nécessaire de notre existence sociale 

1. Cor In France et I'Angleterre n'ont en commun 
aiicnn int&rEt d'agrandissement. Cne  allinnce avec 
la Russie est consid6r6e comme une  Eenace pour 
l'A1Icmagoc oii pour I7Ang:c.terre. 
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ct politiquc. De la sortent progressivement la 
propriéte, la nationalitk, la patrie. Dans la pe- 
riode noniade caracteriske par la vie aventu- 
reuse du patre et du chasseur, par l'isolement 
des familles et des races qui changent sans 
cesse de séjour et n'obeisseiit qu'aux caprices 
de  la nature, il n'y a pas d'occupation de ter- 
ritoire, de lien avec le sol, parce qu'il n'y a 
pas d'agglomkration d'individus ; mais c'est la 
iin état si passager de l'humanilé que politi- 
quement il n'a pas de nom dans, l'histoire. II 
faut arriver jusqu'a l'antique Egypte pour 
trouver des traces d'occupation terrienne et 
saisir dans leur activite tantBt feconde, tantBt 
sterile ces ouvriers aux millions de bras qui 
arrosent le sol de leurs siieurs, creusent le 
lac Naeris et  bltissent les pyramides. Voila une 
prise de possession vigoureiise qui est i'affir- 
mation d'un état de societe, de propribtk, de  
nationalité et qui restera dans les annales du 
genre humain écrite en caracteres ineffacables. 

Qu'a cdte de te1 peuple dont l'histoire salue 
I'avenemeiit, s e  trouve une autre race, peu- 
plade ou tribu, il est naturel que celle-ci s'en- 
quiere de ce qui s e  passe au dela de la mon- 
tagne qui la separe et la protege de ses flancs 
cscarpés. Maisil est del'cssence dela cirilisation 
de se  communiquer, de  s'ktendre. Les peuples 
sont imitateurs par nature. La terre devient l'u- 
nique tliéitre de I'industrie de ces sociétes 
naissantes; le pere de  famille ou le plus ancien 
dc la race qui n'avaient jusque-la parlag6 que 
de  précaires piturages, divisent le champ com- 
mun en aulant de parties prenantes qu'il y a d e  
droits égaux; c'est alors que I'occupation s e  
limite et que la proprikte s e  fonde. 

Que pliis tai'd l e  plus fort, le despotc, le 
pretre ou le guerrier, vienne détruire cette 
égalitk, cette loi naturelle de correspondance 
entre l'homme et la terre, cc n'est l i  qu'un 
accident, et  la loi sociale, sedbgageant bientdl 
du  fait qui I'opprime iiiomentanément, rktablira, 
un joiir ou I'autre, I'équilibre en substituant 
le droit B la force. C'est ce qui a fait dire a un 
publiciste: a La propriete existe de par la so- 
cikté; la socikté a trouvé que le meilleurmoyen 
de  faire jouir ses membres des biens communs 
a tous, ou disputés par tous avant son insti- 
iution, etait d'en concéderune partie a chacun, 
ou plut6t de maintenir chacun dans la partie 
qu'il s e  trouvait occuper, en Iiii en garanlissant 
la jouissance, avec les changements que cette 
jouissance pourrait Bprouver , soit par les 

' cliauces multipliCes dii hasard, soit par les 
dcgrés inégaux de  I'industriei. r 

Ce qui est vrai des indiridus est Cgalement 
vrai des peuples, qui sont les grandes indivi- 
dlia1itt.s de I'liumanite. Seulerneiit au lieu qu'il 
s'agisse de quelques champs, il s'agit de terri- 
toires; au lieu que ce soit la loi civile quiregle 
les conditions de cette appropriation, c'est un 

1. Beiijamin Constant, Principc* depolitique, p. 221. 
Sans doute, que s'il ii'y svait pas de societi!, il n'y 

nurait  pas de propri6t6, car I'individu n'aurait pas 
l'oceasion de se di~tinguer d'autrni. Mais il nn s'en- 
su i t  pas que  la 8ociét6 cr6e l'instinct de la ,pro- 
yri8t& qui  est irme daiis l'homme. (Voy. Propriete.) 

H. B. 

droit qui a r e y ,  du consentement de toutesles 
nations, l e  nom de droit des gens. Mais ce droit 
n'etant pas positif, formule comme le code qui 
organise et garantit la propribte individuelle, 
des dinicult6s nombreuses, des controverses 
ardentes s e  sont elevees parmi les publicistes 
non-seulement pour dkterminer les conditions, 
les limites, I'Ctendue du droit d'occupation, 
mais encore les choses qui doivent tomber 
sous sa prise mediate ou immediate. Ainsi des 
terres, des mers adjacentes, des lacs, des ri- 
aieres, des dktroits, des golfes, des monta- 
gnes , I'Océan lui-meme ont CtB revendiques 
tour ti tour par des peuples comme formant 
leur propriele exclusive, e t  chacun a appuye 
ses pretentions ou par des raisons, ou par des 
subtilitks, ou par la force. Rappelons-nous la 
bulle d'blexandre 111, faisant, en 1493, le par- 
tage du Nouveau-Monde entre l e  Portugal et 
1'Espagne; rappelons-nous Selden Bcrivant un 
gros livre pour établir contre Grotius que la 
proprieté de  i'OcCan appartenait a 1'Angleterre; 
rappelons-nous la multitude de traites faits 
entre des nations pour imposer a d'autres le de- 
voir de s'abstcnir de l'usage ou de l'occupation 
de certains objets, mers, lacs ou territoires. 

Jusqu'ici noiis n'avons par16 que de ce genre 
d'occupation qui crke, par la paiu, la propriéte 
individíielle e t  la proprieté collective, mais il 
en est un autiSe qui rbsulte de l'application 
faite par le vainqueur au vaincu dcs lois de la 
guerre. L'étendue du droit d'occupation des 
biens de I'ennemi est une des dificultes les 
plus ardues du droit des gcns. La simple occu- 
pation matkrielle du terriloire emporte-t-elle 
subrogation pleine, absolue, de la puissance 
rictorieuse dans tous les droits de  la piiissance 
vaincue? N'y a-t-il pas lieu de faire une dis- 
linctioii entre les biens de  I'Etat subjngué el  
ceux des particuliers, innocentes victimes de 
la guerre? Ne doit-on pas distinguer entre la 
propriétk siir terre et la proprieté sur mer ? 
K'y a-1-il pas une différence a btablir entre les 
bicns mcubles et les biens immeubles? Ce 
sont la des qiiestious qui son1 du domaine di1 
droit des gens et  qiii doivent Btre r6solues ii 
la IumiPre de quelqiics rCgles assez gbnBra- 
lcmcnt admises par les nations civilisees et 
que l'on peut formuler ainsi: - L'occupation 
militaire ne suflit pas pour étcindre l e  droit 
de propriéte de I'ancien possesseur; - La 
guerre ne suspend point les effets de la pro- 
priétB dans le rapport d u n e  p~issance  belligé- 
rante envers d'autres Etots ou d'autres parti- 
culiers; - Le domaine de 1'Etat conquis Ou 
occupe est seul dans la disposition du vain- 
queur. - Plus brievcment encore, la loi du 
monde antique : Malheur aux vaincus! n'est 
plus de notre droit, parce qu'elle n'est plus de 
notre civilisation, de  notre temps. 

EUGENE PAIONON. 

OCEANIE. Dans le vaste ocCan qiii coiivre 
presque toute la partie méridionale de notre 
globe, on rencontre une foule d'iles et d'archi- 
pels qiii scmblcnt disséminés dans la mer 
comme les coiistellations dans le cicl. Quclques- 



unes de ces lles ont une ktendiie considPi~able, 
coinrne Java, Ceylan, Siimatra et  Boriiéo ; I'une 
íl'entre elles peut prendre rang parmi les conti- 
nents, c'est l'huslralie; la plupart, de dimen- 

' sions rcstreintes, forinent de  nombreux arclii- 
pels separes par des détroits , bordés de  récifs 
coralloi'des et IiabitCs par des races distinctes, 
arrivées a des degrks divers de civilisation. 

Ces terres sont les pariies dlcvécs d'un sol 
submerge, sommets ou plateaux de chaines de 
inontagnes, dont le soulkveinent obeit a des 
lois régiilieres. Considérees a ce  point de vue, 
leur position et leur groupement n'ont pliis rien 
d'arbitraire; clles fornieiit iin systbnie coniplet 
qui, d'iiiie part, contourne le contiiient asiati- 
que, puis jctte Iiardiment a travers I'Ocean une 
série de jalons vers llAm(?rique ;' de I'autre, 
semble s e  détacher vers les rCgions polaires, 
se releve en plateau poiir formcr I'biistralie, 
la Kourelle-Zélande, la terre de Yaii-Diémen ct 
donne ainsi iin contre-poids aux grands prolon- 
gements qui terminent les contincnls africain 
ct américain. 

On estime a cinq cent mille lienes carrbes la 
superficie de I'arcliipel ockanien et a vingt-cinq 
inillions d'imes sa populatioii. Les gcogrnplies, 
s e  basant sur des di~~isions etlinograpliiqiies 
un peu arbitraircs, ont partagd I'Oceanie en 
quatre zones: la Polynesie, la blalaisie, la Mi- 
cronésie et la A[klaiibsie; rioiis les diviserons 
politiquernent eii : 

Cotosrss H~LLASDAISES, comprcnant: les llcs 
de la Sonde, les lles Sumban-a-Timor , les lles 
hIoluqiies; partie de CC1i:bes et de Boriico; I'lle 
Timor. 

COLONIES ANGLIISES, compreriant: I'ile La- 
buan, sur In cbte de Boriieo, I'Ile Peel. la Nou- 
velle-Hollande, la tcrre de Van-Dicinen , I'Uc 
Yorfolk et la R'ouvelle-Zélande. 

COLONIES F~ANCAISGS,  coiiiprcnant : les lles 
Jlarquises, les l!cs TaPli ct lloorea, les Tua- 
niolus, les iles Gambier, les lles Wallis et Fon- 
tonna, la Kouvelle-CalCdonie, l'lle des Pins. 

Co~osiss  ESPACIOLES, comprenanf : les Iles 
llariannes ct  les iles Pliili[)piiies. 

L'ktat de cirilisalion dc ces diverses posses- 
sions varie considérablement, depuis la barha- 
rie la plus voisine de I'animalite j i~squ ' i  i'or- 
,~anisationpol,itiqueet sociale la plus rapprocliee 
de la ndtrc. Tandis que les Endarnenes de I'Aus- 
tralie et de la Tasmanie ct les peuplades qiii 
occupent les parties Iiautes de Borneo et de  
Sumatra s e  montrent prcsqiic al~solument ré- 
fcactaires. a la ciillurc intellecliielle et etran- 
gers aux premiers arts de la civilisation, nous 
voyons les Polynésiens des lles Sandwich, des 
lles Marqiiises et de Tai'li, s'élevcr jusqu'aux iii- 
stitutio~is constitutionnelles; adopter le gouver- 
iiement represeiitalif et les mceurs po!icecs des 
Européens arec lesqucls ils sont en contact. 
Les etlinograplies recoiinnissent d'ailleiirs iine 
grande dirérence entre les races,polynésienne 
et malaise qui paraissent d'origine asiatique et 
les Papous et negres oceaniens. II est probable 
que les premieres de ces raccs oiit subjiigué, 
cliassk et qiielqiiefois anéanti les yaces negres 
autoclitlioncs. Vuaiid clles sc sont inélangees 

avec elles, elles oni ciSéE: un type intermbdiaire 
comme celui des !les Viti. Les langues etablis- 
sent et  constatent les memes divisions; tandis 
que leslangues haval', malaise et taytienneoffrent 
des formes miiltiples et peuveqt exprimer des 
nuances nombreuses d'idées et de sentiments, 
les dialectes des indigenes de  la Tasmanie e t  
de I'Australie ne  contiennent qu'un petit nom- 
bre de mots et  varient de district a district. 

La monarcliie, limitée par le pouvoir d'une 
noblesse organisée féodalement, est le gouver- 
nement des penples malais. La royauté y est 
IiérCditaire ou le prodiiit de l'élection, rare- 
ment elle est absolue comme dans l'ile de Baly. 
Dans les lles BIoluques on reconnalt une orga- 
nisation qui rnppelle la tribu arabe et le clan 
écossais; en quelqiies parties de I'Oceanie, I'au- 
torité du chef de famille est indépendante d e  
tout contrdle. Dans la Polynésie, le gouverne- 
inent revet la forme théocratique. l e  roi rCunit 
l'autorite religieuse et I'autorité civile; son 
pouvoir est toutcfois balancé par I'inüuence 
d'un certain nombre de familles, dont les cliefs 
forment un conseil d'administration, qui statue 
sur les traites d'alliance, devant lequel s e  dis- 
cutent toutes les affaires intérieures, police gé- 
nérale, perception et  repartition de I'impbt, 
questions de paix ou de guerre, et une liaute 
cour de justice (cour des toohitiis) qui connalt 
de  tous les dElits et  crimes politiques et arrete 
le cerkmonial des fetes publiques; i'interdiction 
religieuse (tabou) cst I'iin de ses moyens d'ac- 
tion les plus puissants. 

Dans les iles ou le protectorat européen s'est 
Ctabli comme a Tarti; aux lles Sandwich ou la 
vie politique s'exerce par des assemblées re- 
gulierement elues et par la presse (car il y a 
une presse et  des journaux périodiqucs, écrits 
en langiie Iiaval); Ics fornies du gouvernement 
s e  sont assez rapprochecs des ndtres pour en 
reproduire les vices et les exagérations. Nous 
allons maintenant ajouter quelques détails a c e  
qui a éte dit au mot Colonies. 

Poss~ssrous  N ~ E R L A K D A I S E S  DE L'OCÉANIE. - 
A partir dela Nouvelle-Guinke jusqu'au conlinent 
d'bsie, le grand archipel qu'on a nornnie I'O- 
céanie, cst termine du c6tB qui regarde le p6le 
austral, par une inimense cliainede montagnes 
marines dont les sommités forment un  crois- 
sant gigantesque qui a plus de 4,000 kilometres 
d'ktendue. Dans I'intCrieur de  ce croissant. on 
trouve les nombreuses lles hloluques dont la 
plus occidentale porte le nom de Célebes, l'lle 
Borneo et les ¶les de la Sonde. De tous les 
i.tahlissemcnts formes par les Hollandais dans 
ces mers, ce sont les seuls qui s e  soient main- 
tenus. Les conquerants de race batave, en suc- 
cbdant aux conquérants derace arabe, ont res- 
pecte les institutions politiqiies et religieuses 
que ceux-ci avaient imposées aiix habitants 
primitifs. Ce respect fait partie des moyens d e  
gonvernement dcs Hollandais; et ils cn ont tiré 
un merveilleux parti pour le maintien de leur 
domination. Ils ont pratique d'ailleurs la meme 
tolérance ayec quelques peuplades catlioliques 
de Timor et du pays d'bmboine. 

011 estime a 16 inillioiis la po~iilation direc- 



tement ou indirectement soumise Q l'aiitorit8 
néerlandaise. Dans ce chiffre I'lle de Javacompte 
pour 11 millions, Sumatra pour 1 million, Timor 
pour 1,800,000. Yiennent ensuite Amboine, Cé- 
lebes, Billiton, Menado, Bencoulen, Banda, Ter- 
nate , Lampongs, Riouw, Palenibang e t  Banca. 
C'est Java qui constitiie la force et  la richesse 
de  I'empire indien dont les Hollandais com- 
mencerent a jeter les bases vers le commence- 
ment du dix-septieme siecle. On peut dire que 
leiir domination s'est assise sur la tolérance 
religieuse et politique, car c'est ti elle qu'ils 
doivent leurs succCs; je n'en dirai pas autant 
de leur systeme commercial qui a &té et  qui 
est encore exclusif et  antiliberal. 

Le gonverneur général est nommk par le roi 
des Pays-Bas, ses fonctions durent trois ans, il 
est assisté par un  conseil consultntif de cinq 
membres, mais seul, il nomme et  deslitue les 
fouctionnaires, il dispose a son grc des forces 
d e  terre et de mer ,  il conclut et  signe les 
traités : ses attribiitions sont celles d'une vice- 
royauté. A Batavia siegent une direction des 
finances, une c l i~mbre  des comptes, une direc- 
tion cenlrale de l'instriiction publique et les 
Hautes Cours de justice et  de guerre. Ces au- 
torites sup&rieurescompos~es d'un petit nombre 
d'administrateurs sufisent au gouvernement 
d'un empire qui a trois fois I'étendue de la 
France et  est partagk en trente-deux provinces 
ou résidences compos6es elles-memes de plu- 

. sieurs régences indiennes avec chefs indigenes 
klus par ies Iiabitants et soumis au RPsident. 
Les Hollandais ont dél6gué I'autorité locale ii 
l'aristocratie indigkne. qui est rattachee a la 
population par l e  choix des ancieus dont l'élec- 
tion est faite par l'universalit& dupeuple; mais 
ils s e  sont reservé la ferme des impdts et la 
perception de toiis les revenus, m&me ceux 
qui sont destines a défrayer les souverains el  
princes indigenes. 

Les forces dont dispose le Gouverneur géné- 
ral hollandais pour la déicnse des colonies océa- 
nicnnes s'élevent a 15,000 hommes, Européens 
et  iridiaknes. 

Par b traité de 181 4, I'hngleterre a restitué 
aiix Hollandais uuepartie des possessions qu'clle 
avaitcapturéespendant laguerre; elle aéckangé 
i'lle de Banca contre le cornptoir de Cochin, 
Bencoulen contre 1'établissement de Rlalacca, 
bannissant aiiisi le pavillon batave de l'lndous- 
tan. L'une des clauses de ce traite stipule quc  
les Anglais ne  s'établiront ni a Sumatra, iii dans 
aucune des iles situées ari midi du detroit de  
lalacca, et  qu'au cas d'abondon de quelques- 
uns de ces comptoirs par le gouvernement 
néerlandais, I'Angleterre pourra seiilc entrer en 
possession des territoires délaiss6s. Enfin dans 
toiites les lles, excepté les BIoluques ou sub- 
siste pour la Néerlande le monopolc des épices, 
les Anglais jouiront d'uii libre comrnerce, en  
s e  conformant aux lois. On voit que par ce  
traite 1'Angleteri-e s'était reservé la part du 
lion; le traite de 1824 produisit de nouvellcs 
exigences et la Hollande ceda. Aujourd'hui , 
I'action envallissante de  la Grande-Bretagne 
plane encore sur les établissemenls bataves. 

C'est a l'aclminislration du gknbral Van den 
Bosch (1830) que le gouvernement nkerla~dais 
doit la prosperité de Java et de Sumatra; jus- 
qu'a son arrivbe ces établissemenfs n'avaient 
donné que de mediocres rksultats. Sous sa di- 
rection leur prospérité s'est développée au poin t 
de  constituer plus de la moitié. des ressources 
dont dispose la Hollande, comme le prouve le 
tableau suivant : 

Btrdgcts compards de  l a  m~tropo2e et dea Indcr d e + -  
landaises. 

1 ~ n n c s .  ( Fniiu. 
Roynume des Pnys-Bas. . 110 000 000 148 000 000 
Indes nkerlnndaises . . . 157:000~000 114I000!000 

Si la Hollande perdait ses possessions orien- 
tales, et surtout Java, que deviendraient ses 
finances ? 

POSSE~SIONS ESPAGROLES DE L'OCBANIE. - 
La superficie de I'archipel des Philippines est 
(le 21,822,500 Iicctares, sa populntion est de 
3,728,075 habitants. Le sol y est si fertile que, 
sous une administration plus intelligente et en 
y developpant les procedes de culture peifec- 
lionnée introduits par les Hollandais a Java, iI 
pourrait iiouri'ii' 40 millions d'habitants, c'cst- 
i-dire plus de dix fois la population actuellc. 
Toutes Ics prodiiclions intertropicales y réus- 
sissent admirablement, on y trouve également 
I'or, le plomb, la cinabre, I'arsenic et  le soii- 
fre; mais la race espagnole semble incapable 
d'une erploitation active des ricliesses dont elle 
dispose. Le revenu tiré par I'Espagne de cet 
admirable pays ne s'éleve qu'i 18 millions de 
francs; c'est-a-dire neuf fois moins que celui 
qu'elle tire de Cuba. 

L'lle de  Liicon, la principale de cet archipel, 
est plus vaste que I'Angletcrrc. Manille, ouvcrt 
au commerce etranger, a cté longtemps I'en- 
trepdt des produits de  la Cliinc. Le développe- 
nicnt pris par Hong-Kong depuis I'expeclition 
de  Cliine doit avoir sensiblement modifié celte 
situution. Cependant le mouvement commer- 
cial de ce port avec I'Anglcterre, les Etats- 
Unis, I'Espagne, la Frarice, la Cliine, 1'Austra- 
lie et les Indes orientales deposse aujourd'liiii 
40 millions de francs, c'est a peii prés les 
deux tiers du commerce gSneral des Philip- 
pines. 

Poss~ssrorís ANGLA~SES DE L'OCEANIE. - Le 
peuple anglais a commencé en Océsuie la, troi- 
sieme de ses grandes créations; apres 1esEtats- 
C'nis et le Canada, legénie nnglo-saxon prepare i 
l'extrémit6 australe du globe un nouvel empire 
britannique vingt-six fois plus éteiidii que 
l'hngleterre et i'kcosse rkiinies, ou la civilisa- 
tion de llEurope va, sans entraves, se déve- 
lopper avec son cortege cl'institutions libres et 
d'industries fiorissarites. Dans ce vaste archi- 
pcl australien composé de  I'Aiistralie proprc- 
ment dite, de la Terre de Van-Diémen e t  de 
la Rouvelle-Zélande e t  doiit Ie territoire est 
plus vaste que trois fois l'lndoustan britanni- 
que, s'éleve avec une rapiditc foudroyante une 



societk nouvelle douke de toutes les énergies 
et de toutes les connaissances qiii font la 
gloire et la grandeur du vieux monde. 

11 faudrait consacrer un  long article i I'B- 
tude de cette fondation qui date a peine de 
soixante ans, qui, d'abord, a etk le champ 
d'expPrience d'une colonisation penitentiaire 
et qui prend chaque année une extelision for- 
midable, apres avoir absorbe ou resorbe les 
premiers elémciits inipurs dont elle avait 6le 
formbe; mais I'un de  iios collaborateurs a eu  
I'occasion de présenter ce  tableau en s'occii- 
pant des coloiiics anglaises, jc n'aurai donc 
qu'a y renvoycr le lecteur. 11 nous siifiira de 
rappelcr qu'en l'espacc dc  Iiiiit annees, la 
seule province de Victoria a foiirni a I'Europe 
plus de deux milliards d'or, que la valeur des 
produits qui y ont été importks par la Grande- 
Bretagne dans lc meme laps de tcmps est .de 
plus de deux milliards; qiie ce  pays, cc:.sidér8 
comme peu fertile aii dkbut, rivalisc pour ses 
froments avec ceiix de la Limagne, de la Sicile 
et  de l'hfrique, que les belles laines de scs 
jmmenses troupeaux de moutons alimentent 
toutes les fabriqiies de la métropole et com- 
inencent a s e  répandre sur tous les marclii's 
(le 1'Europe; que deux cites superlies comptant 
j~lus de 200,000 habitants sont les capitales de 
deux de ses provinces, que des clicmins de fer 
relient dkja ces deux slations maritimes, que 
le télégraplie électrique unit tous les grands 
centres de population et qii'i I'lieiire meme ou 
I'on conslate ces admirables resiiltats, il s'en 
produit de plus mcrveilleux encore. 

COLONIES F R A S ~ A I S E S  DE L ' O C ~ A K I E .  - On 
cn a parlb au mot Colonies. Ce n'est pas sans 
une secrete Iiumiliation que j'ajoute quelques 
mots sur nos etablissements si modestes el si 
peu susceptibles dc dévcloppernent de I'Ocka- 
nie. Le protectorat que nous exerqons sur 
Taiti est plus un  embarras qu'une ressoiirce 
pour la mktropole, la compensation que nous 
pouvons esperer pour les sacrifices que nous 
ont cotitCs 110s ktablissements des Marquises 
et des lles de  la SoCiete est toute morale: nous 
avons aidb une certaine civilisation a s'y as- 
seoir, c'est beaucoup sans doute, mais ce 
n'est pas asscz, car rien ne  nous assure que 
l'organisation artificielle que nous y avons 
crCée prodiiise des friiils s6rieiix. Cette situa- 
tion politique fausse qu'on appelle le Protecto- 
rat nous donne tous les embarras de la soure- 
rainete, sans nous en assurer les wantages. 
A chaque instant les inauvais vouloirs de la 
reine, ceux des cliefs dorit nous avons reconnu 
et  regiilaris6 l'aiitorite viennent comproniettre 
notre action. Au point dc  viie politique 14 pos- 
session de Taiti est sans importance, au point 
de vue commercial, elle est nulle, au point de  
vue maritime, elle offrira quelqiies avantages 
par le ravitaillement des navires quand on y 
anra organisk des chanticrs sufiisamrnent pour- 
riis. Le percement de I'istlime de Teliuantcpec 
ou de I'isthme de Panama pourrait peut-etrc lui 
constituer qiielque valeur. Nous ai-ons complC- 
tement évacuc les lles Marqiiiscs. 

Le mouvement commercial des établisse- 

ments francais de  i'0ccanie est de  3 a 4 millions 
de  francs. P. EDOUARD HERVE. 

OCHLOCRATIE. Pouvoir de la foule. C'est, 
il paralt, Polybe qui a invente ce  mot. Les bons 
gouvernements sont, selon lui, la royautk, 
I'aristocratie et la démocratie; les mauvais, la 
monarcliie, l'oligarchie et I'ochlocratie (liv. VI, 
p. 629). M. Barthélemy Saint-Hilaire n e  trouve 
pas cetle deílnitiou tres-justel. Elle n e  I'est 
pas en ce qui concerne la royautb : ce n'est, 
en effet, qu'une des formes de la monarcliie; 
mais la denomination d'ochlocralie est parfai- 
tement juste, bien plus juste qiie l e  mot dé- 
magogie (voy.), qui n'indique qu'un moyen du 
gouvernement populaire, et  non ce gouverne- 
ment lui-meme. Aristote appelle democratie c e  
que Polybe appelle bien plus scientifiquement 
ochlocratie. u Aristote, dit Jl. Barthélcmy Saint- 
Hilaire, prend toujours le rnot démos pour la 
partie la plus nombreuse du corps poliiique. 
Toutes les fois donc qu'on trouvera dans Aris- 
tole le mot peuple, il faut. entendre, non pas la 
totalité ou la majorité de la nation, ce qui com- 
prendrait aussi les esclavcs, mais seulement la 
dernibre classe du corps politique, celle qui 
prevalut a Atlienes, mais qui, dzns la plupart 
des répubiiques grecques, ne  joua jamais 
qu'un rble tout a fait secondaire.~ Avouons 
qu'bristote a vraiment tort : d@tnos (popul~ls e t  
iionplebs) signiOe la commune, ou ce  qui reve- 
nait au meme pour les anciens Grecs, la nation. 

L'oclilocratie est le pouvoir de la partie la 
plus pauvre et  la moins dclairee de  la nation, 
qiii est  ordinairemeut la plus nombreuse. Mais 
quoique superieure en  nombre, comme elle n e  
saurait reprksenter la volonté genérale, elle 
ii'est qu'un gouvernement de minoritk. Le des- 
potisme du grand nombre, comme l e  despo- 
t i s ee  d'un seul, s'etablit bien plus par usur- 
pation que par consentement. Quelles volontes 
libres concluraient un pareil contrat? 11 est  
inutile de  dire que ces deux gouvernements 
sont aussi souvent exploitks par des conseil- 
lers (vizirs ou dkmagogues) qu'exercés par 
ceiix dont ils proclament la puissance. 

L'ocblocratie n'est presque jamais écrite dans 
les constitutions. Elle parut 1'Ctre a nome, 
quand la loi Horbnsiu donna force de loi aux 
plébisciles; mais qui ne voit que les patriciens 
avaient toujours le droit de sikger dans les co- 
mices par tribus? Elle le fut décidkment a 
Florence, en 1282, quand les seigneurs furent 
déclarés inadmissibles aiix fonclioiis publiques, 
a moins de se désunoblir, en  se  faisant inscrire 
sur les registres de  quelque corps de  mktier. 
Enfin, on connait la loi contrc les ci-devant 
nobles qui fut votée soiis la Terreur. A Athbnes, 
l'oclilocratie r'établit a la faveur des lois. On 
vit alors des hommes de merite exclus, par 
leur richesse ou leur naissance, des affaires 
publiques, les philosophes persCcutks ', les 

1 .  Tradnclion de Za Politiqtre d'rlristote, liv. 111. 
2 .  Ces pkuvres philosophes ne furent pas n i e u x  

traiths par les rois et les oligarqucs : le parti d6mo- 
cratique d7Ath8nes parnit leur avoir 6th le ~ l u e  favo- 
rable. 
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villes alliées opprimées ou détruites. l a i s  au 
moinscette ochlocratie athénienne eut un grand 
amour de  la liberté, un grand sens politique, 
du godt pour les arts, et meme parfois de la 
modératioii. DBs le commencemeiit du moyen 
ige ,  les éveques eurent recours a une oclilo- 
cratie improvisée pour détruire les monuments 
de l'aritiquité, abolir riolemment les cérémonies 
paienues, et briiler les pliilosophes. A une 
kpoque plus rapprochée de  nous, la Ligue mon- 
tra ce que peuvent I'ignorance et  la misere, 
exploitées par ceux-la meme qui les ont cau- 
sCes. Ces exemples prouvent que I'ochlocra- 
tie, bien loin d'etre un gouvernement d'égalité, 
est  un gou~ernement d'exclusioii. 

Tous les écrivains politiqi~es disent que 
I'ochlocratie est l'abus de la démocratie. Cc 
n'est pas toujours vrai; il est meme rare,  et  
peut - &re impossible, qu'elle s'établisse dans 
un État vraiment démocratique. Elle s ' e l h e  le 
pliis souvent i la suite d'une rkvolulion qui 
renverse le pouvoir des rois ou des nobles. 

Le plus grand vice de l'oclilocratie, comme 
de  tous les gouvernements d'exclusion, est que 
le parti dominant regle arbitrairemcnt, non- 
seulement l'intéret général,, dont il ne repré- 
sente pas la volontC, mais encore les intérets 
particuliers, que les philosophes, et priiicipa- 
lement Rousseau, soutiennent etre indépen- 
dants de  la volonté générale. nEn effet, dit 
l'auteur du Contrat social (liv. 11, chap. m), 
sit6t qu'il s'agit d'iin droit particulier, sur un 
point qui n'a point été reglé par une couven- 
tion génkrale et antkrieure, l'affaire devient 
conteiitieuse. C'est un  procés ou les parlicu- 
liers intéresses soiit une des parties, et le pu- 
blic l'autre, mais ou je n e  vois ni  la loi qu'il 
faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. II 
serait ridicule de voiiloir alors s'en rapporter i 
une expresse décision de la volonté générale, 
qui ne peut btre que la conclusion de l'une 
des parties, et  qui, par cons6qiient, n'est pour 
l'autre qu'une volonté Ctrangere, particuliere, 
portée en cette occasion a I'injustice et  sujette 
a 1'erreur.n Si te1 est le caractbe de l'omni- 
potence de 1'Etat siir l'individu, te1 doit &re 
celui de l'omnipotence d'une partie de la na- 
tion sur l'autre, et  si ala vie et la liberté des 
personnes privkes sont naturellement indé- 
pendantes de  la personne publique n (liv. 11, 
chap. v), a plus forte raison sont-elles indé- 
pendantes d'une collection de personnes pri- 
vées, comme une oligarchie ou une ochlocratie. 

JACQUES DE BOICIOSLIN. 

OCTROI D'UNE CHARTE OU D'UNE CON- 
STITUTION. Voy. Charte. 

OCTROIS. On donne, en France, le nom 
d'octroi a un  droit de consommation pergu au  
proBt de la caisse commiinale, aux portes d'en- 
viron 1,400 villes. Des taxes analogues existent 
dans différents pays, notamment en  Prusse 
(Schlacht- und Mahlsteuer), en Espagne (con- 
tribucion de consumos), mais pas toujours au 
profit exclusif des villes. On ne  doit pas con- 
fondre i'octroi avec l'accise. (Voy.) 

Les octrois exislent en  France depuis plu- 
sieurs siBcles. Supprimés par la loi des 19-25 
février 179 1, ils furent rétablis , en principe , 
par la loi di1 9 germina1 an V. et en fait - a 
Paris - par la loi du 27 veudkmiaire an VII. 
Depuis cette époque, la ICgislation a subi plu- 
sieurs vicissitudes, mais sans trop s'kcarter 
des rkgles que noiis allons esposer. hucun oc- 
troi ne peut &tre établi que sur la demande du 
conseil municipal. La loi de 1837 donne au 
préfet le droit d'imposer les communes d'oflice 
- dans certains cas déterminks; mais ce droit 
ue  lui confhre que le pouvoir d'ajouter quel- 
ques centimes addiiionnels, dont le nombre est 
fixé par la loi; mais ni le préret, ni le ministre. 
ni l'empereiir ne peiivent, en auciin cas, créer 
un octroi d'ofice. 

D'un autrc c6t6, le pouvoir des conseils mu- 
nicipaux n'est pas illimité. Le gouvernement 
peur refuser son approbatiou d'une maniere 
absolue oii conditionnellement, et dans ce cas, 
ou i'octroi n'est pas établi du tout, ou la com- 
mune accepte les modifications proposkes par le 
ministre. Le conseil municioal ne ueut vas non 
plus siipprimer un octroi sñns l'autorisátion du 
gouverneinent, et  l'établissement, aussi bien - 
que la suppression. ont lieu par décret déli- 
bkré en  conseil d'Etat (assemblée générale). 

C'est egalemeri t un pareil décretqu'exige lale- 
gislation établie (décret-loi du 30 janvier 185?), 
pour les modifications du tarif 1. Un grand nombre 
d'actes législatifs ct réglementaires s e  sont oc- 
cupés du tarif des octrois, tant6t pour indiqiier 
les matieres qui ne peuvent pas Btre imposees, 
tant6l poiir limiter le taux des taxes, ou meme 
pour régler le mode de perception. Les disposi- 
tionsde ces actes n'ont pas été assez claires pour 
prévenir tous les doutes. La loi du 5 vent6se 
an VI11 porte qu'il sera ktabli des taxes a sur les 
objets de consommation locale IJ, sans aucune 
knumération. Le dkcret du 17 niai 1809 donnc 
des indications plus précises en limitant les ob- 
jets imposables aux cinq divisions suivantes : 
l o  boissons et  liqiiides; 20comeslibles; 3Ocom- 
bustibles; 40 fourrages; 50 materiaux. Il main- 
tient, en outre, l'exclusion établie par la loi de 
l'an VII, concernant les grains et les farines. 
L'ordonnaiice royale du 9 décembre 18 14 repro- 
duit, sans de grandes modifications, le décret 
de  1809, mais la loi du 28 avril 18 16 porte : 
Art. 147. n La désignation des objets imposés, 
le tarif, le modc et les limites de la perception 
seront délibér6s par les conseils niunicipaux , 
et reglés de la meme manibre que les dépen- 
ses et les revenus municipaux.~ Art. 148 : aLes 
droits d'octroi coulinueront a n'etre imposés 
que sur les objets destinés a la consommatioii 
locale. 11 ne peut &tre fait d'exception que dans 
des cas extraordinaires, et en vertu d'une loi 
spéciale. u 

La question qii'on souleve est cellc-ci : la 
loi de 1816 prime- t -elle les actes antérieurs, 
le vague de I'article 147 est-il iritentionnel, le 
législateur voulait-il étendre le pouvoir des 

1. Ii est des ea$ oB i l  faut une 101. Voy.  notre Dic. 
lionnaire de Z'Adn~iniolzation frangaioe. 
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eonseil d7&tat 3 pu ndoptcr 18galemeut, csr si la loi 
permet d'imposer les objets de consommation locale, 
elle n'oblige paa a les imposer tous..... 

Heureusemeut. Oh irions-nous sans une cer- 
taine latilude d'exempter de l'impbt les objets 
que nous ne voiilons pas imposer. N'a-t-ou pas 
voulu taxer jusqu'aux metiers a filer le coton? 
(Arret de la Cour de cassation du 2 février 1848.) 
Dans le plus grand nombre de cas, cependant, 
les tarifs sont assez rationnels, et leur elude 
offre meme un certaiu iutéret au point de vue 
des moeurs. Ainsi, dans le nord de la France, 
on menage la biere et on charge le vin, et dans 
le midi, c'est le contraire. Dans les petites vil- 
les, les objets imposes sont peu nombreux; 
dans les grandes, on embrasse les ciuq cate- 
gories. Nous avons trouvé un relevé fait, en 
1863, sur 1,338 communes a octroi : il en re- 
sulte que 210 parmi elles n'imposent que les 
boissons, 288 (probablement dans le midi), que 
la viande; 384, la viande et les boissons; 72, 
la viande, les boissons et  divers comestibles; 
189 ajoutaient les fourrages, et 195 diverses 
autres matieres. 
. Le prodriit des octrois est BsaluB actuelle- 
ment (1863) a plus de  120 millions de francs, 
dont 80 millions a Paris. En 183 1, les octrois pro- 
duisaient, dans toute la France, 54,331,963 fr., 
en 1847, 88,612,209 fr. Les boissons out contri- 
bu6 i c e  chiffre pour 36millions, et  laviandepour 
24millions. En 1850, M. deParieu1 compte 1,436 
octroisportant sur une population de  7,G55,203 
liabitants et produisant brut 95,176,602 fr. A 
cette époque, il y avait 19 villes dans lesquelles 
I'octroi donnait plus de 500,000 fr. 11 s'en trou- 
vait aussi une centaine dont le revenu ne  dé- 
passait pas 500 fr.; dans une commune de 243 
liabitants, le revenu descendait a 52 fr.; dans 
une autre de 621 habitants, i 82 fr. 52 c. 

En 1856, un relevé, opéré sur les 145 plus 
grandes villes avec une population aggiomérée 
de 4,923,000 habitants, 5t constater que sur  
une recette ordinaire de 126,570,000 francs 
e t  une recette ertraordioaire de 20,212,000 fr., 
les octrois ont rapporté en taxe principale 
79,770,000 francs, et en taxe additionnelle 
6,699,000 fr. EnUn voici, pour 1850 et  1856, 
la perception des 6 octrois les plus productifs : 

La France n'est pas le seul pays ou les villes 
demandent une partie de leurs revenus aux 
impOts indirects. II existe des octrois dans les 
Pays-Bas, YEspagne, l'ltalie, la Prusse et 1'Aii- 
triclie, l'hllemagne, et jusqu'en 1860 aussi en 
Belgique. 

Dans les Pays-Bas, la siippressiou de I'im- 
pbt sur les montures a porte un coup nux oc- 

Paris (ancien). . . . . . . 
Marseille. . . . . . . . . . 
Lyon . . . . . . . . . . . .  
Bordeaux . . . . . . . . .  
Roueu . . . . . . . . . . . 
Toulonse . . . . . . . . .  

l .  Dictionnaite de l'Éronomir pol i l iq t ia .  I'oy. iussi  
notre Slotirliguc de la Ftance,  Paris, Au~yot .  

trois (accise). DkjA on a dh remplacer dans 
quelques villes les centimes additionnels com- 
munaux assis sur cet imp6t par une coutribu- 
lion directe. On se  propose d'aller plus loin. 

En Espagne, les octrois apparaissent sous la 
forme d'un droit supplementaire (recargos) siir 
l'impbt de consommation (contribucion de con- 
sumos). Siir un produit total, en 1861, de  318 
millions de rkaux, 182 millions étaient percus 
pour le compte de I'Etat, 52 millions pour l e  
compte des provinces et 84 millions pour l e  
compte des comrnunes (iirbaines). Les matieres 
imposées sont les boissons et  liquides (vin, 
vinaigre, liuile, etc.), la viande, les bestiaux, 
les graisses, la volaille et le gibier, les com- 
biistiblcs, les sucres, miels, chocolats, les 
fiuits, les céréales, les poissons, et des ar-  
ticles varie's (cal&, thé, beurre, ceufs, epices). 

A la meme époque, les communes de l'Italie, 
sur un revenu total ordinaire de 116 millions 
de francs et 25 '1, millions d'extraordinaire, 
percevaient, sous forme d'octrois (daaio con- 
slimo), 31,500,000 fr. 

En Prusse, I'oclroi n'existe que dans les cent 
ct qiielques villes ou l'btat percoit un impbt siir 
I'abattage et  la mouture (Schlachl- u?& Mahl- 
slcusrj. On ajoute assez géneralement un quait 
au proflt de la ville. Cet impdt remplace la con- 
tiqibution directe dite dcs classes(Clmsenskt~e~~~, 
qui est, ti propremeiit parler, un imp6t sur le 
revenu. Le gouvernement ne  s'oppose pas a la 
conversion de la SchlacftL- und Mahlsteuer en 
irnpdt des classes, mais noiis avons vu dans la 
Deulsche Gemeinde-Zeitung (Gazette municipale 
allemande), annee 1863, qu'a Hirschfeld, par 
eaemple, on ne  s'était pas bien trouvé de la 
mesure. Les taxes d'octroi s'etendeut encore 
sur le gibier et autres articles. 

En Autriclie, l'octroi affecte des formes va- 
riécs. II prend surtout celle de ceritimes addi- 
tiounels sur  les impbts indirects gcnéraux et 
qui sont percus par i'Etat au profit des com- 
rniines qiii en font la demande. 

D'autres Etats allemands ont égafement en- 
core des octrois. En ~Iecklembourg, elles ont &té 
remplacées par un imp6t direct, et  la Gazette 
municipale prkcitée nous fait connaitre le pro- 
cede rraiment liberal par Iequel le magislral 
(uoy.) de Sclimcrin a preparé i'abolition de  l'oc- 
troi de  cette ville. 11 a soumis son projet a la 
discussion du public et a provoque les obser- 
vations de la presse. 

Faisons remarquer en passant qii'en Angle- 
terre, ou l'Etat préfere les contributions indi- 
rectes, les villes paraissent demander la pres- 
que totalité de leur revenu a I'impbt direct. 

Les octrois ont CtB I'objet de beaucoup d'at- 
taques, et  certes il n'est pas dificile de sou- 
iever des objection contre c e  mode d'im- 
position. On n'a qu'a repéter c e  qui est clit 
contre les contribulions indirectes: qui sont les 
memes pour le pauvre et  poiir le riche; qui, 
en se confoudant avec l e  prix des denrees, 
empkchent le contribuable de connaltre le 
cliilrre réel des impOts qu'il paye; qui cau- 
sent tant d'embarras lorsqu'on les préleve aux 
portes des viiies, et  tant de vesations lors- 

- 
1850. ' 1656. 

Francs. 
37,293,826 
4,049,046 
3,331,466 
2,251,074 
2,027,349 
1,339,753 

Francs. 
42,500,000 
4,669,678 
3,880,706 
2,183,285 
1,837,879 
1,255,847 
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qu'on les percoit, par voie a'exercice, chez le 
prodiicteur. Ces objections, et d'autres encore, 
nous les connaissons et nous en apprécions 
parfaitement le poids. Nous sentons aussi ce 
qii'aurait de rationnel l'établissement, a leur 
place, d'impbts directs : cependaut nous n e  
devons pas non plus taire les arguments Op- 
posés. On se  rappelle le mot de Montesquieu : 
N l,'imp6t par tete est plus naturel a la servi- 
tude; I'impbt sur les marcliandises est plus 
naturel a la liberté. n (Liv. XI11, chap. XN.) E t ,  
en fait, non-seiilement 17Angleterre tire la ma- 
jeure partie de ses revenus des contributions 
indirectes. mais la Norwége a complktement 
supprimC les iinp6ts directs. De plus, la sup- 
pressiún compldte des imp6ts indirects nepour- 
rait etre rkalisbe qii'en les remplacant par un 
impbt sur le revenu; or, s i  l'on faisait voter 
les dix millions d'électeurs de  France sur la 
question de savoir s'ils prCférent conserver les 
impbts indirects actuels ou payer unpeu moins 
(voire m6me 20 p. 100). sous la forme d'un 
impbt sur le revenu, il paralt certain que I'im- 
niense majorité voterait pour le maintieii des 
contributions indirectes. 

Cet argument paralt cependant avoir un cer- 
tain poids, puisque « chacun sait le mieux ce 
qui lui convient l .  n 

11 est sans doate regrettablc qri'on n'ait pas 
profité, aprQ 1789, de la supprcssion des oc- 
trois pour essayer un inipdt direct. En l'an VI1 
Paris avait un revenu de 350,000 fr., ce qui 
n'était pas assez pour une ville de 600,000 ha- 
bitants, et si 1'011 a eu recours alors a I'in- 
stitution si impopulaire des octrois, c'est qu'on 
I'a considkrke comme I'expkdient qiii offre le 
inoins d'inconvénients. Car soiivent il ne s'agit 
pas de  troiiver cc qiii est le meilleur, mais ce  
qui est le moins mauvais. 

Nous ne  savons pas, par exemple, s i  la Bel- 
gique, en  suppiimant les octrois, mais siirtout 
en leur substituant ce que nous allons dire, a 
choisi ce qui est le moiits mauvais. Selon nous, 
on ne  peut rationnellement reniplacer l'octroi 
que par un impdt direct; toute autre mesure 
souleve de fortes objections. L'exemple de la 
Belgique le prouverait aii besoin. Daiis ce pays, 
78 communes (7,223,000 habitants) sur 2,600 
avaient un octroi rapportant 11 41, millions; on 
désirait supprimer cette perception impopu- 
laire. Qu'a-t-on fait? L'Etat a cédé a ces 78 
communes le produit net des postes, puis 
75 p. 100 sur les droits de douane siir le cafe, 
et  34 p. 100 sur les taxes sur  les vins et  eaux- 
de-vie étrangers. Pourquoi les villes intéressées 
n'ont-elles pas substitué un imp6t spécial a 
I'octroi? Le remede n'est-il pas ici pire que le 
nial? Nous adnicttons volontiers que I'octroi ne 
repartisse pas I'imp6t proportionnellement a la 
fortune de cliaque habitant, mais du moins la 
cliarge est supportte par ceux qui en profitent, 
t:indis qu'en Belgique plus de 2,500 communes 

1. 11 n'est pas impossible que benucoup de per- 
sounes peu nisees voteraient ponr I'oetrol, si on leur 
disait: Sinon vous payerez 100 fr. ou meme M) fr. 
d'imp8t direct. Quaut au principe de Ir ptopottion- 
i iol i fé ,  woy. ce not. 

contribuent aiix depenses des 78, sans tircr 
aucun profit de leur contribution. C'est un  vé- 
ritable tribut qu'on leur a imposé. 

On voit par la qu'on trouve toujours une  so- 
lution quand on veut; mais toutes ne  sont pas 
également bonnes. YAURICE BLOCK. 

OFPICES. nferlin dknnit I'ofice ri le titre qiii 
donne le pouvoir d'exercer quelqiie fonction 
publique. u Pais a raison de la condition com- 
mune des oflices sous l'ancienne monarchie, ce 
mot éveille surtout I'idée d'un titre venal. Aussi 
tandis qii'il y avait autrefois des offices de  
toute sorte, de judicature, de flnance, etc., on 
n'emploie plus cette expression qu'en parlant 
des ofices ministFriels. c'est-a-dire de certaintis 
char~es,celles denotaire et  d'avonkipar exemple. 
dont les titulaires ont acqiiis moyeiinant finance 
le droit d'exercer leur~minist&re. La vknalitc 
des ollices a été tres-anciennement connue, 
pratiquke, discutée. Platon la reprouvait en  ces 
termes : a Est-ce que, dans un navire, on fiiit 
quelqu'un pilote ou matelot pour son argent ? 
serait-il possible que la regle f i ~ t  mauvaise dans 
quelqiie autre emploi que ce fiit de la vie, et  
bonne seulemeut pour conduire une répu- 
blique? 1) La pénurie des finances amena les 
rois de France a établir a differentes reprises 
le priiicipe de la vknalité des charges. De la 
rCsiiltaient des abus sans nombre, et les Etats 
généraiix, toutes les fois qu'ils étaient convo- 
qués,  ne manquaient pas d'élever leurs do- 
lbances a ce sujet et  de réclamer la cessation 
d'un te1 commerce. Mais les raisons qui avaient 
P~ i t  admettre le principe, empecherent toujours 
d'y renoncer d'unemaniere dkfiiiitive, et Henri 1V 
aclieva de  le consolider par I'établissement du 
droit annuel appelé Paulette du nom du finan- 
cier qui I'inventa. Aii  moyen de ce droit le ti- 
tulairc d'un oíiice en devenait, en quelque 
sorte, le propriktaire et pouvait le transmettre 
i ses descendants. De la royaute, I'liabitude 
de vendre les oíiices s'était étendue aux sei- 
gneuries, et  il n'y avait seigneur juslicier, 
s i  mince qu'il fiit, qui ne  vendlt le plus cher 
possible le droit de  rendre la justice en son 
nom. L'Assemblée constituante abolit la vkna- 
litk des charges; mais sous l e  Consulat et  soiis 
I'Empire, le besoiii d'argent en amena le retour 
pour certains offices assujetlis a un  caution- 
nement, comme ceux de notaires, avoués, 
grefiers, huissiers, agents de change, commis- 
saires-priseurs, courtiers en marchandiscs, elc. 
Te1 est eucorc I'btat de choses actuel. Montes- 
quieu s'est montrk favorable a la vénalité des 
ofices. Suivant lui, « les charges ne  doivent 
pas &re venales dans les ~ t a t s  despotiques, ou 
il faut que les sujets soient placés ou déplacks 
dans un instant par ,le' prince. Cette vCnalitB 
est bonne dans les Etats monarchiques, parce 
qu'elle fait faire comme un métier de famille, 
ce qu'on n e  voudrait pas entreprendre pour la 
vertu, qu'elle destine ,chacun a son devoir, ct 
rend les ordres de 1'Etat plus permanents .... 
Dans une monarchie ou, quand les charges ne  
s e  vendraient pas par un réglement public, 
l'indigence et l'avidité des courtisans les ven- 
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draient tout de m&me, le hasard donnera de  
meilleurs siijets que le choix du prince. Enfin 
la maiiiere de s'avancer par les richesses in- 
spire et  entretient I'industrie, chose dont cette 
espece de gowernement a grand besoin. r 
Malgre cette grande autorité, on peut consi- 
dérer la vénalité des oficcs comme jugée et  
condamnée par i'eupérience. Sans parler des 
abus qui sont la consbquence nécessaire de  
cette vénalité, la conscience s e  révolte a i'idée 
dri droit sublhne de rendre la justice, devenu 
marchandise et abandonné moins aii plus digne 
qii'au plus ofl'rant. D'ailleurs au poiiit de vue 
financier, il n'y a lU. qn'nn expkdient peii pro- 
íitable. On n e  peut en  effet tirer de  i'argent des 
acquéreurs d'orrices qn'cn les mettant i mbme 
de  s'eri dédommager avec usure aiix dépens 
du puhlic. C'cst donc en tléfinitive le contri- 
buable qui payera en détail la somme verséc 
par l'ofíicier acquéreur, et comrne il faut que 
celui-ci troiive un prolit, le contribuable devra 
payer beancoup plus qo'il n'eht payé a 1'Etat 
lui-meme. Reconnaissons cependant que la vé- 
nalité des offices, érigée en systkme et ouver- 
tement pratiquke comme sous I'ancien régime, 
n e  ~ e u t  en aucune facon etre confondue ayec 

notaires, huissicrs . ctc., sont nommés dircc- 
tement par le gouvernement; mais pour 1.1 
France , deux co&idt;rations nous feraieiit 
voir avec répugnance la nomination directc 
substitube a la vénalite desotiices ministériels. 
C'est d'abord la somme énorme dont nos 
finances seraient grevées par le rembourse- 
ment de tous les titulaires d'ofice, car on nc  
saiirait penser, sans iiijuslice, a les dkpouiller, 
sans conipensation , d'une proprieti! que, sur 
la foi des lois existantes, ils ont acqiiisc a titre 
souvent tres-onereux. Puis, a supposer que ce 
remboursement soit possilile et meme facile, 
est-il desirable qiie dans un pays aussi admi- 
nistré et  a!issi centralise que le ndtrc, dans un 
pays ou 1'Etat étreint et  enlace l'individu dans 
l e  réseau serre de ses agents de tout ordre et 
de tout grade, est-il desirable, disons-nous, qiic 
le nombre des fonctionnaires publjcs s'accroissc 
encore dc tous les oficicrs ministériels? Assu- 
rerneiit non, et il vaiit mieuu, sinon pour les 
ofíicicrs ministeriels eux-mémps, du moins pour 
le piiblic qui les emploie, que la vénalité dc 
leiirs cliarges garantisse leur indkpendance. 
Au nioiils quaud un ofiicier ministeriel compro- 
mct Dar sa fautc les intbrets de ses maridanis. ~~ ~- 

cetie vénalite secrete Gue rcdoute Iloutesqiiieu il cn'est rcsponsablc devant les tribunaux; s'ii 
et  uui n'est autrechose que lacorruption: cclle- devennit fonctionnairc piiblic. il s'abriterait der- 
ci mérite d'étre fletrie ét poursuiGe de toutes 
manieres et a tous Pgards. L'ancienne vknalitt. 
des ofices, au contraire, n'a pas ¿.te sans offiir 
certains avantages en  compensation des incon- 
vénients qu'elle entralnait. Les compagnies jii- 
diciaires lui ont da  en grande partic leur inde- 
pendance. Elle a contribuk par la transmission 
héréditaire dcs ofices a former ces anciennes 
familles de robe dont I'histoire de nos pai'le- 
ments offre de  si nomhreux modeles, chez les- 
quelles s e  transmettaient de genération en 
genération, comme iin patrimoine, les plus 
saincs traditions et les plus fortes vertus judi- 
ciaires. Par contre, elle n'a pas moins contri- 
biié a l'émancipation de la hourgeoisie, en lui 
ofrant un mogen sur et facile de s'élcver pro- 
gressivement. lIais ces considérations, dont la 
derniere n'aurait plus d'actualite, n e  sauraient 
effacer l e  vice du principe. On a donc bien fait 
de bannir la veiialité de la justice ct  des fiiian- 
ces, mais doit-on la poiirsuivre dans ses der- 
nicrs retrancheinents et siipprimer pour les 
ofíices minislériels le droit qui appartient main- 
tenant aux titulaires de  prbenter  leurs siic- 
cesseurs? On peut dire, en ce sens, que lea 
choix seraient meilleurs, sion pouvait, en nom- 
mant iin oficier ministériel, considkrei' seiilc- 
ment i'aptitude, sans s e  préoccuper des res- 
sources péciiniaires, et que l'experience a 
montre combien le haut prix d'iin ollice pese 
lourdement sur celui qui en est investi, et  l'en- 
tralne souvent hors de son devoir. Bien que cea 
inconvénients puissent Ctre atténu6s par l'in- 
tcrvention des chambres de discipline et du 
gouvernement, tant pour le choix du candidat 
que pour la fixation du prix de la charge, 
ii est impossible d'en méconiialtre I'importance, 
aussi nous ,noils abstenons de toute critique 
envers les Etats etrangers cliez lesquels les 

riEre II'articIc 75 de la ~oiistitution de l'an Y111, 
et on nc pourrait l e  poursiiivre sans I'aulo- 
risation di] conscil d'htat. La session consa- 
cree a la révision das pouvoirs en 1863 nous 
fonrnit j. I'appui uiic dei'niere rhflcxion. Propric- 
taires de leiirs chaiges, les officiers ministériels 
peuvent se comporter comme bon leur semble 
en ternps d'élections. Fonctionnaires publics, 
ils seraient embrigades, bon gri: mal grk, dans 
les coliortes d'agents klectoraux que les préfets 
font mouvoir au travcrs dii siiffi*age universel. 
X'a-t-on pas vu deja l'exemple d'un Iiuissici' 
recevant d'un parqiiet injonction de suspendre 
la signification d'un ordre de jiistice? C'est IU. 
un cas isole, mais qui sait si les notaires par 
exemple devenus foiictionnaires piiblics vou- 
draient ou pourraient encore rccevoir les con- 
trats des candidats de l'opposition et de leurs 
electcurs? GASTON DE BOU~GE. 

Préciseinent parcc que nous sommes con- 
vaincii que la vknalité des offices ministéricla 
constituc une anomalie, nous avons tenu a cc 
quc tous les argumeiits favorables fussent ex- 
posés. En cas de siippression de la vénalité, 
nous trourerioiis justc qu'il y eut une indem- 
nité raisonnable , cncore pourrait-ou trouwr 
un mode d'extinction graduelle qui conciliit 
dans une certaine mcsure les droits de 1'Etat 
et les intérkts des titolaires de ces ollices. 

Rous voudrioiis que le notaire et  l'huissier 
fussent nommks A vie par le gouvernement. 11 
ne serait pas impossible d'imagiuer des combi- 
naisons qui assurassent l'exccllence des clioix. 
Quant aux avoiiés, nous ne voyons pas pour- 
quoi le nombre en  serait limité. Selon nous, 
tout avocat devrait pouvoir elre avouk; une 
simple déclaratioii devrait sufire. 

11 a eté question ailieurs (voy. Courtiers) 
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des agents de change et  des courtiers, aux- 
quels il faut adjoindre les facteurs et  di- 
vers autres agents obligCs du commerce et 
de I'industrie. Sous le régime de  la liberté 
du courtage , ces agents pourraient vendre 
leiir cabinet ou leur fonds tout' comme on 
rend n'importe que1 Ctablissement. Ce serait 
une affaire purement privke. 

MAURICE BLOCK. 

OPPICIEL, OFPICIEUX. Ce qui Cmane de 
l'autorite et en porte le cachet est ofliciel. Ce 
mot est quelquefois synonyme d'autlientique, 
parce que le goiivernement est souvent le 
seul a connaltre un fait, et  parce qu'il est sup- 
pose lrop se  respecler pour en parler sans 
etrc sufisamment renseignk. 

GénCralement les rapports hikrarchiques en- 
tre les diverses autorites, ainsi que les conl- 
munications faites aux citoyens, s e  font dans 
la forme oflicielle, fornie tant6t prescrite par 
les lois et reglements, tant6t ktablie par I'u- 
sage. Ilais il peut aussi arriver qu'on donne 
des avis oflcieuz, semi-omciels, oo pas ofliciels 
du tout. Dans les rapports oficiels c'est I'au- 
torité qui parle ou qui agit, et ses paroles et 
ses actes ont telles suites legales que de droit. 
Dans les rapports oficieux ce n'cst plus I'aii- 
torité, d'une maniere irnpcrsolinelle, niais un 
fonctioiinaire qui parle en s e  depouillant mo- 
mentanemerit de son caract6re. La loi n'ayant 
pas prevu I'action oficieuse, elle ne devrait 
pas avoir de suite legale, mais en fait, celiii 
qui mkconnait un avis oflicieiix en subira les 
consCqiicnces. 

Les avis oflicieux préchdent quelquefois les 
avertissements. (I'oy. Presse.) RI. B. 

OFPICIER. Celui qui exerce un oflice, un 
emploi, une charge. Les officiers dii Parlemeiit 
et des autres cours souveraines ont disparn 
avec l'aiicien regime; mais on a conserve les 
oficiers de justice et de police, les oíiiciers 
publics et ministeriels; on a repris les oficiers 
civils et militaires de la couronne, et créC les 
officiers de sante, les ofliciers d'administration, 
les ofliciers de i'ktat civil, les oficiers de la 
Légion d'honneur. Les ofliciers de l'Academie 
franqaise sont le directeur et les secr6taires 
de cette compagnie. 11 y a encore beaucoup 
d'autres ofliciers. 

Le mot oflicier dCsigne sphcialement celui 
qui enerce un commandement militaire. Les 
grades des armkes modernes forment une liie- 
rarcliie qui comprend les simples ofliciers, 
dont I'autoritC est restreinte a un seul corps; 
les oficiers supérieurs, qui commandent un ou 
plusieurs corps, mais toujours de la meme 
arme; les omciers gkndraux , qui commandent 
des troupes de toutes armes. 

Voici le tableau des sous-oíYiciers4 et ofi- 
ciers de l'armbe de terre et  de l'armCe de mer 
en France : 

1. En Anglcterre officiers non cammissionnés. 
2. L'assimilation des gradea de l'armée de terre et 

de I'nrmAe de mer peut se faire en mettant le second 
tableau en regard du premier. 

Ame'e de terre. 
Caporal. 

Sous-officiers . . ' Sergent. } Sergeut-majar ou adjudant. 
Sous-lieutenant. 

Capitaine. 
Chef de bataillon ou d'escadron, 

Colonel. 
General de brigade. 

Offie. g6nhranx . ' GBnkral de diviilion. 1 Yar6chal de Fraricc. 

Année de mer. 
Quartier-mnitre. 

i Enseigne de vaisseaii. 
Lieutenant de vaisrean. !. . ...:. . . . . . . .' 

État -major de la Capitaiue de fr6gate. 
flotte . . . . . . \ Cariitaine de vaisscau. 

~oktre-amiral. 
Vice-amirtll. 
Amiral. 

Ces titres sont ii peu pres les memes dans 
toutes les armces de l'Europe. En Autriche, en 
Angleterre , le sous-lieutenant s'appelle en- 
seigne oii cornette, en Prusse, lieutenant en 
second (second lieutenant). Le grade de com- 
modore, en Angleterre e t  aux Efats-Unis, n'a 
pas d'eqiiivalent chez nous : on peut s e  le Ggu- 
rcr comme un grade intermkdiaire entre le 
chef de bataillon et  le lieutenant-colonel. 

Plusieurs armees Ctrangeres ont un grade 
d'oficier gknkral qui n'existe pas en France, 
et  qui tierit le milieu entre celui du génkral 
de division (General- Lieutenand , Feldmar- 
schall-Licutenant , et le maréclial (Feldrnar- 
schall ou Peld marshall ) ; c'est en Angleterre 
le genetwl, en  Aulriche le Feldzeugmeister et  
le gCnéral de la cavalerie; en Russie, Prusse, 
Uaviere, le genéral de la cavalerie et  de I'in- 
fanterie. 

On sait qu'en Europe et  en  Amkrique, les 
ofliciers sont pris paimi les &!leves des kcoles 
militaires ou navales, et  parmi les sous-ofG- 
ciers, aprhs examen. En I'russe, tout jeune 
soldat qui, aprhs six mois de  service, a satis- 
fait a un examen, est nomrne porte-épke. Le 
porte-kpbe est aspirant au grade d'officier. En 
Autriche, on l'appelle encore cadet. En An- 
gleterre , la plupart des gndes  s'achetent 
dans l'inhnterie et la cavalerie (voy. Grande- 
Bretagne, chap. Armde); les grades du génie, 
de l'artillerie et  de la marine sont donnks au 
choix ou a l'ancienneté. 

Sauf de rares exceptions, dans tous les pays 
de i'Europe, c'est le prince qui confere les 
emplois d'officier , au choix ou a i'anciennete. 
Les grades de sous-officier dans l'armée fran- 
caise sont donnés au choix; ceux d'ofí3ciers 
et de chefs de bataillon '1, au choix, 21, I'an- 
ciennete; a partir du grade de lieiitenant-colo- 
nel toutes les nominations sont faites au choix. 
En Italie, l'anciennetk seule donne droit a l'a- 

1. E n  France, l e  titre de majcr désigne un emploi 
e t  non un grade. Le  major est un chef de bataillon 
o u  d'eacadron charge de 13 comptabilité. 
4. De 1831 ii 1852, capitaine de corvctte. 
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vancement. En Russie, il en est de meme, du 
moins en droit. Lc choix et  i'anciennetk sont 
combinés plus ou moins également, dans les 
armées des autres puissances. 

L'état et I'avaucement des ofGciers en France 
sont d'ailleurs réglks par les lois et ordon- 
nances des 14 et 20 avril 1832, 19 rnai 1834, 
21 rnai 1836, 14 rnai 1837 et 16 rnai 1838. 

Les mécaniciens en chef, principaux et  
s i m ~ l e s  mécaniciens de  la flotte. les offlciers 
du Commissariat de la marine , de I'intendancc 
rnilitaire et  de I'administration des subsistancrs 
sont aussi assimiles aux officiers de l'armke 
de terre et  de mer. J. nE B. 

OLDENBOURG. Grand-diichk, faisant partie 
de la Conffidératiou germanique et du Zoll- 
verein, situé dans le nord-ouest de I'Allemagne, 
entouré de trois c6tés par le royaume de Hario- 
vre et borde au qnatri8me par la mer. La prin- 
cipautb de Birkenfeld (9 milles carrb) ,  cepen- 
dant, qui fait partie du grand-duchk, est située 
sur la rive gauche du Rliin et renferme la source 
de la petite riviere Nahe, qui tombc dans le 
Rhin prks de Bingen. La superficie totale du 
grand-duchk est de 114 '1, milles carrés géogra- 
pliiques, soit de 6,260 kilometres carrés, et sa 
population de 295,242 habitants en 1861, dont 
plus des trois quarts appartiennent au culte 
protestant. En 1816 on comptait en tout 221,244 
Iiabitants, en  1837 262,171, en 1852 279,637 
Iiabitants. 

Le pays d'oldenbourg était reste pendant 
des siecles sans aucune représentation, et  il ne 
paralt pas que le peuple ait eu trop d'exces a 
reprocher au gouvernement paternel de ses 
princes. Néanmoins , le pays demandait des 
garanties constitutionnelles, que le grand-duc 
s e  proposait d'accorder lorsque les évknements 
de 1848 précipitbrent le mouvement. Mais si  la 
constitution de 1849 fut trop affectke des iu- 
fluences du moment, il faut le dire a l'éternel 
honneur du gouvernement oldenbougeois, il 
n'y eut pas de rCaction proprement dite; rien 
de ce qu'on avait donnd, ou de ce qu'on s'dtail 
laissd arracher, ne fut repris, la rkvision de la 
constitution eut lieii d'un commun accord et  la 
loi fondamentale actuelle porte la date do 22110- 
vembre 1852. 

Malgré cette date, la constitution du grand- 
duché est l'une des plus liberales que le dix- 
neuvikme siecle ait vues naftre. Le grand-duc 
jouit de la plénitude du pouvoir exkcutif et  
participe au pouvoir législatif. Saliste civile est 
de 170,000 thalers. La succession a lieu par 
ordre de primogeniture, mais seulement daus 
la ligne masculine. 

La dibte se  compose d'une seule chambre. 
Tout citoyen ig6 de 25 ans et de réputation 
intacte est éligible. L'Blection a lieu a de- de- 
grés; toutes les personues @es de  25 ans, 
e t  inscrites sur les registres du percepleur, 
sont electeursprimaires. 300 d'entre eux nom- 
ment i électeur secondaire; seulement, dans 
chaque circonscription les électeurs primaires 

sont divises en tmis classes . baskes sur le 
chiffre des contributions, de manihre a former 
trois sornmes égales; il en resulte que les 
moins imposés font leurs klections B part, et  
les plus imposks kgalement. 

Les députés ne peuvent pas Btre poursuivis 
pour leurs opinioris et ils partagent avec le  
gouvernement i'initiative des lois. Le budget 
doit Btre soixmis a la diete, qui peiit refuser 
de voter les impdts nouveaux, mais dont le droit 
de rejet est soumis a quelqiies restrictions re- 
lativement aux obligations envers la confedé- 
ration et envers les tiers. Mais toutes les lois 
proprement dites doivent avoir Cté votées par la 
diete, qui a aussi le droit d'interprétation et ce- 
lui de declarer si une loi est tombée ou non en 
désuétude. Le ministerc est responsable devant 
la Chambre, et la loi de 1855 a Gxk sur ce point 
la procédure et les pénalités. . 

Les députés sont nommés pour trois ans. 
c'est-a-dire, pour chaque session ordinaire. 11 
peut y avoir des sessions extraordinaires. Dans 
les intervalles des sessions, un comité perma- 
nent composé de 5 a 6 membres veille a i'exé- 
cution des décisions de la diete sanctionnées 
par le gouvernement. Les seances de la diete 
sont publiques. 

Des garanlies sérieuses ont étk données a la 
liberte iiidividuelle. Personne ne peut Ctre ar- 
reté que d a n ~  les formes et pour les causes pré- 
vues par les lois, il doit coiinaitre dans les vingt- 
quatre heures les motifs deson arrestationet &re 
interrogé dans les trente-six heures. S'il a été 
détenu injustement ou plus longtemps que né- 
cessaire, u n  recours ki est ouverl conlre le 
coupable, et a u  besoin contre ~'État  qui lui doit 
des dommages-inldrdls. Les juges sont inamo- 
vibles et ne peuvent etre déplacés sans l'assen- 
timent du tribunal supérieur. La liberte de con- 
science est reconnue en droit et  en fait. 

L'administration supérieure est dirigée par 
quatre ministres, savoir: lo ministre de la mai- 
son grand-ducale, de I'extkrieur, de la jiistice, 
du culte et de I'instruction; 20 ministre de I'in- 
térieur ; 30 ministre des Gnances; 40 ministre 
de la guerre. Le pays est divise en trois pro- 
vinces, dirigées chacune par un gouvernement 
(comité). Les communes jouissent de leur auto- 
nomie; elles nomment lerirs conseils munici- 
paux, qui clioisissent les bourgmestres pour 
douze ans; dans les grandes villes les udirec- 
teursv, qui doivent Ctre juristes, sont nomrnes a 
vie. Lescommuuesadministrentleursproprietk~ 
et  peiivent Ctablir des impositions en s e  con- 
fonnant aux lois, mais ellcs ne peuvent vendre 
d'immeuble sans I'autorisation du gouverne- 
ment. La police est une atlrihution de l'auto- 
rité locale. 

Les juridictions sont a trois degrbs. Le jury 
et la publicité sont ktablis, e t  les cours d'as- 
sises connaissent des délits politiques et des 
délits de presse. 

L'organisation ílnanciere de ce petit État a 
cela de particulier, qu'il existe un budget cen- 
tral ou comrnun auquel contribuent le duche 
d'0ldenboui.g pour 80f/,, la principauté de LU- 
beck pour 12 et la principauté de Birkenfeld 
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pour 7'j, p. 100. Chacune de ces parties a en 
outre son budget spécial sur leqiiel sont impu- 
tées les depenses administratives et judiciaires 
qui lui sont propres. 

Voici le budget de 1863 en tlialers de 3 fr. 
75 c. 

1 BECETTES. 1 D$PEIP(IEB. 

OLDENBOURG (MAISONDE). Voy. Dynastie.  

Grand-duch8 ....... 
Dnch6 d'oldenbonrg . . . 
principnnt6 de Lubeck . - Birkenfeld. 

TOTAOX . . . . 

OLIGARCHIE. Puissance du petit nombre. 
Aristote, aprks avoir énumkrk les gouverne- 
ments qu'il appelle d'intéret général, la monar- 
chie. l'aristocratie. la ré~ubl iaue .  traite des 
gou~ernements d ' i n t ~ r ~ t  iartic;liek, la tyran- 
nie, l'oliaarcl~ie et  la dkmocratie ívov. Ochlo- 

Les recettes se  composent de contributions 
fonciSres et  mobilikres [impbt des classes o11 
sur le revenu] (environ 400,000 thalers), de con- 
tribiitions iiidirectes, de douanes (455,000 tha- 
lers) et  de diverses autres. Parmi les depenses 
centrales, nous signalons 390,000 thalers, 
cornme afférents I'armée. La liste civile ne fi- 
gure pas sur le  budget ; elle consiste dans le 
produit de domaines directement versé dans 
les caisses du grand-duc. 

La dette s e  subdivise comme le biidget. La 
dette du grand-duché (dette centrale ou gé- 
nkrale) est de 66,900 thalers, celle du duché 
d'oldenbourg de 3,805,900 thalers, celle de la 
principauté de Lubeck de 256,300 thalers, ct 
celle de la principaute de Birkenfeld de 50,200. 
ensemble 4,179,300 thalers. 

L'armée compte prks de 1,000 Iiommes. Tout 
Oldenbourgeois igé  de 2 1 ans, qui n'a pas a 
faire valoir les cas d'exemption prevus par la 
loi, doit le service militaire pendant six ans. En 
fait, le soldat ne reste que dix-huit mois sous 
les drapeaiix. Le remplaccinent et i'engagement 
volontaire sont admis. 

Le territoire de l'0ldenbourg n'est pas fer- 
tile et la grande industrie 11's pas encore trouvé 
I'occasion de s'y développer (la liberté de l'in- 
dustrie date de 1861). Cependantlepaysn'estpas 
précisémeiit pauvre , son cornmerce est relali- 
vemenl développé, sa navigation florissante. Les 
petits ports dli pays posskdent 650 hitiments 
montés par 2,800 hommes et jaugeant environ 
100,000 tonrieaux. N. B. 

585,000 
1,335,000 

159,000 
151,444 

2,180,444 

cratie),-qui lui semblent la corriiption des 
trois premiers. a Hohbes, dit M. Barthélemy 
Saint-Hilaire l, a remarqui: avcc raison (hnpe- 
rium, VII,  3) que ces trois secondes dénomi- 
nations sont toutes de jiaine et  de mépris, mais 
qu'elles ne dhsignent pas des gouvernements 
de principes différents; c'est précisément ce 
qu'Aristote a entendu en employant ce mot : 
corruptions. u hlais est-il bien sor, pourrait-on 
demander i Aristote, a Hobbes et a leur savant 

535,000 
1,312,000 

150,000 
152,440 

9,218,440 

critique, que ces gouvernements n'aient pas 
des principes différents? Si les uns sont animes 
par I'intéret général, les autres domiiiés par 
l'intkrkt particulier; si ,  par exemple, l'aristo- 
cratie est le gouvernement des plus sages, et 
l'oligarchie le gouvernement d'une minorité 
d'hommes riches ou violents, voila une assez 
grande différence de principe. 

aL'oligarchie, dit Aristote, est la predomi- 
nance politique des riches , et la déinocratie, 
au contraire, la prédominance politique des 
pauvres, a i'exclusion des riches; a e t ,  a cette 
objection : mais si  les richessont les plus nom- 
breux, et gouvernent, ou si les pauvres sont 
les moins nombreux, et gouvernent? il répond 
que la domination de la minorité dans les démo- 
craties et celle de la majorité dans les oligarchies 
sont choses tout accidentelles, parce que les 
riches forment partout la minorité, comme les 
pauvres forment parfout la majoritk. u Les deux 
partis, continue l'impartial Aristote, reven- 
diquent eaclusivement pour chacun d'eux le  
droit de faire la loi, et ,  de fait, ce droit appar- 
tient a tous deux jusqu'a un certain point, mais 
ce droit n'est absolu ni pour les uns ni pour 
les autres. D'une part, supérieurs en un point, 
en richesses, par esemple, ils s e  croient supé- 
rieurs en tout; d'autre part, égaux en un point, 
en liberté, par exemple, ils se  croient absolii- 
ment égaux: on oublie des deux cbtés l'objet 
capital. Si l'association politique ktait une asso- 
ciation commerciale et lucrative, la part des 
associés serait dans i'État en pmportion directe 
de leur mise, et les partisans de l'oligarchie 
auraient raison; mais I'association politique a . 
pour objet non pas seulement I'eaistence des 
associés, mais leur bonheiir, une aisance suffi- 
sante et complete pour les familles et  les di- 
verses classes d'habitants. Ceux qui apportent 
le plus (par les talents) au fonds général de 
I'association, ceux-la ont dans 1'Etat une plus 
large part que ceux qui, égaux oii supérieurs 
par la liberte, par la naissance, ont cependant 
moins de vertu politique, une plus large part 
que ceux qui, l'emportant par la richesse, l e  
cedent néanmoins en m6rite.n 

A qui doit donc appartenir la souverainet6t 
A la multitude, aux riches, aux gens de bien, 
a iin seul individu supérieur par ses talents, 
a un tyran? nNi aiix iins ni aux autres, dit 
Aristote, niais a la loi. n Et s'il fallait préférer 
un des éléments du corps politique, Aristote 
pencherait pour la multitude, par cette raison 
que, si cliacun en particulier juge mal, en- 
semble, tous jugent bien (liv. 111). (Voy. Vox 
populi.) Mais le gouvernement qui lui semble 
assurer le plus le  rkgne de la loi est la répu- 
blique (xoXtrsía), qui emprunte ses principes 
a l'oligarchie et a la démocratie. Si on lui eht 
demandé comment l'alliance de ces deux gou- 
vernements, qu'il appelle corrompus, peut don- 
ner naissance au mei!ieur de tous, il eOt 
répondu sans doute qu'ils n'étaient mauvais 
que parce qu'ils sont exclusifs, et  que la 
sagesse politique devalt etre la rCconciliation 
de ces deux eléments de la cite. follement di- 

L. Tradtrction dc iu Politique d'dr istole ,  liv. 111. V O ~ C ~ S .  
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Peiit-&[re les politiqiies qui ont siiivi Aristote 
ont-ils eu tort de nkgliger ces nuances deli- 
cates par lesqnelles il montre la gradation des 
bons gouvernements aux mauvais, et ,  commc 
Platon, cherche a concilier I'utopie et la pra- 
tique. Ainsi, il compte quatre espCces d'oli- 
garchies (liv. VI]. Dans la premiere, les ma- 
gistratures et la puissance Jégislative sont 
accessibles aux ciloyens moyenuant un cens 
assez eleve. Dans la seconde, le cens devient 
considerable, et le corps des magistrats s e  re- 
crute par lui-mBme. Dans la troisieine, les 
emplois sont hkréditaires. Dans la quatrikme, 
outre cette Iikrkdite, la souverainetk des ma- 
gistrafs s e  substitue au regne de la loi. La pre- 
miere de  ces oligarcliies touche a I'aristocratie 
o11 a la démocratie; la derniere est «une  dy-  
nastie ou gouvernement de la force, le plus 
detestable de tous. 1) Les oligarchies pruvent 
s e  soutenir en  fournissant au bien-Btre mate- 
riel du peiiple, et a ses besoins artistiques, 
objet capital a I'époque d'Aristote (liv. VII). 
Nais cornme I'avarice est le vice propre des 
oligarques (c'est aussi I'avis de Platon), leur 
gouvernement est avec la tyrannie le moins 
stable de tous. La rivalite des puissants, leur 
inconduite, leurs violentes, la création d'une 
autre oligarcliie au sein de la premiere, I'am- 
bition de quelques-uns qui s e  mettcnt a flatter 
le peuple, I'intluence des troupes mercenaires, 
voila bien des causes de ruine (Polilique, 
liv. VIII). Enfin, ce qui leur nuit le plus, u c'est 
qu'ils trompent les classes inférieuresn (liv. VI, 
3);  ils devraient siirtout renoncer a pronoiicer 
des serments comme ceux qu'ils prCtent dit- 
il, aujourd'bui, dans quelques Etats: N Je serai 
I'ennemi constant du peuple, et. je liii ferai 
tout le mal queje  pourrai lui faire. » (Liv. VIII, 7.) 

L'oligarcliie, quoi qu'en dise Aristote, n'est 
pas toujours le poiivoir des riclies, ni ,  comme 
le pensent tous les politiques, cucepté, lui, 
I'abus de I'aristocratie. Dans bien des Etats, 
une minorité , toiite-piiissante par la terreiir, 
forme une oligarcliie dans une assemblee klue 
democratiquement. L'oligarcliie du Conseil des 
Dix, a Venise, fut bien une concentration de 
I'aristocratie; mais celle des ephores a Spartc 
et celle des tribuns a Rorne servirent de con- 
tre-poids a l'autoritk du Seiiat. Une oligarchie 
peut succéder brusquemeiit a un gouverne- 
ment monarchique ou popiilaire. Les revolu- 
tions modernes n'ont-elles pas mis au pouvoir, 
sous forme d'oligarchie, des dictatures élues 
par le peuple, ou par une fraction du peuple 
et gouvernant en son nom, ou au leur, mais 
toujours coiitre des aristocraties ? 

Le gouvernement aristocratiqiie et  a plus 
forte raison oligarchique ne  se  reucontre guere 
que dans de petits États, dans des villes libres. 
Dans les grands pays I'aristocratie, ou la no- 
blesse, ne saurait longteinps acqrierir, ou con- 
server longtemps assez de puissance pour s e  
maintenir seule au pouvoir. Elle abdiquera au 
profit d'un seul ou sera vaincu par les inasses, 
par la classe la plus nombreuse. 11 arrive tou- 
jours a un rnonicnt donnC que IeTiers, qui n'e- 
tait rien, veut dtre toiit. JACQ. DE BOISJOSLIN. 

OLYMPIADE. Espace de  qiiatre ans, que 
Ics Grecs avaient pris pour base de la supputa- 
tion du temps, et qui sert cncore a determiner 
leur chronologie Iiistorique. On disait : la pre- 
miere, la deiinierne année de telle olynipiade. 
L'Bre des olympiades devrait conimencer avec 
les premiers jeux olympiqiies; mais couime la 
célebration de  ces jeux fut iiiterrompue daiis 
i'origine, 1'8recommune nedate que de la vingt- 
septiCme représentation , 23 ans avant la fon- 
tlalion de Ronie, 773 ans avant Jesus-Chriat , 
q ~ i i  est ne  la lr8 année de la 1 9 5 O  olyinpiade. 
On a comptb par olympiades jiisqii'i la 3 0 P  
(,(t47 ans apres J.-C.). L'ere des Scleucides et  
1 ere cliretienne remplackrent I'ere des olym- 
piades. l 

Ces jeus olympiques n'btaient pas seiileinciit 
des cornbats de force o11 d'adresse, d'art et 
de poesie; mais encore des panégyries reli- 
gieuses et politiques qiii reliaient , d'uue ma- 
iiiere d'ailleurs insuflisante, la confkderatioii 
des cites grecques. La victoire, daris ces jeux , 
donnait droit a des Iionneurs extraordinaires 
et a des priviléges tels qiie des pensions, I'en- 
tretien dans le prytanee. Les Grecs ne  sepa- 
raient pas I'art (gymnastique et rnusique, seIon 
la division trop absolue de  Platon), des nioyeiis 
de goiivernement. J. DE B. 

OMNIPOTENCE. Toiite-puissance. L'ornni- 
potence n'existe pas sur la terrr. Le roile plus 
absolu ne I'a pas, meme en politique, car il 
arrive toujours un point ou il voit son pouvoir 
s'arréter. TaiitOt, la barriere est formée par la 
religion, tant6t par Ics moeurs, tant6t par les 
iiitérets, tantdt, encore, par les ambilions ri- 
vales, mais elle ne  manque jamais complete- 
ment. 

La loi clle-mCme n'est pas omnipolente, car 
le droit public prévoit des lois auxquelles I'o- 
bkissauce n'est pas diie,puisqu'il reconnaít des 
principes sup6rieiirs aux lois. ( Voy. Principes 
de 89 et Constitution.) Le Séiiat, en Fraiice, 
ii'est-il pas institut? prkcisement potir veillcr 
a ce qu'on n'etablisse aucune loi incoiistilii- 
tionnelle, c'est-a-dire contraire aiix droits Ton- 
damentaux assiirés par la Constitiitioii aiix ci- 
toyens francais? 

On a quelqiiefois appliqué le mot omnipo- 
tence a des décisions prises en dernicr ressort, 
comme cclles du jury; mais nous n'avonspasa 
tenir cornpte de ces abus de langage. M. B. 

OPINER. Donner son alris dans une assem- 
blee surun sujet en d6iiberalion. Dans les cours 
et tribunaux, qui sont génkralement compos8s 
de peu de membres, cliacun exprime son opi- 
nion i tour de r61e, et il est d'usage que le plus 
jeune commence, ne serait-ce que pour qu'il 
ne  soit pas iníluence pqr I'autoriti: des pliis an- 
ciens. Dans les commissions, lorsqii'il importe 
que cliacun emette son avis, Ic president com- 
inence habituellement a le demander a sonvoi- 

1. La Convention nationale dtcr6ta que  I'on comp- 
terait parFratrciader,maladroilcimitntion ~ u i  prouvo 
u n e  fois de ~ l u s  q u e  l'on mcttait de vaines formes 
au.dessu.8 du-fond meme des choses. 
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sin de droile, et passe au suirant pour Gnir ii 
son voisin degauclie.Dans une assemblée nom- 
breuse, on n'opine pas, a proprement parler, 
c'est-a-dire qu'on ne demande pas I'avis de 
chaque membre : ceux qui ont une opinion 
a exprimer parlent, les autres s e  taiscnt; c'est 
le vote sous ses différcntes formes (main levke, 
assis el  leve, scrutin public et  secret), qui 
fait connaitre I'opinion de  la majorité. 

11 est recu, avec raison, que le prksident 
n'exprime aucune opinion, s i  ce  n'cst en der- 
nier lieu; s r  voix est preponderante en cas de 
partage. S i l  a un avis motivé a esprimer, un 
discours a prononccr, il doit ceder le fauteuil. 

11 est inutile de dire qn'il ne doit y avoir de 
danger d'aucune espece a courir par siiite de 
I'avis qu'on a exprimk; il faiit pouvoir opiner 
en toute sécurite. II. B. 

OPINIONE. Journal quotidien fonde a Turin 
en 1848. On nomme, parmi ses foiidateura, le 
géneral Durando, ancicn ininislre des affaires 
ktrangeres. Des emigres lombards en firent les 
frais pendant les premieres années, el ses 
redacteurs btaieiit originaires de la n i h e  con- 
tree ou de Venise. En 185G, ce journal rbduisit 
son prix 18 fr. par an, 5 c. le numero. Ce 
journal a toujours ali'cctk des allures modérées; 
il était inspiré par lc comte dc Cavour, dont il 
continue dc soutcnir les opinions. 

OPINION NATIONALE. Journal quotidien, 
dont le premier niimero a paru le ler septembre 
1859. Au cornmencement de 1864 son tirage a 
atteint 20 ii 25,000 exeniplaires. 11 est adrni- 
nistre par 81. Larrieii, signé par $1. Fouray, en 
qualité de géraiit responsable. Le secrctaire de 
la redaction est 11. l>auclict. 

Outre IIAI. A. Bonneaii et J. Labbé, qui font 
le bulletin du jour, les rcdacteurs les plus ha- 
bituels de la partie politiqiie soiit: M. Saii- 
vestre, qui s'occupe plus spécialeincnt des 
qucstions d'éducation el dc tout ce qiii touclie 
;i la libertb rcligieuse ct au progres iiioral; 
N. Blalespirie, qiii s'est fdit reinarquer par sa 
compétencc en tout cc qui a trait aux intérets 
de la Frarice dans les pays d'oulre-mer: BI. Du- 
cuing, qiii aborde spécialeniciit les probl&mes 
industriels et liiianciers; Alfil. Laurcrit (de 1'Ar- 
declte), Ed. de Ponipery, Villiort, I'oiigiii, ctc. 

Ce journal publie cliaque semainc une revlic 
llieltralc de Al. Sarcey, une revue miisicale de 
11. Azevedo, une revue scicrilifique de AI. V. 
hleunier, e t ,  tous les quiiize jours une revue 
litleraire, par BI. J. Levallois. 

11 compte. en outre, parmi ses collaborateurs 
litteraires: Blhl. Edmoiid About, A. lléray, A. 
Xlalot, Toussenel, Cli. Jouffroy. et M. Uarral, 
parmi ses collaborateurs scienlifiques. 

L'Opitzion natiorzalc a suiri constainment la 
mEme l i g ~ e  depuis cinq ans. A I'extCrieur, sa 
politique se resume dans le priacipe des natio- 
nalitek, c'est-a-dire dans le droit reconiiu a 
toutes les nations de clioisir leur gouvernement 
par la voie du suffrage univei'sel. 

C'est ce principe doiit elle s'est inspiréedans 
la question iralicnnc ct dans la question de Po- 

logne; c'est ce principe qui l'a guidke, quand 
elle a demande i'kvacuation de Rorne e l  la fin 
de I'expédition du BIexique. A I'intbrieur, eile 
a tout d'abord reconnu le gouvernement impb- 
rial et applaudi a toutes les refornies qu'il a 
accomplies, telles que l'amnistie, le décret du  
24 novembre, la liberté commerciale, la liberte 
de la boucherie et dela boulangerie, la liberté 
des theitres. Elle a mCme pris une part trbs- 
active au mouvement d'idécs qiii a préckdk et 
prepare ces reformes : aussi l'a-t-on appelee 
quelquefois un journal d'a~ant-garde. EIle a 
toujours combattu la loi de sureté génerale et 
toiites les autres lois restrictives de la liberte 
(le la presse, de la liberté muiiicipale, de  la 
libcrte de reunion et d'association. Elle s'est 
cfforcée enfin de s'inspirer constamment de  
cette devise qiii est la formule meme de la ré- 
forme sociale: Amélioration physique, intel- 
lectuelle et  morale de la classe la plus nom- 
breuse et la plus pauvre. J. L. 

OPINION PUBLIQUE. L'opinion publique est 
un pouvoir de date recente. et qui s'est constituk 
cn meme temps que la liberté. Au temps ou la 
societe se divisait en castes, dominée par le 
~)rivilbge, il ne  pouvait pas exister d'opinion 
publique. O u  était alors le public, en effet? La 
iioblcsse avait ,son opinion, coniorme a ses 
prérogatives; I'Eglise avait la sienue, qui était 
repulee desccndre du ciel mEme; quant au 
paysan, a l'artisan, au bourgeois, ils formaient 
la matiere de l'impdt; taillables et corveables a 
inerci, ils étaieiit la base clc 1'CdiGce ou S'&- 
geait la double feodalitk des clercs et des sei- 
gncurs. 

C'est avec.le tiers etat que la choseque nous 
nommons opinion publique, a fait son appari- 
tion, non-seiilement en France, mais partout 
oh elle a surgi. Des peuples qui, comme la 
Riissie, par eremple, n'ont pas encore consti- 
tu8 une forte classe moyenne, ne  peuvent ap- 
partenir a l a  liberte; i'etoffe de la libert.6,l'étoffe 
de i'opinion publique manqiie chez eux. 11s ne 
peuvent rien mettre entre l'absolutisme et  des 
masses ignorantes et miskrables. 

La fameuse brochure de Sibyes sur le tiers 
état a tenu chez nous i'opiiiion publique su r  
les fonts de baptCme de l'histoire. 

Cet avenement était préparé.Déjaau milieu du 
siecle dernier, Duclos,dans ses Considérations 
szw les mcezcrs, indique comme un trait carac- 
t0ristique de  son íemps, une certaine u fer- 
mentation de raison universelle r .  En pleine 
resolution, Condorcet. dans son Tableau des 
progres de Pesprit hzlmain, parle ainsi de cette 
force de I'opinion qui,  selon lui, s e  montre 
de  plus en plus aux abords du dix-neuvikme 
siecle : 

« Si, dans les sciences morales et politiques, 
il existe a chaque instant une grande distance 
entre le point ou les philosophes ont porte les 
lumieres, et le terme moyen oh soni parvenus 
les Iiommes qui ciiltivcnt leur esprit, et dont la 
doctrine commune forme celtc espece de 
croyance genéralement adoptée, qu'on nomme 
opiiiion; ceux qui dirigen1 les affaires publi- 
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ques, qui influent immbdiatement sur le sort 
d u  peuple, que1 que soit le genre de leur Con- 
stitutiou, sont bien loin de s'elever au niveau 
de  cette opinion; ils la suivent, mais sans i'at- 
teindre, bien loin de  la devancer, et s e  trou- 
vent constamment au-dessous d'elle, et  de  
beaucoup d'annees, et  de  beaucoup de vC- 
rites. 

U hinsi, le tableau des progres de la philoso- 
phie et de la propagation des lumieres*va nous 
couduire j. i'époque ou I'influence de ces pro- 
gres  sur  i'opinion, de  l'opinion su r  les nations 
et  sur  leurs chefs, cessant toixt a coup d'0tre 
lente et insensible, a produit dans la masse 
entiere de quelques peuples, une révolution , 
gage certain de celle qui doit embrasser la gé- 
néralité de I'espece humaine. B 

M. l ignet  , dans son Inlroductim a E'histoire 
de ¿a Révolutz'on fs-angaise, uous parlant de la 
fin du rkgne de Louis XV , nous apprend que 
des cette époque : 

u L'arbitraire etait tellement dCcrkdite, que 
l e  roi en possédait l'emploi avec déliance, et  
rencon trait m&me la desapprobation de sa coiir. 
11 s'btait formé une puissance nouvelle, celle 
d e  I'opinion qui, sans &re reconnue,n'en etait 
pas moins influente, et dont les arr&ts com- 
mencaient a devenir souverains. La nation , 

, nulle jusque-l5,reprenait peu a peu ses droits; 
elle ne  participait pas au pouvoir, mais elle 
agissait siir lui. Cette marche est celle de toutes 

' les puissances qui s'élevent, avant d'&tre ad- 
mises dans le gouvernement , elles le surveil- 
leut au dehors; elles passent ensuite du droit 
de  contrble a celui de  coopkration. L'époque 
oil le tiers état devait entrer en partage de la 
domination était enlin arrivee. 21 

- 
L'opinion publique est aujourd'hui souve- 

raine, et, comme on i'a proclamé nagubre 
chez nous, du haut du trbne: u C'est a elle 
qu'appartient toujours la derniere victoire. » 

Nous ne  voulons que résumer ici, en traits 
essentiels, ce qui constitue ce pouvoir souve- 
rain, les conditions de son exercice et de son 
eflicacite. Une analyse retrospective nous m& 
nerait au dela des limites qui nous sont assi- 
gnées et que commande ce  reciieil. 

Si nous prenons I'opinion publique telle que 
notre teinps i'a faite chez les peuples dont la 
vie politique a atteint le degre de développe- 
ment nécessaire a son ascendaiit, nous voyons 
qu'elle s e  presente invariablement comme 
l'expression m&me des francbises politiques , 
e t  comme le fruit d'uue certaine infelligence 
répandiie dans des classes que nous appelons 
moyennes. Ces classes sont un milieu d'élabo- 
ration, parce qu'elles sont un milieu de ren- 
contre entre les inslincts d'en bas et les idees 
d'en haut : placees cntre les masses moins 
cultivées et  les esprits qui occiipent les som- 
mitks de  la socikth intellectuelle, elles ont 
pour mission naturelle de recueillir ce qui 
vient des unes et des autres. klais elles n'éla- 
borent l'opinion publique qu'a la condition de  
n e  pas s e  restreindre dans I'égoisme, et  de 
rester ouvcrtes aux soriffrances du periple 
comme aux idées qui emanent de I'élite intel- 

lectuelle. 11 ne  faut pas que les préjugés et 
les préventions, les calculs restreints les en- 
clavent, et relevent dans leurs mceurs et  dans 
leurs idées la barriere des castes abolie dans 
la loi. 

C'est toujours P leur préjudice comme au 
prejudice de tous que les classes moyennes, 
depositaires de I'opinion, manquent a leur 
tache. Si elles ne s e  font pas les organes de  
la démocratie libbrale, de celle qui partout 
ajuste la liberté a I'égalité, elles livrent leur 
pays au joug des masses incultes, et bicntbt 
a I'autorite d'un seul. Quand rien ne  s'inter- 
pose plus entre le peuple et  les ambitieux, 
l'alliance entre I'égalité et la liberté s e  rompt, 
et la carriere s'ouvre, par l'anarcliie, au des- 
potisme sous une forme ou sous I'autre. Aris- 
lote, dans sa Politique, signale deja cet écueil. 
Nous avons vu de tristes exemples de I'effet 
que produit la desei'tion de leur r61e naturel 
par les classes moyennes. Mais ces resultats 
prouvent précisément combien ces classes 
sont nécessaires pour donner un fonds perma- 
nent d I'opinion publique. A leur défaut, que 
peut-on voir? Les idbes d'en haut n'ont plus 
de points d'appui et de contrble pralique, les 
publicistes rcstent isolés et vont a I'utopie; eii 
has, dans les foules rpaisses et confuses, les 
aspirations vers la libertb , livr&cs au seul 
inslinct, et par siiitc d I'ignorance, ne s e  pro- 
duisent plus gu6i.e qii'a l'btat de passiou : 
elles dévient, faute dc guides propres a les di- 
riger et t i  les maintenir daus les voies de i'in- 
telligence et de  la justice. 

Si I'opinion ne  se peut former sans un tiers 
etat, sa substance m0nie doit sortir de la na- 
tiou tout entikre et ~i'admettre aucune exclu- 
siou. Elle devient ainsi I'école mutueue des 
citoyens. L'acces dans les classes interiné- 
diaires des intérets populaires et  des idées ré- 
formatrices des hommes de la penske, est une 
nécessité d'existence et de force pour i'opi- 
nion publique, qui pcrd de so11 eliicacité dans 
la mesure oii elle s e  restreint. Ce pouvoir subtil 
n'agit qu'au prix du concours gCnCral, et s'il 
ne  peut s e  forrnuler que dans les regions de  
I'intelligence moyenne, piirce que celle-ci est 
kgalement distante des irrkflesions de l'iostinct 
et des tkmerités de I'idCc, il a besoin, pour 
se maintenir, de s e  retreinper sans cesse aux 
sources vives de i'idée novatiice qui vient des 
penseurs, a celles de l'instinct qui sort du 
peuple. Un tiers état rebelle a I'esprit d'ini- 
tiative, sans sympathie d'autre part pour les 
souffrances du peuple , pour son développe- 
meut pbysique, moral. intellectuel, n'est plus 
rien qu'une caste : il s e  desseche dans la mé- 
diocrité et dans i'impuissance, a u  lieu d'0tre 
un rouage capital du progres, il apparal t comme 
un obstacle a la liberte. Le peuple abandonne 
de ses guides et de ses amis naturels, - car 
c'est du peuple que les classes moyennes sont 
sorties et qu'elles sortent incessamment, -se 
retourne alors contre eux et cherche p a m i  
ses íiatteurs, bieuldt convertis en despotes, 
d'autres medecins et d'autres protecteurs. 

L'opinion piiblique sans orgaries de l'opi- 
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nion n'est rien : elle cesse d'exister. Formée de 
I'écliange des esprits, nee  de l'echange des 
intkrets et des besoins, elle augmente et dimi- 
nue nécessairement avec les facilites qu'elle a 
de s e  constituer. Cctte vCrit8, malgre son evi- 
dence, est trop mkconnue. Sans presse libre, 
sans tribune libre. sans droit de  reunion et d'as- 
sociation, que devient l'opinion, et comment 
peut-elle atteindre ce degre de puissance, qui 
Iiii est indispensable pour agir sur  les gouver- 
nements, et provoquer les reformes qii'elle a 
poiir mission de faire morir. Ori peut dés- 
organiser l'opinion , en coupant les voies (le 
communication entre les esprifs, ou en les res- 
serrant de telle sorte que la circulation iii- 
tellectuelle, le contact des idées et des intérets 
ne s e  fasse plus qu'en des limites insuílisantes. 
C'est une maniere de proceder qui peut se coiii- 
parer a une privation graduelle d'air et de lu- 
miere, a une lente asphyxie, qui kpuiserail, 
en le corrompant, le corps social. Sans doute, 
il n'est aujourd'hui en la puissance de per- 
sonne de detruire totalement la vertu de l'opi- 
nion; celle-ci refiue sous la pressioii, elle ne 
disparait pas, et tbt oii tard. elle fait justice ile 
ses entravcs. On ne pciit si bien faire, que les 
idées et les besoins iic s'¿.cliangcnt daiis une 
certaine mesure et que, par conséqucnl, In 
force collective (fui resulte de leur commcrce, 
l'opinion publique, ne s e  prodiiise et n'agisse 
encore. A tra%ers les maillcs du régime le pliis 
coercitif, I'air intellectiiel. impalpable, das- 
tique, passe encore: mais quelle différence en- 
tre ce coutact anoiiymeet toujours soupconné, 
et I'Cchange au grand jour, large, incessant , 
qui s'accomplit aii scin des nations vraiment 
nanties de la liberte! Si donc noiis voulons 
que les goiivernements subissent l'asceiidant 
de I'opinion, laissons se former les organes e t  
les instruments de I'opiiiion, favorisons tout 
c e  qui peut au,gnenter et stimulcr le com- 
merce des esprits, celui des interets et des bc- 
soins que les esprits sont chargés de traduire 
en idées. C'est par cette voie que passent les 
reformes: toute autre ne va qu'aiix boulever- 
sements , aux explosions politiques. Le gou- 
vernement docile ii I'opinion fait corps avec 
elle: il est son reprksentant et I'ex8cuteur de 
ses volontes. Comment l'opinioii le renverserait- 
elle, puisqu'il la sert a11 lieu de lui h i rc  ob- 
stacle S Au contraire, tout gouvernement qui 
crkera un schisme entre I'opinion et lui, décré- 
tera s a  mort, parce que U la demiere victoire 
appartient a l'opinion u. 11 s e  peut qu'il s'ima- 
giiie suivre le flot, alors qu'il I'empeche de 
couler librement , et qu'il prenne pour uii 
assentiment le silcnce clu'il inipose. 11 est difi- 
cile de croire cependant qu'il se donne verila- 
blement le change A eet egard. S'il est rbelle- 
mcnt desireux de céder a I'opinion et de la 
gagner, il commence;a par procurer a celle- 
ci tous les moyens de s'exprimer, il laissera 
entre lui et  elle s e  former le laiigage qui seul 
peiit les rapproclier. 

Tout s e  resume donc en ceci: ~ ' o ~ i n i o n  est 
le guide el  le contrdle des gouvernants; les 
bons gouleinements sont ceux qui Ccoutent 

I'opinion pour la suivre, et les gouvernements 
qui ecoutent l'opinion sont ceux qui la laissent 
s e  manifester. CHARLES DOLLFUS. 

OPPOSITION. Le mot opposition en politi- 
que a deux acceptions qu'il faut distinguer: au 
sens propre, c'est I'obstacle ou la resistance 
que les partis en  dissidence d'intérkt ou d'opi- 
nion, apportent ailx actes du gouvernement; 
au sens derive, ce sont les partis eiix-memcs 
desquels provient cette resistance. Ces partis 
peuvent varier i I'infini sous le i'apport du 
nombre, de I'intelligence et  de la force; mais 
ils son1 toujours l'opposition. Un citoyen isolC 
peut aussi resister au pouvoir; mais fiit-il un  
satrape insurge, il ne  sera qu'opposalit e t  n e  
sera pas l'opposition. 

L'opposition peut s e  produire aillcurs que 
sur l e  terrain de la politique; des opinions re- 
ligieuses et  meme des rcligions peuvent entrer 
en Iiitte. Les dissidents combattent et quel- 
quefois renversent l'autorite ktablie. La lutte 
du christianisme contre le polythéisme, du pro- 
testantisme contre l e  catbolicisme, de l'esprit 
philosopliique contre le principe d'autorité nous 
offrcnt autant d'eremples d'opposilions qui s e  
sont produites dans les spheres du monde 
moral et ont profondement reagi sur  la poli- 
tique. 

Il est vrai que les oppositions religieuses ou 
philosopliiques different des oppositions pure- 
ment politiques par la iiature des problernes 
metaphysiques d'ou elles dérivent: sur  la des- 
tinCe de I'liomme, les rapports entre Dieu et le 
monde, le gouvernement des choses d'ici-bas 
par la Providence.. . La lutte religieuse se  pour- 
suit ardente, passionnée, mais a pelit bruit; 
la croyance nouvelle n'emploie pas d'autres 
armes qiie la persuasion ; les idées s'élaborent 
dans le silence de l'etude et se propagent len- 
tement , progressivement dans les coiisciences. 
L'opposilion politique a un  autre theatre; elle 
passionne la foule pour des intér6ts moins sa- 
c r e ~  sans doute, mais non sans importance, et  
qui produisent des agitations plus imrnédiates. 
C'est la seule a laquelle, dans I'usage, soit ré- 
servé le nom d'opposition, et  la seule aussi 
don1 nous ayons i i  nous occuper. 

L'existence d'un parli de l'cipposilion , dans 
un gouvernement, suppose toujours iiii certaiii 
degrk de liberte et  le droit d'examen. Un gou- 
vernement despotique n'admet pas d'opposition 
et  ne discute avec personne; on ne lui resiste 
que parla force et il n'a d'autre alternative que 
d'6tre toujours vainqiieur ou de pcrir comme 
ccs einpcrciirs romaiiis que la revolte triom- 
phante tratnait aux géiiionies. 

Avec une autorite infaillible ou qui s e  prb- 
tend telle, I'opposition n'a pas non plus de rai- 
son d'6tre et n'est pas tolérée. De meme que les 
religiousn'admettentpas decontradictionaleurs 
dogmes, de meme aussi les théocraties et les 
gouvernements de droit divin qui s'attribuent 
une part de leur infaillibilite, exclueut I'oppo- 
sition. (Voy. Grace de Dieu et LhgitimitB.) Ce 
n'est donc qiie dsns les gouverneineiits libres 
ou I'activitb de I'homme preiid son essor, ou ses 
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facultCs se  développent sans entrave, ou sa 
raison coinmande en souveraine, que l'opposi- 
tion trouve sa place et qu'elle existe non par to- 
ICrance, mais en vertu du droit. Elle nalt de  la 
diversité des opinions qiii ne  peuvent, quoi 
qii'on fasse, &re ramenées a l'unité par au- 
cun art, par aiicune science; elle répond a la 
divergence des intérets, dont la rivalité et la 
lutte sont au fond de  toutes les questions et  
qui forment la trame de I'histoire. Les parlis s e  
forment, s'agitent, s e  combattent, s e  disputent 
I'inUuence et l e  gouvernement. Sans doute il 
s e  mele a leiirs débats beaucoup de rivalités 
mesquines, beaucoup de qucstions de person- 
iies et d'ambitions Cgolstes; mais il faut coii- 
templer ces liittes dc  plus haut et dans lcur 
ensemble; de grands principes y sont engagéset 
les domiiient ; c'est I'éterncl probleme des cho- 
ses humaines qui reparait toujours sous une 
d e  ses formes multiples; daiis les combats 
acharnks qu'il livre, c'est a des idees que 
l'hoinme s e  dévoue et son lion~leur est de mou- 
rir pour elles. Prenons pour exemple ces glo- 
rieuses petites républiques de la Grece s i  agi- 
tées, si tiirbulentes; iine question de principe, 
une qiicstion de souveraineté les divisait : qui 
doit régner de  I'aristocratie oii de la démocra- 
tic, de Sparte ou d'Atlienes? Et la Iiitte n'exis- 
tait pas seiilenient d'htat a Btat, de villc a ville; 
dans chnque cite les deux partis Ctaient aux 
prises, I'un maltre du pouvoir. I'aiitre formant 
I'opposition. Que de vicissitudes dans la vic de 
ces partis mobiles, si prompts a se former, si 
prompts a se  dissoudre, un jorir cn possession 
de la vogue et du succts,  de la popularit6 et 
des suffisa,oes de la multitude, le lcndcmain dk- 
laisses, anéautis, tour a tour et presque sans 
intenalle vainqueurs et  vaincus 1 

Dans nos sociétés modernes, le droit de dis- 
cussion et, par conséquent, d'opposilion est 
l'ame des gouvernements representatifs. 11 s'ap- 
plique non-seulement a la confection des lois 
et au vote des impbts, anxquels la nalion con- 
court par ses representants, mais A toiites les 
parties de la Iégislation et  a tous les services 
publics. 11 va souvent au deli  et s'altaque au 
gouvernement lui-meme et a son principe. L'i- 
déal du gouvernement representatif ne  com- 
porte pas ce genrc d'opposition radicale; il est 
nécessaire en effet qu'cn dehors de toute dis- 
cussion il y ail irn point stable et iin principe 
non conlesté; dans Ic monde moral comme en 
physique, le inouvement siippose un point im- 
mobile. La loi politique permet qu'on la criti- 
que,  mais elle n e  saurait admettre qu'on nie et 
qu'on renverse son principe; toute opposition 
est donc extralégale par cela m6me qu'elle 
met eii dénégation le pacte politique et qu'elle 
s e  propose non le contrdle du gouvernement, 
inais sa destruction. Aussi dans les pays memes 
ou les commotions politiques sont les plus 
fi'équentes, ou le pouvoir est l e  plus fortement 
kbranlé par les révolutions, nous voyons cha- 
que gouvernement s'cfforcer de mettre au 
moins son principe a l'abri des orages, en 
proscrire la discussion qu'il érige en dClit et  
placer la constilution sous la sauvegarde d'un 

serment. C'est qu'en effet , partout ou la con- 
stitution est mise en question, la vie normale 
n'existe pas; on est en révolution. 

LIAngleterre est un des pays qui offrent au 
monde le grand spectacle d'un gouvernement 
dont le principe est accepte par tous. C'est le 
point immobiledontnousparlioi~s tout a i'heure; 
c'est le pliare radieux dont la base est battue 
par les Uots, et dont lc sommet daiis une ré- 
gion sereine domine les ternp6tes. L'opposition 
iie porte alors que sur la dircction des affaires 
publiques, sur des questions d'influence et de 
personnes. Nousn'avons point a recliercher par 
quelles vicissitrides 1'Aiigletcrre a dli passer 
pour arriver a cet état de calme et d'uniou. 
Que1 concours de circonstances faut-il, pour 
que tous les partis liostilcs s'kteignent ou ab- 
diquent? Combien peut durer leur oppositioii? 
On comprend qu'il n'est pas possible d'établir, 
sur ce  point, des rDgles fives dans i'infinie va- 
riiité des clioses humaiiies. 

L'aiitique tlieogonie des Grecs nous repre- 
sente la Discorde et l'Amilié, au niilieu des 
é16ments, coucourant a l 'auvre des dieux ; 
1'une divise les forces de la nature, l'aiilre les 
raniCne a I'unitc, et  toutes deiir elles produi- 
sent l'liarmonie génCrale. L'opposition, comnle 
la Discorde, a sans doute aussi son rdle dans 
Ic conccrt de la vie des peiiples. « Toute force 
dans la nature es1 despotique, comme toute 
volonté dans l'liomme. Un seiil gramen peuple- 
rnit la terrc en peu de temps, a force de mul- 
liplier, si les aulres plantes le laissaient faire s '; 
I'opposition forme un obstacle a des forccs en- 
valiissantes , et les maintient dans les limites 
qui lenr sont propres. Elle impose au pouvoir 
l'obligation de veiller attentivement ii tous ses 
acles, e t  s i  I'on pouvait prendre un trait d'es- 
prit pour un axiome, il faudrait meme adnietlre 
qii'elle en est la sauvegarde, parce que, a-t-on 
dit, on ne s'appuie que sur ce qui rksiste. 2 

Dans iin goiivcriiement représentatil régii- 
lier, l'opposition cst toiijours la minorite : des 
qii'elle devient la plus nombreuse et la plus 
forte. elle passe au pouvoir et trouve derant 
clle I'opposition du pu t i  contraire. L'opposilion 
peut etio faible; elle peut 6tre forte et puis- 
sante: elle peiit Ctre lioniogene, ou bien se  
composer d'blemcnts discordiinls et coiitraireu, 
unis seiilemeiit poor le besoin de la Iutte; elle 
forme alors une coalition. (Voy. ce ntol.) Les 
oppositions oiit ordiiiaireineiit unemerveilleuse 
aptilride a s e  disciplincr, toute opposition tend 
A se donner des cliefs et a devenir syst6ma- 
tique, c'est-a-dire a ne pils s e  borner i la cri- 
tique d'actes isoles du pouvoir, mais a les con- 
damner, a les combattre en masse. 

Dans les pays divises, ou le pouvoir n'est 
pas universellement acccptk, c'est rarement 
I'opposition qui fait les révolutions: elle les 
préparc. Le plus souveiit, au dernier moment, 
elle recule devant son eiivre, et s e  borne a 
aplanir le terrain, a préparer l'arene dans la- 

1. Rivarol. 
8.  Ce n'est pas seiilement un trait d'esprit; tout 

lioinme, meme le plus raisoniiablu, a besoin d'etre 
couieuu. N. B. 
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quelle les partis vont descendre, et  ou la force, de tracassieres , de mesquines et de rétro- 
entre I'insu~:rection et le pouvoir, va décider grades; les unes ont marqué leur passage par 
du sort de l'Etatl. 11 n'est cependant pas sans des idees fécondes; les autres se sont affaiblies 
exemple que I'opposition victorieuse et sou- par degrés, puis sont tombées dans le silenee 
tenue par I'opinion impose au pouvoir une et  l'oubli. Dans I'ceuvre des hommes, les er- 
constitution et accomplisse une révolution pa- reurs sont kpliémeres, les vkritks survirent; 
cilique. a I'opposition, fllle du libre examen, il fñut 

L'opposition a sur le pouvoir plus d'lln avan- savoir tenir compte des unes et pardonner les 
tage; d'abord son rdle est le plus facile : aufres. 

La critique est airihe et l'art est dificile! 
Enfin, comme en tout il faut remonter i la 

cause, demandons-nous que1 est le vrai rnobile 
1,'opposition qui fait la critique 9 ,  n'a pas , de I'opposition et  l e  but auquel elle tend. Est- 

comme le pouvoir, la responsabilité de ses c e  la satisfaction de  I'amoui-propre, de la va- 
actes; ceuvre collective, elle est imperson- nite ou de  I'interet personnell Ce serait btran- 
nelle; enfin comme le public juge qu'il y a plus gement s e  fromper que de chercher iin premier 
clionneur a attaquerle pouvoir qu9a le flalter, mobile dans ces Passions secondaires. Sans 
es quVil ne  discerne pas qu'il faut au colitraire, doute l'ambition joue son r61e la comme partout 
dans bien des circonstances, plus de courage ailleurs~ conme dans les rangs du Po~ivoir- 
pour le dkfondre que poli,. le combattre, l'op- Mais m-dessus del'ambitionil y ayintelligence 
position obtient facilement les faveurs de ]a qui tend au bien et  aspire a I'idéal; c'est elle qui 
popularitk. Cette popularité fait quelquefois il- marque a l'liomme politique le clioix de la voie 
llision meme a de bons esprits qui s e  laissent a ~ u i ~ r e ' e ;  I'ambitiou et I'intér6t personnel n'in- 
aller a croire que l'opposition est nécessaire- te"ennent que poiir l'y pousser avec plus 
ment en  avancesur le gouvernement et qii'elle d'ardeur et multiplier ses eiforts. Dans tous les 
est un  moyen, une condition du progres. 11 Pxtis, P i s  daiis leur ensemble et leurs rksul- 
en est ainsi quelquebis, il est rrai, mais non tats générnux, Ce sont les inspirations de la 
pas toujours; I'opposition peut,etre pllis libb- conscience qui dominent; c'est la raison qui 
rale et plus éclairée clue le pouyoir, mais elle cherche la verité, la justice et le droit. 
peutl'Ctre moins: la raison et la veriti!nesoiit EYILE CH~DIEU.  
pas plus I'npanage exclusif des gouvernants 
que des gouvernés. 11 ne fnudrait doiic pas OPpRESSION. L 'o~~res s ion  n'est Pas néces- 
dire $une maniere absolue que ropposition saircnlent le rksultat d'une iiiégaiité formelle. 
porte en ses mains ravenir de  la civilisation Cne majorite peut opprimer une minorité sans 
ct les destinées du monde3. Cependaiit ~ ' c l p é -  enfreindre aucune loi. Elle le fait, par exemple, 
riente démontre que les gouvernements, sauf Cn 'Otant des lois colitraires a certaines pres- 
les cas d'exception toujours rares, o" le clief cri~tiolis du droit naturel, comme la liberte 

, 

de rEtat est lin homme de génic, tendent plus rcligiellse, la liberté individiielle, ii I'egalité 
souvent a l'immobilité qu'au progres ct qu3ils I@@le. Elle 6lkve ainsi un droit (posi l i f )  contre 
opposent en général ]a force dlinei.tie aux re- le droit Ozalurel). (VOY. Persécutions.) 
formes les plus nécessaires. L'irnpulsion vient On a SOutenu tort que la religion et  les 
alors du dehors et la force niotrice est lloppo- mmurs étaient les meilletirs, les seuls moyens 
sition. (Voy. Partis.) de prévenir I'oppression. C'est cependaiit an' 

L'euvre des oppositions est done melée de "Om de la religion (mal entendoe sans doute) 
bien ct de mal comme toufes les clloses de ce I'op~ression a Bte le plus frkqueminent 
mondc; mais elles comptent dalis leur liistoire txercee et  les mcetirs peiivent faire autant de 
un certain nombre de pages c u n  eclat incom- que de bien. Ce SOnt les mceurs qui oppri- 
parable; la postérité ne saurait onblier que ment le noir dans les Ptats du Nord de I'Uriion 
dans les rangs de l'opposition se sont trouvés ""ei~aine. Le seul csp0ir des opprimes trop 
unis par inoment le coui.age et la verti], les faihles poiir s c  faire r e s ~ e c t c r ~  est danslepro- 
plus nobles klans du patriotisme et les accents gres de la civilisation, dans la diffusion des lu- 
siiblimes de l'kloquence, que de gran& cara+ mieres opkrée Par la pliilosopliie qui met la 
teres s'y sont formés, que des cceurs généreux j u ~ t i c e  au-dessus du droit du plus fort. 
y ont combnttu et s'y sont dévoub pour I'hu- M. B. 
inanitk. Qu'importe aprks cela que toiites les 
causes pitronnkes par i'opposition n9aient pas ORANGE- 1 % ~ .  Dynastie et Transvaal. 
triomphe? Sans doute a cdté d'opposilions in- 
spirées par de grands principes, il y en a eu ORATEUR. VOY. Tribune publique. 

1. L'opposition recule devant les cousdquenccs (en 
g6ndre.l) inattendues de son oeuvre, o'est-a-dire de- 
vant l'emploi de la force, de l'ill6galit6. En d'autres 
termes, elle recule lorsqu'elle se voit d6pass6e. 

Une opposition rEguli&re est simplement un parti 
en minoritd (voy. Partis); elie ne  doit, par e o n s k  
quent, employer que des moyens 16gaux. M. B. 

2. En Angleterre, I'opposition ne  se borne pas B 
critiquer, elle oppose idée a idee. 3%. B. 

3. L'opposition peut &re iormee par l e  parti r6ac- 
tionneire. M. B. 

ORDONNANCE. C'est un  acte de l'autorite 
dont la nature et I'importance varient avec son 
origine et avec son epoque. Nous examinerons 
u'abord les ordonnances royales de I'ancien ré- 
gime. Elles avaient le caractere de  lois, quoi- 
qu'elles ne  soient émanécs que du , prince, 
depuis qii'on cessa de convoqiier les Etats ge- 
néraux. C'est sculement soiis la troisieme race, 
et a partir de Philippe-Auguste, que les actes 
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Iégislatifs recurent le nom d'ordonnances. L'une 
des premieres est celle du t e r  mai 1209, diri- 
gee contre la divisibilité des flefs. On rencontre 
cependant une ordonnance de 1085, sur la dis- 
cipline ecclésiastique, mais elleest suspecte et  
n'existe qu'eu fragment. Sous la premiere race, 
les actes Iégislatifs porterent différents noms. 
Les plus considérables furent appeles lois : 
on a la loi salique, la loi ripuaire, la loi Gom- 
belte. D'autres sont intitules Cdits, par exem- 
ple, celui de 574 sur les successions dans le 
royaume de Cliilpéric. On trouve aussi des 
constitutions, des décrels, par exemple celiii 
de  Childebert 11, rendu pour l'exkcution de 
son pacte de  593 avec Clotaire II ,  et qui modifie 
la loi salique. Les Capitulaires sont les actes lé- 
gislatifs de la seconde race. Au commencerneut 
de  la troisieme race, un certain nombre de lois 
aénerales ont été rendues sous le nom d'éta- 
btissement, slabilirnsnlu?,t. Sous avans des eta- 
blissements de Philiooe-Auzuste, de Loiiis YI I I ,  
d e  la rkgeute ~ l anche .  Le; plus fameiix sont 
ceux de  saint Louis, de 1270, dont I'authenti- 
cité ne parait plus contestée, et qui sont pres- 
qu'un essai de code. Depuis ce monument im- 
portant, les lois d'intbret general sont des 
ordonnances. Elles avaient ce caracl6re parli- 
culier, qu'il etait nécessaire qu'elles fussent 
publiées : aussi , les ordonnances latines les 
pliis anciennes portent ces mots : acluwh pu- 
ólice. Elles étaierit enregistrkes par les parle- 
ments, et  n'avaient d ' c k t  qu' i  partir de cet en- 
registrement. Sclon ler l in ,  Louis X1 recoiinut, 
le premier, aux parlements, en 1483, le droit 
de iaire des remontrances contre les ordon- 
nances royales. Ce droit, soiivent niéconnu et 
violé par les rois, fut revendiqué par la magis- 
trature jusqu'a la Revolution, qui le rendit inii- 
tile. Les ordonnances étaient seulement datées 
du  mois et de  i'aniiée; elles étaient visées par 
le chancelier; l'adresse était u tous prdsents 
et venir. Plusieiirs sont restées célebres sous 
le norn de la ville ou elles ont été rendues, 
telles que celles d'orléans , de Noulins , de 
Blois. L'ordonnance différait essentiellement d e  
I'édit, en ce que celui-ci était donné par le roi 
de  son propre mouvement, sur un  objet parti- 
culier. (Voy. Édit.) Cependant, cette distinction 
de  principe n'a pas toujours été observée dans 
la pratique. On nommait spécialement déclara- 
tions, les actes par lesquels le roi expliquait , 
réformait ou révoquait un édit, une ordonuance 
ou une coutume. 

Ce qu'on appelle, depuis la Révolution, le 
pouvoir réglementaire du clief de  1'Etat. est 
confondu avec le pouvoir législatif dans les or- 
donnances de i'ancien régime. Le roi exerpit  
les deux, et  naturellement il les e x e ~ a i t  dans 
le m&me acte. La division de ces deux pouvoirs 
esl l'un des rksultats les plus importants de la 
Ré~olution de  1789 : elle a subsiste dans ncs 
constitulions successives. En perdaut le pou- 
voir legislatif, la royauté abandonna i'usage des 
ordoniiances. Les dkcrets de i'Assemblée na- 
tionale sont sanctionnés par le roi, soiis Ir iornie 
de lettres patentes. Sous i'ancien rCgime, les 
arrets du conseil n'avaient d'cfficacitc' que s'ila 

étaient revetus de lettres patentes. ( Voy. Let- 
t r e s  patentes.) Quelquefois , la sanction est 
donnee par une declaration. Sous le Directoire, 
sous le Consulat, et sous la République de 1848, 
les actes du pouvoir exécutif prirent le nom 
d'arrelés. La Restauration Ut revivre le rnot or- 
donnance, qui fut employe de 1814 a 1848, 
pour tous les actes émaiiés du roi. Ces actes 
peuvent s e  diviser en quatre classes principa- 
les : l o  les reglements nécessaires pour l'exé- 
cution des lois (art. 14 de la Cliarte de 1814, 
art. 13 de la Cliarte de 1830), c'est-8-dire des- 
tines a compléter la loi; 20les actes faisant ap- 
plication de la loi a un cas spécial; 301es actes 
de tutelle administrative; 49 les nominations 
aux emplois publics. L'article 14 de la Charte 
de  1814 avait, en outre, accordb au roi le droit 
de faire les, ordonnances nécessaires pour la 
shreté de i'Etat. C'est sur cette disposition va- 
gue,  que le rninistbre Polignac pretendait fon- 
der la lcgalilé des ordonnances du 25 juillet 
1830. Cepeiidant, dans l'interprétation la plus 
large de cet article 14 ,  il n'est pas possible 
d'admetlre que des ordonnances de siirelé puis- 
sent jamais avoir l e  caractere de lois. On voit 
donc que I'ancieune autorite attachke aux or- 
donnances a expiré en  1789. Elles n'ont étC, 
sous le noureau régime, que Ics aualogiies des 
arretés directoriaux et  consulaires, et des dé- 
crets des deux Empires. ( Voy. DBcrets.) Aussi, 
comme elles ne peuvent jamais deroger a une 
loi, elles ne soiit obligatoires, pour le pouvoir 
judiciaire, que dans le cas ou il reconnalt qu'el- 
les ne  sont contraires ü auciiiie loi. Les tribu- 
naux ont fait dc nombreuses applications de  ce 
principe incontestable. 

Les décisions des préfets et des maires, en 
inatiere de police de shretC et de police admi- 
nistrative, prennent le noni d'arretés. Seules, 
les dkcisions du préfet de police qui remplit ¡I 
la fois les attributions des préfets et des maires 
a ce doiible point de vue, a Paris et dans la 
banlieue, sont qualifiées ordonnances. L'auto- 
risation de se  scrvir de ce mot, qui semble at- 
tirer un plus grand respect, est Bcrite dans I'ar- 
ticle 2 de I'arreté consulaire du 12 messidor 
an VIII. Cet usagre était traditionnel pour la po- 
lice de Paris, et  parait remonter a la prevdte 
des marchands, qui exeyait certaines fonctions 
de police avant la création du lieutenant de po- 
lice, en  1667. Les ordonnances du prCfet de 
police sont assimilhes, sous tous les rapports. 
aux arretés des maires et des préfets, rendus 
en memes matieres; elles n'ont, rigoureuse- 
ment , que la meme autorité, et il n'y a aucun 
motif pour que les décisions du préfet de po- 
lice aient une denomination particuüere. 

Le pouvoir judiciaire s e  sert aussi du mot 
ordonnance, et  c'est dans ses maiiis qu'il nous 
paralt le mieux place, car les décisions de cc  
pouvoir ne sont susceptibles, quand les recours 
Iégaus sont Bpuisés, d'aucune réformation : ce 
sout des ordres dans toute la force de l'expres- 
sion. L'ordoonance du juge n'est pas un jiige- 
rnent. C'est l'ordre émanant du presideut Ou du 
juge commis, dans le but, soit de dispenser dc 
ccrtaines forinaiitbs, soit d'autoriser a faite 
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certains actes , soit de  procéder certaines 
mies d'instruction. C'est aussi, sous le nom 
d'ordonnanee de non-lieu, l'ordre du jnge d'in- 
struction qu'il n'y a pas lieu a poursuivre. 

F. HELIE fils. 

ORDONNATEUR. On appelleainsi, enFrance, 
celui qui ordonnance ou déclare payable un 
mandat, ou qiii signe le mandat de payement. 
1,'ordonnateur ne peut etre, en meme temps. 
receveur ou payeilr, c'est-a-dire qu'il ne  peut 
pas manier les especes. 

Les principaiix ordonnateiirs sont les minis- 
tres, les préfets, les maires, les iiitendants mi- 
litaires, les gouverneurs des colonies. M. B. 

ORDRE DU JOUR. L'ordre du jour est le 
programme des delibbrations qui doivent avoir 
lieii dans une séance d'assemblée parlemen- 
taire. 11 est de r&gIe qu'avant de prononcer la 
cl6ture d'une sCance quelconque, le président 
consulte I'assemblée sur l'ordre du jour de la 
sbance suivante et lui demande son assenti- 
ment, qu'elle accorde o11 refuse par assis ou 
levé lorsqu'il n'y a pas de disciission. L'ordre 
du jour iine fois fiKe, il es1 arriclié dans la salle 
des séauces et publié par le journal oiIiciel, qui 
indiqiienon-seulement le pi-ogramme de la déli- 
beration en skance piibliqiie, mais encore le dé- 
lail des travaux des commissions. Dans les pays 
et dans les tempsoulerbgimeparlementaire est 
j~ratiqué dans toute son étendue, ou I'initiative 
individuelle des membres d'une assembleepeut 
introduire des propositions particuliéres dans la 
discussion genérale, et ou la preserice des de- 
positaires elrectifs du pouvoir donne aux débats 
une grande importaiice, la reclamation de l'or- 
dre du jour est I'unedes maneuvres aiixquelles 
la tactique des partis recourt le plus souvent, 
soit pour blamer, soit pour défendre une opi- 
iiion politique. 11 y a la demande de I'ordre du 
jour pur et simple, qui écarte une proposition 
avec une sorte d'indifférence, en indiquant que 
la chose ne paralt pas al'assemblée digne d'in- 
terrompre la suite de ses travaux, et l'ordre du 
jour motive qui, suivant les circonstances , est 
formulé avec plus ou moins de soiu, d'habileté, 
d'énergie et qiii sert alors a bien constater 
que1 est sur .une qiiestion politique l'état des 
esprits et  le degre de confiance qu'une assem- 
blée accorde aii gouvernement. 

Aucun ordre du jour motivé ne  peut &tre prk- 
senté, s'il n'est rCdig6 par écrit et  dkposk sur  
le bureau du président, qui en donne lecture 
a I'assemblee. Lorsque, d'un cbté de I'as- 
semblée, on propose un ordre du jour motivé 
et  que, de i'autre cbtk, on propose I'ordre du 
jour pur et simple, celui-ci obticnt toujoiirs la 
priorité, c'est-a-dire, que I'assernbl6e decide 
tl'abord si elle interronipra ou n'interrompra 
pas ses travaux reguliers avant de vider I'inci- 
dent. Lorsque l'ordre du jour pur et simple est 
ecarté, I'assemblée dkcide, par assis et  par leve 
e t  sans débats. si elle renyerra dans les burcaux 
I'eramen de I'ordre du jourmotivé. Dans le cas 
ou elle decide qu'il sera renvoye, I'assemblee, 
sur le rapport d'une commission, statue comme 

en matiere d'urgence. En effet, il est naturel 
qu'une déclaration qui, en définitive . aboutit a 
la continuation des délibérations indiquees sur  
le programme, n e  soit pas rejetée aune  époque 
indéfiiiie. La formule d'un ordre du jour motivé 
est ainsi concue : u L'assemblke , considerant 
qiie.. . passe a l'ordre du jour. u (Voy. aiissi 
Question prbalable.) PAUL BOITEAU. 

ORDRE ~ Q U E S T R E  (Rttterschaft). Dans 
quelques pays allemands, comme le klecklem- 
bourg ou la representation a lieu encore par 
ordres ou par é lah ,  I'ordre Cquestre est cense 
représenter la noblesse. (Voy.) Mais en réalitk, 
il ne  représente que la propriétk fonciere, ou 
plutbt un certain nombre de  propriétaires. En 
effet, on n'a pas un siége daus la diete parce 
qu'on possede te1 nombre d'hectares, mais parce 
qo'on possede un bien équeske (Rittergut!. 
Dans plusieurs pays on a íiné pour ces biens 
un minimum d'étendue, mais ce  minimum es t  
assez bas. 

Les biens équestres étaient des fiefs; leur 
propriétaire (un clievalicr) devait le service mili- 
taire personnel, que i'etablissement des armees 
permanentes a fait transformer en redevances 
spéciales. Certains droits ktaient rattaches a 
ces biens, tels que le patronat des églises e t  
des ecoles, la basse justice, I'exemption d'im- 
p6t et autres. Partout ailleurs qii'en klecklem- 
bourg tous ces droits, a i'exception de celui de  
s e  faire representerséparément dans les dietes, 
ont éié supprimés, et dans la plupart des Etats 
allemands les privileges du Riltergut nevivent 
plus que dans les souvenirs a cbte de  la cor- 
vee e t  de la banalité. 

0n compreud qu'il n'est plus nécessaire d18tre 
noble Dour acquérir iin bien équestre, pas meme 
en hf6cklemb6urg; la poss&ssion d'un pareil 
bien n'anoblit pas le roturier, mais nulle part 
ce dernier n'est empeché par les lois d'erercer 
les droits honorifiques attribués au propriétaire 
équestre (Rittergutsbesitzer). M. B. 

ORDRE (MOT D'). Voy. Mot. 

ORDRE PUBLIC. Dans tous les pays , sous 
tous les régimes, quels que soient le principe 
et  la forme des institutions, la condition pre- 
miere d'une vie normale pour toute sociétk, 
c'est le maintien de  I'ordre public, c'est la 
tranqiiillit8 intérieure assurée et  garantie. Que 
l e  gouvernement sous lequel vit une nation, 
soit monarcliique ou républicain, hérkditaire 
ou Blectif, traditionnel ou populaire, I'ordre 
public reste toujours une nécessité sociale qui 
precede les révolutions et qui leur survit. L a  
ou il n'existe pas, la oii il est tout au moins 
expose a de trop fréquentes et  trop faciles al- 
térations, tout cst en suspens.Lasécurite n'est 
plus qu'un mot. Les citoyens cessent de s e  sen- 
tir garantis daiis leurs droits les plus legitimes, 
dans leur foyer et dans leurs intkrets. La vie 
morale, comme la vie matérielle, est profondk- 
ment atteiute. La liberté elle-meme est  en  pé- 
ril, car bien qii'elle implique la lutte, l'anta- 
gonisme réglé des opinions et  des interets,eile 
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finit par s e  corrompre dans des agitalions indé- 
íinies et stkriles qui substitueraient une me- 
nace permanente de perturbation un régime 
normal fonde sur la conflance et la paisible es-  
pansion de toutes les forces sociales. L'ordre 
public est donc une necessite premibre atta- 
chée a tontes les formes de gouvernement, in- 
dépcndante des questions de partis ou d'opi- 
nions , et ce  mot seul signifie qu'une sociéte 
quelcouque ne  peut vivre sans cette condilion 
superieure de  la paix publique, maintenue en- 
tre les citoyens d'un meme pays. 

L'ordre puhlic est tout a la fois, dans une 
certaine mesure, le fruit de la sngesse, du 
juste equilibre des insti tiitions, combinées avcc 
les msur s ,  et la condition du developpcment 
régiilier de ces institutions. La paix materiellc 
est évidemrnent toiijoiirs en pkril, I<i ou il y a 
contradiclion , lutte entre les incciirs,l'opinion, 
I'instinct public e l  les institutions iinposees a 
un pays, et ,  d'un autre cdte, sans cette pais 
de tous les jours, les institutioiis n c  ccssent 
d'etre a la merci de la violence et dc la force. 
C'cst donc la tout le probleine de  la r ie politi- 
que d'une nation : faire sortir I'ordre public 
tout naturellement, en qnelque sortc, d'une si- 
tuatioii juslenient cornbinée, organiske avec 
prévoyance, et laisser, a l'abri de cet ordre 
protecteur, toote carriere a un progrks régii- 
lier. RIalheureusement, si I'ordre public est 
une nécessité souvent invoquee, s'il troure 
tout le monde d'accord en principe, il desient 
plus dificile a inlerpr6ter et a deíinirdans I'ap- 
plication. On s'apercoit bien vite que cette paix, 
qui est sans doute un bienfait ddsire de tous, 
est malaisée a réaliser et a maintcnir daiis la 
pratique. Sous pretexte de préserver I'ordre de 
toute atteinte, un  gouvernemeiit peut-il tout 
s e  permettre? Nous n e  parlons pas mcnie des 
pays ou rkgne un poiivoir de conqubte qiii fait 
la paix en faisant le silence, qui opprime du 
poids de la force toiit ce qui lui reside, msurs,  
religion, i~istitulions locales , larigue , esprit 
national. Ici, le probleme n'est pliis seulenient 
intérieur; il s e  complique des queslions les 
plus graves et les plus délicalcs de droit ge- 
neral. l a i s  la meme ou regne un pouvoir iia- 
tioual agissant dans sa spliere, que1 es1 le 
sens naturel et  legitime de ce mot d'ordre 
puhlic ? 

C'est une nécessité sociale, on en conuient; 
mais pour un gouvernement,est-ce rester dans 
son r61e legiliine que de tout sacririer a ce  be- 
soin de la paix niaterielle? et  par ce chemin 
arrive-t-il meme a son hut? Lorsqiie, sous pre- 
texte de defendre I'ordre public, qu'il croit 
menacé,un pouvoir quclconque en vieiit a faiie 
disparaltre tous les droits devant le sien pro- 
pre, et a voir une menace dans ce qui n'est 
que l'esercice le pliis legitime de la liberte, de 
I'activité bumaine, il excede incontestablement 
les limites de ses prerogatives. Pourra-t-il dire 
avec raison qn'il obeit a la nécessité supérieure 
de maintenir la paix publique, si, confondant 
l e  droit et la force, il porte atteinte a la liberte 
individuelle, a la liberté de la conscience, a la 
liberte de la pensee, s'il comprime les mouve- 

ments les plus nalurels, les erpansions les 
plus justes comme des ferments de sCdilion 'l 
Cetie sorte de paralysie morale et nolitiaue aui 
est le triste el61 d'u-ne compression démesuri!e, 
le silence imposi., Ic clroit rneconnu oii diniinuc. 
la securité individuelle laissée sans garantie, 
la main de la police s'etendant arbitrairement 
dans toiites les splikres, tout cela, est-ce l'or- 
dre public? Nullement; on peut creer ainsi ct 
merne proloiiger un etat tcl que1 de tranquillite 
matdrielle qiii fait illusioii poiir le moment; oii 
n'a qu'une paix prhcaire, bcluivoque, pleiiie de 
périls mysterienx; et  a vrai dire, c'est le gou- 
vernement alors qiii cst r0ellcnicnt revolutioii- 
naire, ear pour une apparence de caliue, pour 
une absence de troublc exterieur qui ne  tient 
qii'i la lassitudc ou i l'impiiissance, il attaqiie 
les bases csseiitielles de I'ordre, il allere les 
conditioiis d'une vie rbguliBrement organisee. 
Ce n'est plus I'ordre public, c'est la suspen- 
siori rnonientaiiée dc la libre manifestation de 
I'activite iinirersellc daiis I'interet mal eiitendu 
d'iine paix obtenue par contrainte. 

Le mallieur eat qu'on fait trep souvent la plus 
dangereuse confiision entre cette paix appa- 
reiite qui peut nl&ire qii'un dcsordre dissiinulé 
et l'ordrepiiblicvrai, qu'en croyant le défelidre 
ct preiidre des garaiities legitimes contre toqte 
pertiirbalion , oii finit par anliblir tous les res- 
sorts inlimcs de  la vic d'unc sociéte, soit par 
des répressions exagerdes en ccrtairis ins!ants, 
soit par mille niesuvcs de dbtail qui enlacent 
tous les mouvcmenls dcs citoycns. Sans doute 
il eat des circonslances exccptionnelles, ou 
c'est une necessitii pour un gouvernement de 
le dkrcndre, d'employer meme la force, de ne  
point reculer devaut les rigoureuses justices; 
d'nn aulre cbté, sans parler memc de ces cir- 
constances exceptioniielles ou la force seule 
peut repousscr la violcnce, il est bien évident 
que dans la vic ordinaireJe maintien de I'ordre 
public a ses conditions et  ses nécessites de tous 
les jours. Un gouvernement est tenu de veiller 
pour tous, d'assurer la securité des citoycns, 
d'entretenir une certaine rkgularite dans cc 
vaste mouvement de la vie en sociéte, de pré- 
venir les tumiilles, d'einpeclier les iiitérets ct  
les opiiiioiis de s e  lieurter violemment : c'est la 
I'ceuvre de la police iiit0rieure des Etats, com- 
prise dans son seiis le plus vrai et le plus légi- 
time; mais il y a é~~ideinment toujours une li- 
mite au dcla de lacriielle on tombe dans I'escCs 
dela réglemcntation cloii en vicnt a mire iiiter- 
venir arbilrairement I'autorite publiqueentoulc 
cliose, en ne  laissant aucuneiatitude aux ini- 
tiatires particulieres et aux droits iiidividuels. 
C'est ce qui est arrivé niallieureusement en 
France, ou a travers une serie de revol~itions 
contraires a íini par s e  former cet exces de 
centralisation qui fait du gouvcrnement l'arbitre 
de tout, qui lui donne des arnies contre toule 
manifestation et  subordonne a ses autorisa- 
tions ou a ses interdictions jusqu'auxchoses les 
plus klementaires. C'est un exces moins clio- 
quant pcut-Clre que les repressions armées el  
qiii n'est pas moins dangereur. I I  ne contribue 
pas moins a la loiigue a denaturer les condi- 
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liers de  Saint-Jean de JBrusalem, qiii devint le 
modele de tous les autres. 11 fiit confirmé en 
1 1  13 par le pape Pascal 11, qui ordonna qu'apres 
la mort de Gérard les recteurs seraient élus par 
les Hospitaliers. 

Un geiitilliomme du Danphinb, Raymond Du- 
puy, successeur de Gerard en 1118, achere 
l'ceuvre commencée. Nomme grand-maltre, qui 
fut le titre substilué désormais a celiii de rec- 
teur, il donne a son ordre une regle écrite, 
appronvée par le pape Calixte 11, en 11?0, par- 
tage les Hospitaliers en trois classes : nobles 
destines a la profession des armes, pretres ou 
cliapelains charges du cnlte, et  freres servants 
qui, sans &re nobles, doivent aller a la guerre ; 
il organise le service des malades et  des pele- 
rins, et avec sa  milice andacieuse et toute rem- 
plie du sonffle qui agitait alors I'Europe, il entre 
en campagne contre les ,Ilusulmans. 

Quelques seigneurs francais, a la tete des- 
quels est Hugues des Payens, s e  rkiinissent en 
11 18 pour la garde du Temple et du Saint-Sé- 
pulcre. Ces nouveaux chevaliers, les Templiers, 
comme on les a nomrnés, repondent vaillam- 
ment a leur mission et leur nombre s'accroit 
tres-vite avec leur influcnce. Leui' Ctendard, 
fond blanc raye de bandes noires, devient dans 
la melée comme l'apparition de la mor1 aux 
yeux des blusulmans eperdus. 

Des gentilshommes de Breme et  de Lubeck, 
en 1190, sont toucbes de i'abandon ou ils 
voient les soldats allemands blesses ou malades 
devant Saint-Jean-d'Acre, et  ils dressent ponr 
les abriter une tenle-hdpital faite de  voiles de  
navire, etendues sur des pieux. De la vint i'idée 
d'instituer un troisieme ordre militaire, qui fut 
exclusivement compose d'Allemands. Les Teii- 
toniques s e  ílrcnt bientdt remarquer par les 
mEmes qiialitésgnerriCres queleurs devanciers. 

On connalt la fin des Templiers an com- 
mencement du qiiatorzieme siecle en France, 
ou leur grand-maltre s'était retiré apres I'ex- 
pulsion des croises de la Palestine. Les Tento- 
niques, apres avoir pretk main-forte a la Po- 
logne contre les Prussiens, apres avoir conr~uis 
la Prusse, apres avoir fait la guerre a la Pologne 
elle-meme, apres avoir bit i  ou releve des ~i l les ,  
devenus riclies et  puissants comme un sou- 
veraiii, oublikrent et leur origine et leur desti- 
nation, aficlikrent les vices des conqukrants 
barbares : l'liumeur farouclie, I'orgueil intrai- 
table, et  ne  garderenl plus mCme entre eux, 
dans Marienbourg leiir capitale, les rapports de 
la paix et  de I'bgalite, s'estimant, a l'cnvi, s u  
pbrieurs les uns aux autres, pendant que leiir 
grand-maltre s e  faisait rendre les lionneurs 
souverains. Eníln ils se convertissent au luthé- 
ranisme ou les entralnent leurs deux derniers 
grands-maltres, Albert, mzrquis deBrandebourg, 
qui 5t scission le premier avec une partic des 
chevaliers (1 510), puis Walter de. Plattenberg, 
qiii commandait ii l'autre moitié ainsi qu'aux 
chevaliers de Livonie, qui avaient kte absorbés 
par les Teutoniques. 

Ces deiix ordres semblent n'avoir pu garder 
I'inspiration qiii avait preside a leur naissance 
que jusqu'au jour ou ils seraient paryeniis a la 

puissance et  anx richesses. Or, i'liistoire nous 
apprend que les croisks et  les souverains s e  
firent un devoir de religion et  un point d'hon- 
neur toiit ensemble d'enrichir et  d'honorer la 
chevalerie militaire. Le denombrement de ce  
qu'elle a possede en Europe, comme en Asie et 
en  AMque, sous les noms de commanderies, 
prieurés, bailliages, clidteaux, moulins, etc., se- 
rait trop long a faire, un mot siiIfit : les revenus 
de chacun de ces ordres ne s'évnluaient que 
par millions. Ils ne  tinrent pas devant ces ri- 
cllesses. et  il en fut de meme des ordres mili- 
taires dlEuroope. 

Lrs Hospitaliers seuls, malgré leur puissance 
et  leur opnlence, sout restés jusqu'aux temps 
rnodernes fideles a I'esprit de  leur institution. 
Cliassés de la Palestine, qii'a eux seuls ils aii- 
raient gardée, a-t-on dit, si IU division ii'ellt 
pas existé parmi les croisés a Saint-Jean-d'Acre; 
renvoyés de l'ile de Cliypre, par le roi Guy de 
Lusignan, qiii apres les avoir recueillis les re- 
doute et les envie, ils errent dix-liuit ans sur 
la mer et ses rirages plut6t que d'abandonner 
cette hléditerranee , ou ils sont comme un rem- 
part derant les Turcs.lls s'emparent de l'lle de 
Rhodes, d'ou leur est venn le nom de clie- 
valiers de Rhodes, e t  ne  s'en retirent qu'a- 
pr&s avoir soul.enii iin siege qui epuise une 
partie des forces de leurs ennemis rainquenrs. 
Charles-Quint leiir donne i'lle de Malte, ce qiii 
les fait appeler chevaliers de l a l t e ,  et cetle fois 
ils soutienuent victorieusement le dernier choc 
des Sarrasins et les déconcertent a jamais. De 
I'lle de  la l te ,  comme de Hliodes, comme de 
Chypre, comme de la Palestine, ils sont tou- 
jours prets a marclier contre les ennemis de 
leur foi. La bataille de  Lépante les compte parmi 
les plus vaillauts, et les Vénitiens leur doivent 
de riclies conqii&tes. Enfln le dix-liuitieme sihcle 
arrive, et le gendral Bonaparte, qui va faire la 
conquete de I'Egypte (1798), les attaque, les 
defait et les renroie de I'lle de Malte. Ils s e  re- 
fiigient d'abord a Trieste, et puis en Italie. 
Home conserve encoi'e les restes de cet ordre 
glorieux, image bien effacee de ce qu'il fut au- 
trefois. 

Apres les ordres de la Palestine, viennent 
cornme les plus distingues, les ordres espa- 
gnols de Calatrava ( 1  158), de Saint-Jacques de 
l'Épée (1 170), d'hlcantara (1 177), et de Notre- 
Dame de Montessat (1 3 16), et les ordres portu- 
gais d'Avis (1 143) et du Clirist (13 19). Ce dernier, 
au dire d'un savant portugais, M. Correa. aurait 
étk composk a l'origine de clievaliers duTemple 
retires en Portugal, et c'est a lui que cette na- 
tion devrait ses premieres conquetes dans 
1'Inde. 

Fondés surtout pour expulser les hiaiires de 
la Péninsule, ces ordres sont devenus célebres 
dans le monde, bien que leur action fiit bornee 
a 1'Espagne et au Portugal. Mais comblés de ri- 
chesses, a leur tour ils n'ont pn supporter 
cette épreuve. La royauté les a épurés et re- 
levés en les faisant passer dans la chevaleric 
lionoraire; mais auparavant elle s'en est fait 
donner par le saint-sibge ladirection ou grande- 
mattrise qu'elle garde toiijours. 
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L'bumanité, le pur dévouement a des infor- 
(.cines privees a cree quelques institutions, qui 
soiia la forme des ordres militaires n e  faisaient 
In giierre qu'au mal qui frappe isol6ment I'in- 
dividu. L'ordre de Saint-Lazare (1 119), établi 
sur  le modele des Hospitaliers, s e  consacrait 
specialement aux Iépreux, d'ou lui vint une 
grande consideration avec de grandes richesses. 
H se 8t admirer durant quatre siecles, mais au 
bout de celte longue période la lepre avait dis- 
paru, et le devouement des Lazaristes était 
epuisé. 11s furent réunis en 1572 aux cheva- 
liers de Saint-Maurice en  Savoie. L'ordre de la 
Merci (1218), composé moitie de  clercs, moitic 
de larques, se dCvoue a racheter les captifs des 
mains des infidkles; il va jusqu'a prendre la 
place des malheureux qu'il n e  peut dClivrer 
autrement ; mais enfin la dissension s'y iutro- 
duit, les freres s e  separent, e t  l'on a les che- 
valiers de la Merci et les religieux de la Merci. 

L'extinction de l'likrésie et la conservation 
de la purete du  d o p e  ont eu aussi leurs mi- 
lices rkgulieres , creations dues a saint Domi- 
nique et a s e s  inquisiteurs. hlais ces institutions 
n'ont sans doute acqiiis aucune celébrité, car 
on ignore pour la plupart d'entre elles la date 
exacte de  leur commenccment. Enfin, apres 
avoir essayk de defendre les grands principes 
du dogme, on en vient a s e  preocciiper sur- 
tout des clioses rCputées, selon l'esprit de 1'E- 
glise, d'un ordre inférieur, et au seizieme 
siecle 1'Italie fonde des ordres pour la defense 
du pouvoir temporel des papes. Ce qu'il en reste 
aujourd'liui n e  sont que des iitres de cliancel- 
Ierie. 

La c\)evaleric reguliere s e  recrutait dans la 
rioblesse ; il fallait meme, pour entrer daiis les 
grands ordres, faire preuve de quatre quartiers 
tant du c6tk malernel, que du cdt6 paternel. 
Toutefois, sans parler des nombreux frt?res 
servants, de qui I'on n'exigeait pas de titres, 
il y avait des exceptions en faveur d'liommes 
qui avaient rendu des services marqiiants a 
un ordre ou qui s'étaient distingiiés dans Ic 
monde par des actions éclatantes. hIais ils ne 
pouvaient parvenir aux grandes dignités. Outre 
la condition de noblesse, les Teutoniques ré- 
clamaient I'authenticité de l'origine allemande, 
et les chevaliers espagiiols et portugais devaient 
faire preuve que leur famille n'était ni infectée 
d'liérksie, ni apparentke a aucun juif. Les trois 
voeux monastiques étaieut de rigueur , avec 
l'obligation de combattre les infidkles et de pro- 
lkger les pelerins , les orplielins, les veuves, 
tous les faibles en un mot. Dans plusieurs or- 
dres, ceux d'gspagne notamment, le vceu de 
chasteté absolue Ftait remplace par le voeu de  
chastetk conjugale. Ceux de Calatrava et  $Al- 
cantara y joignaient le serment de défeudre et 
d'honorer l'immaciilCe Conception. Le partage 
des chevaliers en trois classes, siiivant i'exemple 
donni: par le premier grand-maltre des Hospita- 
Jiers, fut gCnCrale.ment admis dansles grands or: 
dres;mais, comme onpeutle voir dans ceresume. 
la clievalerie militaire ayant successivement 
diminuk d'importance, les institutions qui vin- 
rent a la suite des prenieres, ne suirirent pas 

toules leur modele. De hautes dignitks, d e  
nombreuses cliarges correspondant au rang 
des pflncipaux chevaliers , A la puissance e t  
aux richesses de  i'ordre, stimulaient le z&le et  
satisfaisaient les ambitions. Plusieurs ordres , 
meme des plus considerables, recevaient des 
femmes , a l'exemple des Hospitaliers, qui 
avaient crké des chevalieres de lllalte soumises 
aux trois vceux, et portant comme les hommes 
l'habit noir avec la croix blanche a liuit poin- 
tesl. Le costume de  la chevalerie rkguliere 
etait simple et  sévere. C'Ctait au fond celui du 
moine, la longiie robe souvent de teinte som- 
lire, un manteau pareil, et, pour rappeler I'o- 
rigine de I'institution, la cmix fapunée  diver- 
sement. 11s vivaient tous sous une regle, et  la 
plupart flxaient pour l'admission des postu- 
lants, les uns un maximum, les autres un  mi- 
nimum d'age , avec un noviciat plus ou nioins 
long. Le nombre des chevaliers n'ktait pas li- 
mité dans les ordres principaux. 

La chcvalerie honoraire est née un peu apres 
les ordres militaires. Nous n'entrerons pas dans 
de longs détails sur cette seconde catégorie. 
Les ordres les plus cClebres existent aujour- 
d'hui, tandis queles autres, et  le nombre en Btait 
considerable, s e  sont Cteints, ou bien ont ete 
renouveles ou remplacés. On trouvera plus loin 
la liste de tous les ordres existant aujourd'hui. 
Xous dirons seulement que presque tous ceux 
qui sout le plus connus, doivent leur creation 
ou leur nom, soit a un Cvénement heureux, 
soit a quelque fait repute merveilleiix. Ainsi 
l'ordre de Danebrog en Danemark fut insti- 
tu8 poiir cClCbrer une victoire que les Danois 
remporterent sur  les Lironiens, grace a i'iu- 
tervention miraculeuse d'un drapeau que I'on 
dit tombé du ciel, et  qui ranima leur courage 
au moment décisif de la bataille. L'ordre de  
l'higle blanc formé par Ladislas V,  roi de Po- 
logne, en lionneur du mariage de son fils avec 
Anne, GIle du duc de Lithuanie, fnt ainsi 
nomme pnrce que dans le meme temps on 
trouva des aiglous dans i'endroit ou I'on bgtis- 
sait la ville de Gnesen. La plupart aussi des 
ordres crees au quatorzieme et au quinzieme 
siecle ont une anecdote a leur origine, comme 
I'ordre de la Jarretiere et celui du Bain en Angle- 
terre, I'ordre de la Toison d'or en Autriche et en 
Espagne , et celui de Saint- laurice en Savoie. 

Quelques ordres francais, eteints aujour- 
d'hui, meritent une mention particuliere. En 
1469, Louis XI cree l'ordre de Saint-Michel, 
aíin de se  rattaclier sa noblesse. Cet ordre 
tomba en discredit, et plus tard Henri 111, qui 
avait fondé celui du Saint-Esprit en mémoire 
de  son Clection au trbne C? Pologne, le jour 
d e  la Pentect~le, et  de son avezement au tr6oe 
de  France l'annee suivante a pareil jour, 

1. 11 y a eu des ordres excluslvernent r8serv8ñ aux 
femmes, e t  qui out reprdient8 les trois chevaleries 
rkguli*re, honoraire et sociale, depuis I'ordre espa- 
guol de8 Dama de la Bache, institud pour rhcom- 
penser les dames de Tortose qui evaient dhfendn 
leur ville d. coups de hache contre les Sarrasins, 
jusqn1.i ceux des Dames e8clave8 de la vertu et de l b  
Croix i t o i l l e ,  en Autriche , ayant pour but d'exciter 
la pidt6 parmi les dames de la cour. 
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Henri Iii releve i'ordre de Saint-Michel en le 
joignant, sans les confondre, a celui du Saint- 
Esprit, d'oii vint l'expression de chevalier des 
ordres du roii. L'ordre du Saint-Esprit a flni 
par vieillir: Louis XIV reprend celui de Saint- 
Michel et  en  fait le premier ordre qui ait eté 
donné, hors de la noblesse, a des artistes, des 
savants, des lettres, que le  roi anoblissait. il 
est vrai, quelque temps avant de leur conférer 
le titre de chevalier. On y voit Ggiirer Har- 
douin , Mansard, Le Nbtre, et jusqu'a Le Roy, 
compositeur d'opéras-ballets, qui vint apres 
Quinault. Plus tard, en 1693, le meme mo- 
narque fonda l'ordre de Saint-Louis pour les 
militaires. Un décret de I'Assemblée nationale 
du 30 juillet 1791 abolit tous les ordres fran- 
p is .  Celui de Saiut-Louis fut le seul que les 
Baurbons restaurbent en 181 5. Mais il fut dé- 
Gnitivement supprimé en 1830, et les rares et 
derniers titulaires de cet ordre achevent de 
s'éteindre de nos jours. Quelques -uns des 
ord.res de la chevalerie honoraire se  distin- 
giient par la richesse du costume. 

Quant a la chevalerie sociale, on en trouve 
c i  et la,  dans tous les pays de YEurope, des 
exemples i partir du quatorzieme siecle. Tels 
sont: l'ordre des Fous, institué par Adolplie, 
comte de Cleves, avec trente-cinq seigneurs 
du pays, en 1380. Leur costume Btai t burles- 
que. 11s avaient un coi et  iin conseil élus el s e  
réunissaient tous les ans a Cléves; on ne sait 

. plus pourquoi. Ceux du De'vidoir e t  de la 
Lionne a Naples durant les agitations du régne 
de Ladislas et  de Jeanne 11. Les partisans de 
Louis d'hnjou portaient un dévidoir et  ceux de 
Jeanne une lionne aux pieds liés. Ces ordres 
finirent avec les agitations politiqiies. Celui du 
Cordon jaune, vers la fin du quinzieme siecle, 
par un duc de Nevers. C%tait une sorte de 
franc-maconnerie étroite qui s e  trouvait toute 
entre les mains du général, et qui pratiquait, 
avec discrétion toutefois. une sorte de com- 
munauté des biens. Pour y &re admis, il fal- 
hit ,  entre autres conditions, savoir le jeu de 
la mourre. Henri 1V l'abolit en  1606, parce 
qu'il le trouvait extravagant, et surtout qu'il 
le soiipconnait de n'@tre pas sans danger pour 
~ ' ~ t a t .  Enfin, parmi beaucoup d'autres du menie 
genre, l'ordre bachique de la Boisson de l'é- 
froite observance, fondé en 1703 a Avignon, 
et  célebre quelque temps par ses diners égayés 
de chansons ou l'on voyait entre autres con- 
vives jr8re Jean des Vignes, fr&e Splendide, 
jr&e Templier,.fr&e Altérd, jrt?re Cabaret, etc. 
Ces sortes d'associalions s e  sont continuées 
jusqu'a nous sous toutes sortes de formes, et  
aujourd'hui elles sont plus nombreuses que 
jamais. Le vin, le chant, la musique, les beaux- 
arts, la gymnastique en sont les principaux 
objets. 

1. Henri 111 avait projet6 de fonder I'Ordre de la 
ehariti chrilienne avec une  maison au faubourg Saiut- 
Mareean, pour les officiers pauvres et les soldats 
blesshs. Le phre HBlyot, t. VI I I ,  p. 445, prbtend que 
c'est une iuvention. 11 faut cependant qu'il en ait 
6tB queation de quelque mrni&re, puisqu'on en parle. 
N'y aurait-il pas 18 dedans I'idde-m&re dea invalides 
de Louis XIV ? 

Si I'on veul se faire un tableau complet de 
la chevalerie, on n'a qu'a prendre 1'Abre'gé de 
l'hisloire des ordres de chevalerie, par Dam- 
breville, la Collection historique des ordres de 
chevaíeriecivils et militaires, par A. Perrot, et 
l'ouvrage de M. Aug. Wahlen: Ordres de cheva- 
lerie et marques d'honneur, publib a Bruxelles. 

Voici les ordres actiieiiement existants : 
ANHALT-DESSAU. - Ordre d'Albert ¿'Ours, fondtj 

par les trois princes duc Henri d'bnhalt- 
Cmthen, duc Léopold-Frédéric de Dessau, 
duc Alexandre - Charles de Bernbourg, le 
18 novembre 1836. 

AUTRICHE. - Toison d'or, par Philippe 111, le 
Ddbonnaire, le 10 janvier 1430. 
- Ordre militaire de Marie-Thérese, par l a -  

rie-Thé?se, le  18 juin 1757. 
- Saint-Elienne de Hongrie, le 8 janvier 1808. 
- Cozironne de fer ,  par Napoléon, le 5 juin 

1805; restauré par Franois Ier en 18 16. 
- Léopold, par Franrois ler, le 8 janvier 1808. 
- Frangois- Joseph, par Fran~ois - Josepb, le 

2 décembre 1819. 
- Ordre mililaire d'Élisabeth - Thérese, par 

Élisabeth-~liristine, en 1750. Renouvelé, 
chang6 de forme eii 177 1 par larie-ThCrese. 
Kombre de 20 clievaliers porte a 2 L .  

- Ordre de ¿a Croix éloile'e (pour les dames), 
fonde par Eleonore Gonzague, mere de Léo- 
pold ler, le 18 septembre 1668. - Ordre teulo?zique, renouvelé et  changk par 
Francois Iir, le 28 juin 1840. 

BADE. - Ordre de la Maison el de Ea FidélilC, 
par le  margrave Charles-Guillaume, le 17 juin 
1715. 

- Mérite militaire de Charles-Frédér'c, par 
le grand-duo Cliarles-Frédéric, le  avril 
1807. - Lion de Zahringcn, par le grand-duc Cliarles- 
Louis-Frkdéric, le 26 déceinbre 18 12. 

BAVIERE. - Ordre de Saint-llubcrl, par Gé- 
rard V ,  duc de Juliers el Berg, en 1444. 

- Clicvalerie de Saint-Georges, par i'électeiir 
Charles-Albert (Cliar!es VII), le 28 mars 1729. 

- Ordre de Suilile-Elisabeth, par I'¿?lectricc 
Élisabetli-huguste, le 18 oclohre 1766. 
- Ordre militaire de MaxiniiZien-Josepli, par 

Masiinilicn-Joseph ler, le le' janvier 1806. 
- Mkrilc de la Cour de Bavidre, par Naxinii- 

lien-Josepli ICr, le 19 mai 1808. 
- Mé~-ile de Sainl-Wchel, par le roi Louis Icrt 

le 16 février 18?1. 
- Ordre roya¿ de Louis, par le  meme, le 

25 aoiit 1827. 
- Ordre de TI~ te se ,  par la reine Thbrese, Ic 

12 décembre 1837. 
- Ordre de Muxinlilien (arts et sciences), par 

hIaximilien 11, le 28 novembre 1853. 
- Saiwte-Anne d z ~  Couvent des Dames, a b111- 

nich, par l'électrice Anne-Marie-Sopliie, le 
6 décembre 1784. - Sainte-Anne du Coztvent des Dames, a 
Wurtzbourg, par la comtesse Anne-Marie dc 
Dernback, en 1714, restauré par Yélecteur 
Ferdinand, le 22 janvier 1811. 

BELGIQUE. - Ordre de ~ é o p o u  (civil et mili- 
taire), par Léopold le', le 1 1  juillet 1832. 
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BRÉSIL. - Ordre iatpérial de la Croix du  Sud, 
par don Pedro ler, fondateur de i'empire, le 
Ier décembre 1822. - Ordre de don Pedro le', par le meme, Ic 
16 avril 1826. 

- Ordre intpérial de la Rose, par le meme, le 
17 octobre 1829. 

- Ordre du Christ (civil, importé du Portugal), 
par don Pedro 11, le 9 septemhre 1843. 

- Saint-Bento d'Auiz,ideni, idem. 
- Saint-lacques de ~Épde,  idem. idem. 
BRUNSWICK. - Ordre d'HenriCe Lion (civil et  mi- 

litaire), par le duc Guillaiime, le 25 avril183 'i. 
DANEIIIARK. - Ordre de Danebrog, par Valde- 

mar 11, en 121 9 ;  rétabli, en 1671, par Clire- 
tien V, qui Iiii donna, en  1693, de  nouveaux 
statuts, d'apres lesquels il n'admet que cin- 
quante chevaliers ayant vingt-cinq ans re- 
volus. Ces dispositions paraissent tombkes 
en désuetude. 

- Ordre de l'É/éphant, fondk, dit-on, par Ca- 
nut YI, devant Saint-Jean-$Acre, a la Un du 
douzieme siecle; rbtabli par Chrktien ler, en 
1462; modiilé, en 1693, por Chrétien V, dans 
ses statuts, qui n'admettent, sans compter 
les priiices du sang, que trenle chevaliers, 
igks de  trenle ans, lutliériens, et chevaliers 
de i'ordre de Danebrog. - Grand ordre da- 
nois civil et militaire. 

DEUX- SICILES 1. - Snint- Janvicr, par Char- 
les 111, dlEspiigne, le 3 janvier 1738. 

- Saint-Ferdilzand et du Mki te ,  par Ferdi- 
nand IV, le ler avril 1800. 

- Ordre Constnnlinien, fondé, dit - on , par 
Constantin, en 317. Relevé ou creé sous le 
nom de : 

- Ordre militaire de h s t a n t i n ,  par Isaac- 
Ange Comnene, en 11 90. 

- Ordre royal et militaire de Sainl- Georges 
de la Rdtinion, par Joseph-Bonaparte, le 24 
février 1808 ; releve par Ferdinand Ier , le 
le' janvier 1819. 

- Ordre de Frangois Ier, par Francois Ier, fe 
28 septembre 1829. 

- des Deux- Siciles (conservé, mais changé), 
par Joseph-Bonaparte, le 24 février 1808. 

ESPAGNE. - Ordrc militaire de Calatrava, par 
Sancho 111, roi de Castille, en 11 58. 

- Ordre militaire de Saint-Jacques de ~ ' É p k ,  
fonde par freiee chevaliers rdiinis contre les 
Maures, en 1 170 ; approuvé par Alexandre 111, 
le 5 ji~illet 1175. 
- Ordre militaire d'Aicantara, fondé par 

l'abbé de Fitero et iin moine de Clteaux, qui 
défendent le fort de Calatrava contre les 
Maures, en 1158 ; connu d'abord sous le 
nom de Saint-Jean dn Poirier; approuvé par 
Alexandre 111, le 2 decembre 1177. 

- Ordremilitaire de Nolre-Dame de Montessad, 
par Jacqiies 11, roi d'Aragon, en 13 16. 

- Toison d'or, par Pliilippe 111, duc de Bour- 
gogne, le 10 janvier 1429. - Ordre de Charles Z I I ,  par Charles 111, le 
19 septembre 1771. 

1. Nons crovons devoir donner les Denx-Sicilea. 

ESPAUNE.- Ord~~edeMai-ie-Louise, par CharleslV 
(reine Marie-Louise), l e  19 mars 1792. . 

- Ordre rnilitaire de Saint-Ferdinand, par les 
Cortes di1 royaume, le 31 aoiit 181 1. - Ordre militaire de Sainte-HermengZlde, par 
Ferdiuand VII, le 28 novembre 18 14. 

-- Ordre antérica.in et  royal d'lsabelle la 
Calholique, par Ferdinand YII, le 24 mars 
1815. 

ETATS DE L'BGLISE. - Ordredu Sainl-Sépulcre, 
a Jerusalem, par GodeFroy de Boiiillon, en 
1099. Renouvelé par Alexandre VI, en 1496. 
L'ordre de Malte a kt¿? réuni au Saint-Sé- 
pulcre. 
- Ordre du  Christ, par Jean XXII, en 13 19. 
- Ordre de l'Eperon d'or (aujourd'hui Sainl- 

SyEvestre), par Pie IV, a ct? que l'on croit, en 
1559, pour la défense du pouvoir temporel 
des papes. - Ordre de Saint-Grégoire, par Grkgoire XVI, 
le lec septembre 1831. 
- Ordre de Saint- Jean- Baptiste de Latran , 

a Jérusalem, par Pie IV, en  1560. 
- Ordre de Pie IX, par Pie IX, le 17 juin 1847. 
PRANCE. - Voy. Légion d'honneur. 
GRANDE -BRETAGNE. - La Jarretidre , par 

Edonard 111, le 19 janvier 1350. 
- Ordre du Bain, les uns disent Dar Richard 11. 

d'autres par ~ e n r i  IV, en  1369. Modiué en 
1725, 1815 et 1847. 

- 0rdre du Ch~rdon o11 de Saint-André, attri- 
bue encore a Henri IV, en 1399. Restaure 
par Georges Ier, le 18 mai 1725. - O d r e  de Saint-Patrice (Irlande), par Geor- 
ges 111, le 5 fevrier 1783. 

- Ordre de Victoria Ire (militaire , pour les 
Indiens indigknes), le ter mai 1837. 

- Ordre de Saint- Michel et  Sainl- Georges 
(pour les lles loniennes), par Georges 111, 
le 27 avril 1807, publié le 12 aoht 1818. 

- Ordre de l'Étoile de l'lnde, cree par la reine 
Victoria, le 25 juin 1861. 

GR~CE.  - Ordre d u  ;Sauveur , par Othon lar, 
le  1" juin 1834. 

HANOVRE. - Ordre des Guedfes, par Georges , 
prince régent d'hngleterre, le 12 aoht 1815. 
Restauré par Ernesl Ier Auguste, le 20 mai 
1841. 

- Ordre de Saint- Georges, par Ernest Ie: le 
23 avril 1839. 

HE~SE BLECTORALE. - Ordre du Mérite mili- 
taire,  par le landgrave Frédéric 11, le 25 fé- 
vrier 1769. 
- Ordre domestiqzte' du  Lion d'or, par l e  

meme, le 14 aoOt 1770. 
- Ordre du Casque de fer, par i'klecteur GuiC 

laume le: le 18 mars 18 14. 
- Ordre de l'édecteur Guillaume, par i'8lec- 

teur Guillaume 11, le 21 aout 1851. 
HESSE GRAND-DUCALE. - O d r e  de Louis, par 

le grand-duc Louis ler, le 25 aoiit 1807. - Ordre de Philippe le Magnanime, par le 
grand-duc Louis 11, le 1 sr mars 1 840. 

ITALIE. - Ordre de l'dnnonciade, par le duc 
h é d e e  VI, en 1360 ou 1363. 

qu'un grand nombre de personpes encore vi: 
vaates portent les d6eorations de cet Etat. 1. Ila~isordtn. 
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ITALIE. - Ordre de Saint-Maurfce et Saint- 
Larare, p?r le duc Amédée VI11 en  1434, 
et le roi Victor-Emmanuel, le 27 décembre 
1816. 

- Ordre militaire de Savoie, par Victor-Emma- 
nuel, le 14 aofit 1815. 

- Ordre civil de Savoie, par Charles-Albert, 
le 29 octobre 1831. 

MARINO (SAN-). - Chwalerie de San-Marino, 
par le Grand-Conseil souverain de la rkpu- 
blique, le 13 aoht 1859. 

~IEXIQUE. - Notre-Dame de la Guadeloupe, par 
Iturbide. Retabli le 13 aodt 1859 par le pré- 
sident Antonio Lopcz de Santa-Anna. Retabli 
de nouveau par la Commission nationale, en 
1863, apres l'eqtrbe des Francais a Mexico. 

MODESNE. - C'Aigie #Este, par le duc Francois V, 
le 27 décembre 1855. (Voy. la note aux DEUX- 
SICILES.) 

MONACO. - Ordre de Saint-Charles, par le duc 
Charles 111, le 15 mars 1858. 

R'ASSAU. - Ordre d u  Lion d'or, par le duc 
Adolphe, le 16 mars 1858 (en commun avec 
les Pays-Basi. - Ordre civil etmililaive d'ddolphe de Nassau, 
par le meme, le 8 mai 1858. 

OLDENBOURG. - Ordre d u  mdrile de Piewe- 
Fréderic, par Pierre-Fredéric-Auguste, le 27 
iiovembre 1838. 

PARME. - Ordre Consdantinien. (Voy. plus haut 
DEUX-SICILES.) 

- Ordre de Saint-Louis, par Charles 11, aritre- 
fois duc de Lucques. le 22 decembre 1836. 

PAYS-BAS. - Ordre militaire de Guillaume, par 
Guillaume P, le 30 avril 181 5. 

- Le Lion ne'eriandais, par l e  meme, le 29 
seplembre 18 15. 

- Ordre de la Couronne de chéne, par Guil- 
laume 11, le 29 décembre 184 1. 

- Ordre du Lion d'or de la maison de Nassau, 
par Guillaume 111, le 29 janvier 1858. 
(Ces deux derniers pour le Luxembourg.) 

PERSE. - Ordre du Lion el du  Soleil. Date et 
fondateur incertains, on dit en 1808. 

PORTUGAL. - Ordre du Christ (ancien ordre 
des Templiers), par don Denis, en 13 17. 

- Ordre d'Aviz, par don Alphonse Ier (Henri- 
quez), le 13 aoDt 1162. 

- Sainl-Jacques de FEpá (ordre religieux se- 
culier jusqu'en 1789), fonde par don Al- 
phonse 11 en  1177. 
- Ordre de la Tour et de FÉpée, par don Al- 

phonse Y, en 1459. 
- Ordre de Notre-Dame dc la Conception de 

Villa-Viciosa, par Jean VI ,  le 6 fevrier 181 8. 
- Ordre de ~ainte-Élisabeth (pour les dames), 

par Jean, prince regnant, le 4 novembre 
1801. 

PRUSSE. - Ordre du Cygne (pour dames), par 
1'Clecteur Fredbric 11, en 1440. Ses statuts 
datent du 15 aodt 1443. Renouvel& par Fré- 
déric- Guillaume IV le 24 decembre 1843. 
- Aigle noir, par le roi Frkdéric le: l e  18 jan- 

vier 1701. 
- Aigk rouge, par Georges-Guiliaume, prince 

héreditaire de Brandebourg-Anspach et Bay- 
reuth, 1705 et 1712. 

PRUSSE.- Mdrite par le prince Charles-  mi le, 
militaire, i en 1665, plus tard, en 1685, 

- Mérite civil, sous le nom de : - O d r e  de la Générositd, rCorganis6 en  1740 
par Frédbric 11 comme ordre pour le Merite 
civil ct militaire: e l  de nouveau Dar Frkdéric- 
Guillaume III en'l 810, comme oidre du Nerite 
militaire, auuuel Frkdkric-GuillaumelV aiouta. 
le 31 mai l a 2 ,  la classe civile pour 1;s ar: 
tistes et les savants. 

- Ordre de Srrint-lean, par Frédéric-Gnil- 
laume 111, le 23 mai 1812. RBorganisé le 15 
octobre 1852. 

- Ordre de la Croix de fer, par Frkdkric-Guil- 
laume 111, le 10 mars 18 13. 

- Ordre de Louise (pour dames), par FrBdBric- 
Guillaume 111, le 3 aoht 1814. 

- Ordre de la maison de Hohenzollern, par le 
prince FrédCric-Guillaume, le 5 décembre 
1841. Accepté en  1851 par Frkdéric-Guil- 
laume IV. Eiargi le 18 octobre 1861 par le 
roi Guillaume. 

- Ordre de la Couronne, fondé par le roi Guil- 
laume Ier, le 18 octobre 1862. 

Russr~. - Aigle blanc, par Ladislas IV, roi de 
1)ologne. en 1325. 

- Saint-dndré, par Pierre Ier, le 11 decembre 
1698. 

- Ordre de Sainle-Calherine, par le meme, eu 
1714. - Ordre de Saint-Alexandre-Newski, par le 
mCme, en 1722. 

- Ordre de Sainte-Anne, par le dnc Cliarles- 
FrBdéric de Schleswig-Holstein, le 14 fevrier 
1735. 

- Ordre de Sta~zislas, par le roi Stanislas 11 de 
Pologne, le 7 mai 1765. 
- Ordre de Saint-Ceorges, par Catherine 11, le 

7 decembre 1769. - Ordre de Saint-Vladimir, par la meme, le 
4 octobre 1782. 

SAXE (royaume de].- Ordre militaire de Saint- 
Aenri, par Auguste 11, le 7 octobre 1736. 

- Ordre de la Couroltne de rue, par FredBric- 
Auguste Ier, le 20 juillet 1807. 

- Ordre d u  Mdrite, par le meme, le 7 juin 
1815. 

- Ordre d'Albert, par Frederic-Auguste 11, le 
31 &cembre 1850. 

SAXE-WEIMAR. - Ordre du Faueon blanc, par 
le duc Ernest-Auguste, le 2 aodt 1732. 

SAXE (duclié de). - Ordre de la maison Ernes- 
tine, par Frédkric le; de Saxe-Gotha, en 
1690, comme : 

- Ordre de l a  Frobité allemande, renouvele 
par les ducs Frkdéric d'Altenbourg, Ernest 
de Cobourg-Gotha, Bernard-Eric-Freund de 
Meiningen, le 25 dbcembre 1833. 

SUBDE et NORWEGE. - Ordre d u  Sdraphin, par 
Nagnus Ier (Ladislas), en  1260 ou 1285. 

- Ordre du Glaive, par Gustave Wasa Im, en 
1 122. 

- Ordre de Z'Étoile, par Frédéric Im, le 28 
avril 1748. 

- Ordre de Wasa, par Gustave 111, le 26 rnai 
1772. Pour encourager l e  commerce et  les 
sciences qni se rapportent a l'agriculture. 
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S d n ~  et NonwGcs. - Ordre de Charles X I I I .  
par Cliarles XIII, l e  27 uiai I811. 

- Ordre de SaZizt- Ola& par le roi Oscar, l e  
21 aobt 1847. 

TOSCANE. - Ordre de Saint-~lienne (supprimb 
en novembre 1859). 

Ordre du mérile de Sainl- Joscph (sup- 
primé le 19 mars 1860, par decret du gou- 
vernement provisoire). 
- Ordre de la Croix blanche, par Ferdi- 

nand 111, grand-duc de  Wurtzboug, en 
1814. 

- Ordre de Suint-Georges (merite militaire), 
par Charles-Louis, duc de  Lucques, le le* 
juin 1833. 
- Ordre de Saint-Louis (mérite civil), par le 

meme, le 22 decembre 1836. 
TIJRQUIE. - Ordre impérial de Medjidié (SOUS 

le patronage spCcial du sullan), aoiit 1852. 
- Ordre de la Gloirc! (Kischan-Iftikar) , par 

Malimoud 11, le 19 aoht 1831. 
- Osinunitl, fondé en 186 1 par Abdul-Azis. 
WURTEMBERG. - Ordre du Mérile ntililaii+e, 

par le duc Charles-EiigBiic, le 11 février 
1759. 

- Odre  de la Couron?ie de Wurlemberg, par 
le roi Guillaume ler, le 23 septembre 18 18. 

- Ordre de Frédiric, par le meme, le ter 
janvier 1830. 
Dans tous les pays, il faut. pour accepter 

un ordre étranger ct cn porter les insignes, 
I'autorisation du soiivcrain rlii pays aiiqiiel on 
appartient. En Angleterre cette autorisatioii 
n'est accordee qu'aux militaires. En France 
cette matiere est réglée par le décret du 13 juin 
1853 qui Gxe un tarif de droits i payer en 
faveur de la caisse de la LCgion d'lionneur. Poiir 
les croix portées a la boutonniere on doit 
60 fr.; pour les croix portees au cou, 100 fr.; 
pour les plaques, 150 et pour les grands cor- 
dons, 200 fr. C. CHANPSEIX. 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. L'ad- 
rninistration est I'instrument au moyen duque1 
le gouvernernent rernplit ses fonctiona - ou s i  
I'on veut, une grande partie de ses fonclions. 
Cette restriction ne diminue pas I'intertlt qu'a 
tout gouvernement i perfectionner I'adminis- 
tration. L'oiivrier ne clioisit-il pas ses oulils avec 
beaucoup de soin, convajncu qu'il est de tirer 
plus de proíit d'instruments parfaits? El  le gou- 
vernement serait indiffkrent a la valeur de ses 
agents ? 

Or, on peut soutenir qu'il y a indiffkrence en 
France, puisqu'ü y a peu ou point de mesures 
prises pour assurer le recruternent d'individus 
convenablement prepares pour leurs fonctions, 
piiisqu'il n'y a pas de garaniies legales pour 
les fonctionnaires administratifs, et que I'avan- 
cement depend rarement du merite, mais ge- 
neralement d'un concours de circonstances ou 
le hasard et la faveur entrent comme elérnents 
importants. Le merite peut meme &re, dans 
certains cas, un inconvénient. Dans des condi- 
tions aussi. d&favorables, beaucoup d'homines 
distingues aiment mieux suivre une autre car- 
riere. 

Autrefois, on justiflait (t res-mal selon nous) 
l e  refus d'établii des condilions d'admission et  
des r6gles d'avanccment par I'argurnent qiie 
voici: Xous sommes responsables, disaicnt Ics 
miiiistres, donc il faut que nous puissions choi- 
sir des agents qui aient notre contiance. C'est 
iine íin de non-recevoir, mais ce n'est pas un 
a:giiment. Apparemmcnt les miiiistres - 01% 
niilres fonctionnaires superieurs - ne prkteu- 
d a i ~ n t  pas prendre des hommes incapables de 
rerop!ir :'emploi; s i  cela etait, on n e  l'avoucrait 
pas. Quant a la conflanre, a quoi peut-elle s'ap- 
pliquer? AUX secrets a garder? - 11 n'y en a 
gukre. Les mesures prises dans I'intéret gknC- 
ral peuvent supporter la publicite. - Aiix rna- 
nicments de fonds? - 11 n'y en a pas pour les 
fonctionnaires dont il s'agit. - A leur soumis- 
cion, leur obéissance? - 11 serait absurde d'en 
douter. - AleurcapacitC? -hiais pourquoi alors 
ne  pas demander des dipldmes. Le dPsir d'avoir 
la main libre etait un sin~ple penchant non rai- 
sonné. 11 s'appiiyait d'ailleurs sur des vues peu 
flatteuses pour I'administration, que tout le 
monde cst censé connaitre en naissant, et peut- 
elrc eiicore sur la repugnance d'assumer la 
ticlie d'une réorganisation serieuse. 

On pourrait soutenir que le pouvoir illimitt5 
des ministres sur les fonctionnaires qui lcur 
sont subordonnes es1 sans utilitk pour le ser- 
vice et  qu'il peut meme etre nilisible. II es1 des 
pays au moins aussi bien administrks que la 
France, ou les fonctionnaires sont inamovibles. 
et d'aulres ou ils le sont a peu pres; ces dis- 
positions cxirtaieiit dans pliisieiirs ktats aiie- 
rnands avant le régirne constili~tionnel, et  les 
chambrcs n'ont eprouve aiicun besoin de les 
supprimer. iIlnlgre les attaques plus ou moins 
fondées dont la nBiireaiicratien a été I'objet en 
Allemagne, on trouve dans plusieurs constitu- 
tious la disposition expresse , que le gouver- 
nement ne pourra refuser aux foncfionnaires le 
conge nécessaire pour siéger a la Chambre, e t  
cela (gknkralement) sans réduction dans leur 
traitement. L'annke 1863 amt?me vu en Prusse 
le fait peut-&tre unique dans les annalcs par- 
lementaires, que le miniathre a mis des obsta- 
cles a I'Clection des fonctionnaires et que I'op- 
position a fait de grands efforts en leur faveur. 
C'est que les fonctionnaires prussiens jouissen: 
d'une indkpendance relative, et  savent en  faire 
un usage honorable. 

Pourtant, le ministere prussien n'est pas dés- 
armé : il peut déplacer les fonctionnaires , les  
faire avancer et les mettre en disponibilitk, et  
ces pouvoirs, qui sont essentiels, le ministre 
les aurait en France corume ailleurs. 

I o u s  n'insislerons pas davantage. L'utilité 
de recruter convenablement le pcrsonnel ad- 
ministratif est trop evidente pour qu'on ose la 
contester 1. Quelques administrations ont m6me 
prescrit des conditions d'admission tres-con- 
venables (licencie en droit), d'autres des con- 
ditions moins suffisantes (bachclier es lettrcs), 

1. Cependant le aecrbtaire gbn6ral d'un ministbre 
a refue6 un ienne homme . osrce ou'il a recu un 
grand prix de"l'~niverait6: ; 6eux qu; sont insiruik, 
ont trop de prhtentions a I'iualicemeut,a aurait-il dit. 
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d'autres encore, par pur respect pour le prin- 
cipe, des conditions vraiment risibles (savoir 
lire, kcrire et calculer et posseder quelques aii- 
tres notions aussi t518mentaires). Dans certains 
cas, il y a un examen spkcial, et  une fois entré 
dans les cadres, on peut, le temps, les chaiices 
ou la faveur aidant, moiiter jusqu'au haut de  
I'echelle. 

11 y aurait certes mieus a faire. Le diplbme 
de  licencie en droit offre sans doute des garan- 
fies de capacite, mais il n'est pas assez special. 
On I'a pensk dans quelques pays voisins, et 
parmi eux, c'est la Prusse qui exige la prepa- 
ration la plus serieuse. Les jeuncs gens, aprbs 
avoir fait leurs Iiiimanitks et suivi pendant trois 
ans les coiirs de la faculte de droit - ou ni le 
tlroit public, ni l'économie polilique, ni  la sta- 
tistique n e  sont negligés - passent un preniier 
examen qiii leur procure le titre d'auditeur. 
11s entrent ensuite dans l'adminislration comine 
stagiaires, et  aprCs deux ans au moins, ils s e  
soumetteut a un nouvel examen, tout pratique, 
qui leur fait obtenir Ic titre de  reférendaire. 
Apres un second stage, ils doivent subir le 
grana! examen, et s'ils obtiennent le titre d'as- 
sesseur, ils sont consideres dignes d'&tre cliar- 
ges d'une fonctioii publique, qui leur vaut le 
iitre de conseiller: dans I'administration de I'in- 
terieiir on est conseiller de goiivernement, 
dans celle des flnances, conseiller cle flnances, 
ct ainsi de suite. 11 est inutile de dire qu'on 
~i'irnpose ces conditions qu'aiix fonctionnaires, 
tnndis qii'on ne demande aux simples employes 
que les connaissances Clkmentaires ordinaires 
et iiolamrnent une belle ecritiire. 

Pour qu'une organisation , sinon semblable, 
du moins analogue, pbt etre ktablie en France, 
il faudrait sans doute coinmcncer par faire de 
la dbcentralisation une vérite, diminuer (par 
voie d'extinction) le nombre des employes, et 
retribuer mieux ceun qui restent. Puis, il fau- 
drait necessairement skparer les fonctionnaires 
des employes, imposer aux premiers des con- 
ditions au niveau des besoins de notre civili- 
sation, et ii'exiger des autres que les qualites 
secondaires. niais toiijoiirs utiles, que leur em- 
ploi comporte. 

Les aspirants fonctionnaires devraient nCces- 
sairement avoir les dipldmes de baclieliers es 
lettres et bs sciences. et  avoir siiivi les cours 

trouvb le moyen de se prkparer sullisamment 
a leurs fonctionsl, On pourrait encore penser 
que l e  coiiseil d'Etat n'a pas assez d'attribu- 
tions pour les occuper d'une manibre instruc- 
tive. Quelques auditeurs sont adjoints sans 
doute comme stagiaires a certaines administra- 
tions, et  ce  stage est utile, mais nous nous oc- 
cnpons de  w qui devrait preceder le stage. 

Une fois nomme. le fonctionnaire devrait 
jouir de certaines garanties assurees par une 
loi. Le grade devrait &re une propriktk comme 
celui d'oliicier ou d'ingenieur. Nous sommes 
sur que la forte organisation de  ces corps est 
pour quelque cbose dans la rkputation dont ils 
jouissent. 11 devrait y avoir, pour les fonction- 
naires . comme pour les employks , des rkgles 
fixes d'avancement, en partie au choix, et en 
partie a I'anciennete, peut-&re aussi la pension 
(uoy.)  devrait-elle etre un peu plus avantageuse 
lant pour eux que ponr leiirs reuves. 

Ainsi organisbe, l'administration disposerait 
de l'elite de la nation, ce qoi ne serait pas sans 
irnportance pour la prosperité et meme pour la 
liberté, car meme sous un régime decenlralise, 
I'administration conserve encore une influence 
considerable sur le pays. 

On dira peut-&re qu'on peut s'en passer, 
piiisqu'on a marché jusqu'i présent sans pos- 
seder celte organisalion; on pourrait repondre 
qu'il y a des pays florissanls, bien qu'il n'y ait ni 
niinistere de l'instruclion publiqiie, ni ministere 
des cultes, ni ministCre de la jiistice, ni mi- 
nistbre des travaiix piiblics, de I'agriculture et  
du commerce. Pense-t-on que ce soit 1A un ar- 
gument poiir supprimer ces services cliez nous? 
Et si quelque novateiir hardi voulait soutenir 
qu'on devrait prendre une mesure aussi radi- 
cale, on pourrait encore trouver bon de rkcla- 
mer des garanties pour les adniinistrateurs 
restes deboiit. Une organisation dkfectueuse se  
venge t6t ou tard, l'administralion anglaise l'a 
vu en Crimbe, mais elle a su profiter de l'en- 
scignemen t. 

Voili donc comment les adminislrations de- 
vraient &re cornposkes pour remplir convena- 
blement leiir but. Nous demauderons mainte- 
nant s'il n'existe aiicun moyen de neutraliser 
la tendance a la roiitine qu'ou leiir reproche. 

Distinguons. L'adniinistration ri'est pas faite 
noiir innover, mais Daur aaiilicruer, et nombre 

tl'unefaculted'administration. Cette facultkren- ;le formalitls' qii'on-met Sur son compte, ont 
fermerait des chaires ou le droit serait e n s e i ~ n é  6tB imaginees coriitre elle, B titre de contrdle. 
- un peu autrement qiie pour les l&istes--, 
mais aussi des chaires d'administratiou, d'Cco- 
iiomie politique, de Gnances, ctc. ; il y aurait 
des examens el lafaculté confbrerait les diplb- 
mes de  bachelier, de  licencie et de docteur. 
On pourrait ajouter, comme pour les avocats, 
nn stage de ddex ans. 

C'est parmi les Iiommes ainsi prkparks que 
I'admiiiistration devrait s e  recruter. 

11 existe en France, il est vrai, une autre pb- 
pinikre encore de  fonctionnaires, ce '  sont les 
auditeurs au conseil d'Étal; rnais, d'une part, 
leur nombre est trop limitk pour satisfaire i 
tous les besoins, et d e  I'aiiire, cominent sont- 
ils recrutes eux-memes, c'est-a-dire, ou ont-ils 

~u'banmoins, ces justes réserves faites, il y aura 
toujours un certain fonds d'inertie a vaincre, 
inertie r~ui  est propre a tout corps nonibreux, 
qu'il depende de I'État ou d'une entreprise pri- 
vce. Piiis, pour innover ulilement, il faut du 
savoir et de l'expbrience; certes, malgk son 
organisation dkfectueuse, l'administration ne  
mauque pas d'hommcs qui rkunissent ces con- 
ditions, mais comment leiirs idees peuveni-elles 
s e  faire joiir? Dans l'ktat actuel des choses, 
elles courront le risque d'etre mal r e y e s  - ou 
au moins d'etre enterrées. L'hontme a iddes 
s'expose a perdre ses chances d'avancement. 

11 faudrait donc creer un orgaue spkcial pour 
le progres. 11 existe deja, dans quelques ecoles, 
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des aconseiZs de perfectio7znentent~ : un admi- 
iiistrateur distingue, dheloppant cette idée et  
la rnodifiant avantageusemei~t , voudrait voir 
creer des comités d'étude dans cliaque grande 
adrninistration. Ces comités seraient composés 
de fonctionnaires et d'einploy6s de divers gra- 
des, aiicicns et jeunes, auxquels on adjoindrait 
au besoin quelqiies personnes prises en deliors 
de l'administralion. Les inembres dc ces comi- 
tés cliangeraient toiis les denx ans, pour qu'ils 
nes'endormissentpas. Onles prendraitparmiles 
plus capables de  l'administration, pendant deux 
ans ils ii'aiiraient qu'a discuter les moyens de  
progres et de siniplilicalion, et a faire des rap- 
ports sur les questions discutées; p i s ,  ils ren- 
lreraient dans les cadres avec avaiicemcnt. 11 
s'établirait ainsi une vci'itable kmulatioii dont 
le pays tirerait grand prollt. Cette idée semble 
mériter d'btre prise en considbration, et nous 
la consignons ici, dans I'espoir qu'on fera un 
joiir une tentative pour la riialiser. 

En altendant , le seul moyen de progrbs qiii 
existe, c'est la publicilk, la ou rcgne la libertt? 
de la presse. Encorc faudrait-il quc les jour- 
naux s'occunasscnt iin Deu ~ l u s  aii'ils ne l'ont 
fait jusqu'i 'ce jour des' quehion; intérieurcs. 
11 faiidrait aiic le i)iiblic s'intL;i'essiil Pgalcmciit 
plus aux iffaii~es'du pays qu'aiix dr&nements 
qu i se  dbroulent cn Cliine et au Japon. 

Xous avons donné l'organisation actuelle de 
la France aiix mots Administration, Arrondis- 
sement , Bureaux, Bureaucratie, Communes, 
Conseil d'État , Décentralisation , Départe- 
ment, fonctionnaires, France, Justice admi- 
nistrative, MinistBres, Police , Prhfectures, 
ctc., et I'on trouvera des notion,~ sur l'organisa- 
tion administrative des aiilres Etats aux arlicles 
consacri.~ a cliaque pays. Nous iious bornerons 
donc a presenter ici, en quelques traits, un ta- 
bleau d'ensemble, en ce qui concernc IaFrance. 

Au-dessus de I'admiiiist ration plane le gou- 
vernenient, cornposé de I'Empereur, du Sénat, 
du Corps Iegislaiif, du conseil d18tat et des mi- 
nisires. Lesminislrcs et le conseil d'htntforrnent 
en meme temps le degré superieur de l'admi- 
riislration. Le second degré cst formé par les 
prttfeta, secondés par les sous-prkfets et  par 
divers agents spdciaux; au troisiknie dcgré 
correspondent le maire et divers agents infé- 
rieurs. 

A cliaqiie degrt! nous trouvons l'action, re- 
préseutée par iin fonctionnaire unique, et le 
conseil, representé par iine assemblee, puis - 
aux deux degrés supcricurs - des tribrinaux 
spéciaiix, cliargés de la justice administrative. 

Au haut de l'éclielle, ce  sont les miriistres 
qui ágissent , cliacun dans son departement. 
Cliaque ministre cst sccondé par des directeurs 
gc'iiiiraux, dcs directeurs et des cliefs et em- 
ployés de divers grades, et  il s'appuie sur des 
conseils et des comitds , dont I'énumération 
rious conduirait trop loin. 11 peut en ontre de- 
riiander des avis au cons,eil d'Etat. (Voy. ce mot.) 
C'est aussi le conseil dlEtat qui juge endernier 
ressort le contentieux administratif. La cour des 
comptes revise les comptes des agents du Tré- 
sor et des receveurs des villes ayant un revenu 

de  plus de 30,000 fr.; elle est en mkme temps 
I'instance d'appel pour les comptes de  moiiis 
de 30,000 fr. qui sont r h i s é s  en  premier lieu 
par les conseils de prkfecture. 

Dans les déparlements, c'est le prkfet qui 
est cliargé de l'aclion; le conseil général donne 
des avis, ct le conseil de préfecture juge le 
contentieux (et donne des avis dans certains 
cas). Le préfet a le double caractere de repré- 
senter le gouvernement dans le département 
(il est le subordonné de  tous les ministres, 
quoiqu'il soit nommé sur  la proposition du mi- 
iiistre de I'intérieur) e l  de  représenter le dépar- 
tement vis-a-vis du gouvernement et des tri- 
biinaux. Divers ministres ont encore des agents 
dans les departements (directeurs des contri- 
butions directes, payeurs, receveurs généraux, 
conservateurs des forets, ingénieurs, etc.). 

Enfin le maire est assisté d'un conseil muni- 
cipal. et il a le double caractere d'btrc le fonc- 
tionnaire du gouvernement et celui de la com- 
mune. 

Les poiivoirs de  cliacunde ces fonctionnaires 
ct  de ccs conseils ont été fixés par les lois, et 
fitant donnés les principes qui gouvernent 
loute l'organisation, on n e  saurait nier que ces 
lois n e  soíent L'tablies avec une logique admi- 
rable. Aussi sont-ce les principes qu'on altaque 
ct qu'on désire voir modilier dans un sens plus 
liberal. Or, relativement i l'administration, etre 
liliéral c'est demander qu'on en élargisse les 
niailles trop serrees, qu'on en supprime les re- 
glenients trop n~ombreux qu'on en restreigne 
le domaine par trop étendu. NAURICE BLOCK. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. L'examen 
de l'organisation judiciaire comporte, a la foie, 
la recherche des principes généraux qui la do- 
miiient, l'étude des institutions qiii la campo- 
sent, et la connaissance des agents el  des 
rnoyens employes pour en assurer l e  fonction- 
nement. 

C'est pour assnrer le respect aux lois et leor 
íidCle execution, que ces institutions ont kté 
BLablies, car, sans elles, les lois resteraient 
iine lettre mortc, leurs plus sages dispositions 
seraient sans force, sans portée, sads résultats. 
Gardiennes des lois, c'est sous leur sauvegarde 
que sont placés la liberté, la slireti: des ci- 
toyens et tous leiirs droits civils et  politiques; 
aussi, les institutions judiciaires participent- 
elles presque directement de  la nature der, 
conslitutions politiques dont elles forrnent nn 
complément nécessaire, et  il n'est pas une 
constitution, ni une cliarte octroyée ou con- 
quise, qui n'ait posé les bases du pouvoir judi- 
ciaire. 

Avec des institutions politiques libkrales, les 
institutions judiciaires sont larges, puissantes, 
fécondes et protectrices; ailleurs, elles sont 
étroites, incerlaines, impuissantes. A c6tk des 
libertés publiques s e  place tout naturellement 
un pouvoir judiciaire indkpendant, distinct du 
pouvoir de faire des lois et de gouverner; des 
juges a I'arbitraire desquels rien n'est laissé , 
clont les décisions consciencieusement inspi- 
rées et  dictées par le seulrespect des lois,sunt 
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respectees par les citogens, et  sont inviolables 
pour le pouvoir; des tribunaux également ac- 
cesibles a tous, permettant a l'accusation et 
a la défense de se  produire librement avec les 
garauties de publicité. Chezles nations asservies 
a un souverain ahsolu, a une aristocratie ou au 
despotisme populaire, la justice est, au con- 
traire, incertaine, ne  presentant aucune garan- 
tie serieuse aux citoyens; les compétences sont 
rariables,suivant la qualité des personnes et  la 
raison d'Etat; les acces du temple n e  sont facile- 
ment ouverts qu'i des privilégiés; la plainte est 
ktouffée, la defense psralyske; les instructions, 
dans leur marche secrete et ténébreuse, sont 
insuffisantes lorsqu'elles ne sont pas trompeu- 
ses ,  et Cgarent la justice au lieu de l'éclairer ; 
l e s  juges sont exposes aux haines privées et 
aux persecutions du pouvoir,et leurs décisions 
ne  sont que trop souvent le resultat de l'inti- 
midation ou de la faveur, au lieu d'etre la con- 
sécration du bon droit. C'est ainsi que les 
institutions politiques, administralives et judi- 
ciaires d'un pays solidairement unies, s'amc- 
liorent ou s e  gateiit en meme temps, et que 
les progres ou la décadence sont d'autant plus 
rapides qu'on les retrouve a la fois dans toutes 
les branches du gouvernement. On peut cepen- 
dant afirmer qu'une mauvaise distribution de 
la justice est une des causes les plus actives 
d e  l'affaiblissement d'un Etat; et c'estavec rai- 
son que des esprits sérieux et clairvoyants ont 
soutenu que la justice etait le fondement des 
empires, et qu'elle pouvait seyle assurer leur 
stabilite. Recherchous donc les moyens d'avoir 
une bonne justice. 

Avant d'exposer les principes qui doivent 
dominer l'organisation judiciaire, présider a 
I'établissement des juridictions qui la compo- 
sent,et dbterminer les formes a suivre par ces 
juridictions ou devant elles,qu'on me permette 
de  pr6senterl'organisation actuelle de la France 
apres avoir retracé quelques traits del'histoire 
d e  nos institutions judiciaires. Je n'ai pas ;i 
faire ce travail pour les autres paps, parce qu'il 
s e  trouve deja dans les articles spéciaux qui 
leur sont consacrés. 

L'ktude des institutions judiciaires dans la 
periode gallique, en dehors de l'intéret histo- 
rique qu'elle pourrait présenter, donuerait lieu, 
a u  point de  vue poliligue meme, a bien des ob- 
servations dignes d'attirer l'attenlion, mais je 
me  bornerai a iudiquer qu'eu dehors du pouvoir 
confbre aux Druides statuant individuellement 
ou en  corps, dans des assemblees annuelles, 
une partie de l'administration de la justice était 
dévolue au chef politique. e t  une sorte de jus- 
tice patrimoniale et territoriale etait réservée 
aux grands propriétaires. 

Sous les Romains, la justice dans les Gaules 
Btait rendue principalement par les juridictions 
municipales avec une sorte de recours au prC- 
sident de la province. Des attributions judi- 
ciaires mal définies, s e  confondant avec le 
patronage qu'ils exerpient, continuerent a etre 
rbservkes aux grands proprietaires. La juridic- 
tion ecclksiastique qui, en deliors des matieres 
de foi et de discipline, avait trouvb dans la loi 

de Constantin de 331, la base d'une autorité 
judiciaire s'appliquant aux intkrets prives, Bteii- 
dait tous les jours le cercle de son action. 

Les premiers temps de la monarcliie nous 
reportent a une époqiie primitive de formation, 
ou les peuples de la conquete se melent auu 
derniers débris de l'empire romain. 11 est dini- 
cile, au milieu de cette liitte de races, de lois, 
d'institutions, de suivre a grands traits le de- 
veloppement d'influences si nombreuses et la 
marche d'eléments si divers, alors que, d'un 
autre CM, I'étude des details toujours longue 
et diilicile reste souvent incertaine. 

Les divers textes mis en relief par les re- 
cherches de nos devanciers nous montrent , 
sous les deux premihres races, la justice ren- 
due par les rois , les chefs militaires devenus 
seigneurs terriers, par leurs délégués et par 
des tribunaux constitues par eux. Quelques ai- 
faires sont portées devant I'assemblee de la 
nation, un nombre de  causes qui va toujoura 
en croissant est porté devant les juridictions 
ecclésiastiques. La surveillance du pouvoir 
roya1 semble s'exercer sur la plupart de ceur 
qui sont appelés a mettre en action ces iusti- 
tutions. Mais a mesure que les divers pouvoirs 
prennent de  l'exteiision et de la force, qu'ils 
sont parvenus a s'isoler les uns des autres, 
que I'autorité royale affitiblie ne leur sert plus 
de lien ui de direction, ces diverses juridic- 
tions s e  multiplient et apparaissent avec leurs 
conslitutions propres quoique mal dclinies, 
lcur autorité reelle quoique contestée et par- 
fois partagee. Ce pouvoir que les successeurs 
inhahiles de Charlemagne ont laisse se démem- 
brer et s e  perdre, il faudra des siecles pour 
le ressaisir et le reconstiluer, et  ce sera par les 
justices royales que nos souverains ramenant 
a eux les peuples auront raison de leurs ad- 
versaires. Ainsi notre histoire vériflera com- 
pletement cette parole de Loyseau : r Ressort 
de justice est l e  plus fort lien qui soit pour 
maintenir la souveraineté. n 

Les juridictions nombreuses qui ont fonc- 
tionné en France jusqu'au mornent de la revo- 
lulion francaise, peuvent s e  grouper sous qiia- 
tre divisions principales : 1 0  les juridictions 
royales comprenant les juridictions souveraiues 
sorties de la cour primilive di1 roi, et  parmi 
lesquelles se placent notamment le conseil, le 
parlement (voy.) et la cour des comptes; et les 
juridictions royales non souveraines telles quc 
les grands bailliages, les sén&cliaussees, i'ami- 
raute, la maltrise des eaux et forbts, etc.; 2" 
les juridictions seigneuriales si nombreuses et  
si variées ; 30 les jiiridictions municipales plus 
diMciles a retrouver et a suivre; 40 enfin les 
juridictions ecclésiastiques. 

Au moment de la revolution francaise la ré- 
forme de la justice fut coiisideree comme l'une 
des plus urgentes; comment souffrir plus long- 
temps. la multiplicité inflnie des juridictions 
inférieiires, l'action envahissante des autres. 
la vénalité des ofílces multipliés a l'exc¿!s 
pour creer des ressources au Tresor, les abus 
des justices seigneuriales, la longueur rui- 
neuse des procedures et  ces évocations qui 
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detournaient si souvent la justice de son cours. 
Cependant il ne faudrait pas exagérer a plaisir 
le mal déja bien grand, il faut reconnaltre que 
les justices seigiieuriales étaient alors a peu 
pres réduites a l'impuissance par les justices 
royales et que celles-ci auraient fonctionné 
avec la régularité désirable sans la confusion 
des pouvoirs et la grande diversitk des lois et 
coutumes. La vénalité des ofices (voy. Office), 
elle-meme , n'avait pas toutes les conséquen- 
ces faclieuses qu'elle aurait pu entrainer, car 
I'esprit de corps les atténuait, en faisant re- 
fuser par les anciens juges l'enregistrement 
des provisions et l'admission des Iiommes qui 
ne présentaient pas des garanties sufisantes 
de probité et  de moralité. Aussi vogons-nous 
Les orateurs de la révolution dans les assem- 
blées politiques iie point attaquer les hommes 
qui avaient Cté appelés a assurer le fonction- 
nement des anciennes institutions judiciaires 
dont ils demandaient le changement. 

Dans la nuit du 4 aoht 1789 une partie des 
anciennes jiistices fut siipprimée par I'Assem- 
blée nationale, la vknalité des ofices fut abolic, 
lagratuité de la justice décrétée. Quelquesjours 
apres, le 17 aoiit , Bergasse présentait un pro- 
jet de reconstitution de l'ordre judiciaire, projet 
incomplet, contenant cependarit certains prin- 
cipes iitiles. On lui substitua bientbt le projet 
présenté par Thouret, le 22 décembre. Cenoii- 
veau travail, beaucoup pliis net, plus complet ct 
plus pratique, portait le germe de notre oga -  
nisation judiciaire actuelle. Delly d'Agier pré- 
senta un contre-projet sans le formuler assez 
nettement. Les événements marchaient et fai- 
saient perdre du terrain au projet de Thouret, 
qui bientdt ne  parut pas sufisamment radical. 
Duport I'attaqua vivement et préseiita son plan 
pour l'établissement des jiirés en matiere ci- 
vile comme en matiere criminelle. Chabroud se  
joignit a Dtiport en faisant des propositions en- 
core plus avancées, et Siéyes publia son travail 
sur une nouvelle organisation de la justice el 
de la police en F~ance.  Hksitante aii milieu de 
ces propositions diverses ou des utopies dan- 
gereuses s e  trouvaient trop souvent melées 
aux idées sages et pratiques . I'Assemblee na- 
tionale décreta, le 3 1 mars 1790, qu'avant de 
rkgler I'organisation judiciaire, elle débattiait 
préalablement les principes qui devaient servir 
de base a cette organisation. En exécution de 
ce vote elle prit successivement dans ses séan- 
ces subséquentes diverses décisions : l o  11 y 
aura des jurés en matiere criminelle, il n'en 
sera pas établi en matiere civile. 20 La justice 
sera rendue par des tribunaux sédentaires. 
3 O  Il y aura deux degrés de jiiridiction en ma- 
tihre civile. 40 Les juges d'appel seront séden- 
taires. 5 O  Les juges ne pourront &re élus que 
pour un temps determine; ils pourront etre ré- 
élus sans intervalle. fiO Les juges seront élus 
par le peuple, et le roi ne poiirra refuser de 
donner son consentement i I'admission du juge 
ainsi nommé. 70 Les oficiers du ministkre pu- 
blic seront nommés par le roi, ils seront insti- 
tues a vie. 80 11 y auraun tribunal de cassation. 
90 Il y aura des tribunaux spéciaux de  com- 

merce. Ces bases etablies aprhs de longs dé.- 
bats, qui sont pleins d'utiles enseignements, 
1'Assemblée decréta, le 16aoBt 1790, sur le rap- 
port de Thouret, la loi concernant l'organisation 
judiciaire, que le roi sanctionna le 24 aoht sui- 
vant. On s'écarta dans laloi des solutions adop- 
tées antérieurement en rejetant l'institution des 
tiibunaux d'appel et rendant les tribunaux de 
district juges d'appel les uns des autres. On 
enleva l'accusation publique aux commissaires 
du roi. 

Dkja le décret des 8 - 9  octobre 1789 avait 
provisoircment modiGé l'ancien régime crimi- 
nel en régleinentant l'information antérieure a 
l'arrestation des prévenus, en dkcrétant la pu- 
lilicite de l'instruction et des débats, la défense 
des accusés. 11 avait arreté une classiílcation 
Iégale des faits punissables divisés en crimes, 
délits et contraventions. Les crimes etaient sou- 
mis aux jurys d'accusation, pliis aux tribunaux 
criminels aux lravaiix desquels un jury de ju- 
gement était appelé a prendre part. Les délits . 
étaient jugés par les tribiinaux correctioniiels, 
composés du jiige de paix et de ses assesseurs. 
Les contraventions etaient déférées aux tribu- 
nauxde police, composés de trois officiers muni- 
cipaux. La police judiciaire pour la recherche et 
la constatation des délits et des crimes était 
conférée aux juges de paix, a la gendarmerie, 
aux oficiers municipaux, aux commissaires de  
police et aux gardes. 

Sous l'Assemblée Législative et la Convention 
les institutions judiciaires se ressentirent des 
6vCnenients violents qui s e  succéderent, jours 
nefastes pendant lesqiiels fonctionna le tribu- 
nal révolutionnaire, commission sauglante qui 
frappait ses victimes, mais ne les jugeait pas. 

Divers projets de conslitulion fiirent soiimis 
i la Conven tion. Le premier est I'euvre de Con- 
dorcet, il conliait aux citoyens le choix di1 
jury, auquel il donnait une large part dans la 
justice criminelle. 11 soumettait les proces a 
des arbitres en premiere instancc et consti- 
tuait un jury civil, pour juger ces proces en 
appel. 11 substituait a la Cour de cassation des 
censeiirs judiciaires, élus pour deux ans, et s e  
traiisportant dans les départements. Ce projet 
iie put soutenir la discussion. Héraiilt de Sé- 
chelles lui en substitua un autre, qui, pré- 
sente le 10 juin 1793, fut sanctionné et qn'on 
désigne généralement sous le nom de Consti- 

'tution de i'an 11. Cette coiistitution, la suite 
de la discussion a laquelle elle avait donué. 
lieu, s'écartait beaucoup du projet primitif: 
elle proclamait l'uniformité des lois civiles et  
criminelles pour 1'Etat; consacrait le droit de  
soumettre les discussions a des arbitres; main- 
tenait les juges de paix, en coníiait le choix 
annuellement a i'élection; instituait des ar- 
bitres publics élus chaque année d a n ~  les as- 
semblées électorales, leur donnait le pouvoir 
de statuer en dernier ressort sur les affaires 
non terminées par les juges de paix et les ar- 
bitres volontaires, elle les obligeait a jiiger 
sans procédure, sans défense orale ou écrite, 
en délibérant et  opinant a Iiaute voix en pu- 
blic. Au criminel nul ne pouvait &tre mis en 
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nccusation que  par des jurés, et ne  pouvait 
Ctre jugd balement que par des jurés; les ac- 
ciisés devaient etre pourvus de  défenseurs, 
l'instruction était publique, la peine était ap- 
pliquée par les juges criminels élus tous les 
ans dans les assemblées électorales. ,Les juges 
de cassation, elus de mkme, ne devaient s'oc- 
ciiper que des violations des formes ou de la loi. 

La Constitiition de I'an 11 resta une lettrc 
iiiorte, et  le noureau projet de constitution 
présenté le 5 messidor an 111, par Boissy d'An- 
glas, fut promulgué le le' vendémiaire suivant 
sous la dénomlnation de  Constitution directo- 
riale ou de I'an IV. Cette constitution marque 
iin ~é r i t ab l e  progrks et  une tendance vers des 
institutious plus réguli6res et plus pratiques. 
L'klection prévaut toujours pour le cboix des 
magistrats, mais la durée des fonctions est pro- 
longée. Tous ces tribunaux d'exception, appeles 
sous de  tromperises apparences de conciliation 
a prolonger iiiutilement la durée des proces et ii 
fausser la justice, sont suppdmbs. 11 est btabli 
un tribunal civil par département. Ces tribu- 
naux sont jages d'apgel les uns des autrcs, 
Ides tribunaux de  commerce sont mainteniis. 
La police judiciaire est  confike a un directeur 
du jnry. Le tribunal de police est composé du 
jiige de paix et de deun assesseurs. Le tribunal 
coi'rectionnel es1 prCsidé par le directeur du 
jury, qui a pour assesseurs deux juges de paix. 
Les tribunaux criminels mainteuussontappelés 

statuer siir les appels des décisions correc- 
tionnelles. Le tribunal de  cassalion est com- 
posé d'uue chambre des requktes, de  la cham- 
hre civile et de la chambre criminelle; une 
Iiaute cour juge les acciisCs qui pourraient s e  
trouver parmi les membres du Directoire ou du 
Corps législatif et  que lui renverrait cette as- 
semblée. 

I,e Directoire apporta peu de cliangements ti 
cet état de  choses, si on excepte les modifica- 
lions introduites dnns le mode de délibération et  
de  votatioii du jiiry. Une loi du 19 nivdse an 1'1 
attribua temporairement aux conseils de  guerre 
la connaissance de certains crimes. C'est seu- 
lemeiit sous le gouvernement consulaire et  im- 
périal que, sorlant de cette période d'essais, 
de  modification, de transition , I'organisation 
jodiciaire de la France se  constitue avec un ca- 
ractere d'ensemble et  de stabilité. La Constilu- 
tion du 22 frimaire an VIII, et  la loi organique 
du 27 ventdse an VIII ,  nous conduisent par les 
senatus-consultes des 16 thermidor an X el 
28 floreal an XII, aiix dkcrets de 1808 et aun 
loi et ddcret de 1810, qui reuferment I'en- 
semble des dispositions constituant notre or- 
ganisation judiciaire. Depuis, i1 n'y a étbapporté 
que certaines modiücations peu nombreuses, 
et on peut mkme ajouter, a I'egard de quelques- 
unes, peu Iieureiises. 

Aujoiird'hui le soin de  rendre la justice en 
France est conílC, en matiere civile proprement 
dite, au joge de paix, juge unique, placé dans 
chacun des 2,938 cantons, aux tribunai~x civils 
de  premiere instauce, composés d'un nombre 
variable de  magistrats, et siégeant gknérale- 
ment au chef-lieu de chacun des 370 arrondis- 

sements; enfln , aux cours impkriales, divisées 
en 28 ressorts. 

Les affaires concernant i'industrie et le com- 
merce sont dévolues aux prud'hommes, aux 
tribunaux spéciaux de commerce, et en appel, 
aux cours iinpkriales. Les tribunaux de  com- 
merce ont des ressorts indépendants des cir- 
conscriptions administratives, une grande par- 
tie du territoire est meme placée en dehors 
des circonscriptions qui leur sont attribuées, 
ct ,  dans ce  cas, les tribunaux civils sont juges 
en matihre commerciale. 

Des tribunaux spéciaux, tels que le jury 
d'expropriation pour cause d'utilité piiblique, 
temporairement réunis, statuent sur certaines 
affaires. 

Lorsque I'objet du litige ne  dépasse pas 
une valeiir déterminée par la loi, les affaires 
son1 vidées en deriiier ressort par le tribunal 
compélent; dans les autres cas, I'appel est au- 
!orisé du tribunal inférieur au tribunal supe- 
rieur, sans que les agaires puissent jamais par- 
courir plus de deux degrés de juridiction. 

La justice répressive est confiée pour le ju- 
gement des coiitraventions aux tribunaux de 
police, composés d'un magistrat unique, le juge 
de paix. L'appel de leurs décisions, dans les cas 
oii il est aiiloris6,est porté devant les tribunaux 
correctionncls. 

La connaissance des faits placbs par la loi 
daiis la classe des délits appartient aux tribu- 
naux correctionnels, qui ne sont autres que les 
tribunaux civils de premiere instance, arec 
hculté d'appel devant les coiirs impériales. 

Les faits qualillés crimes et  punis de  peines 
amictives et iufamantes dont jugés par les cours 
d'assises tenaut au moins une sessioii par tri- 
mestre dans cliaque déparlement. Les cours 
d'assises sont présidées par un conseiller de 
la coiir d'appel du ressort, assistk de deux ma- 
gistrnts pris dans les raiigs de la cour ou du 
íribunal, suivant le lieu ou sc tiennent les as- 
sises. Ces magistrats sont cliargés d'appliquer 
la peine et  de rider les incidenls de prockdure. 
Aiipres d'eus, un jury (zloy. ce mot), pris parmi 
les citoyens, et  tiré au sort sur des listes géne- 
rnles arrCtkes par I'administration et composé 
dans chaque affaire de 12 membrcs, est appelé 
a vider préalablcment et souverainement la 
question de culpabilité. L'accusatiou est sou- 
fcniie par iin magistrat du ministere public. 
(I'oy. Jury.) 

Les accuses ne  sont traduits devant la mur  
d'assises qu'aprks une instruction et  un  r e n ~ o i  
prononce par le juge d'instruclion et  une sec- 
tion des cours impériales. 

La constatation et  la reclierche des faits dé- 
lictiieux sont confikes ti divers agenls spkciaiix 
dcla police administrative e t  judiciaire et a la 
gendarmerie, la poursuite appartieut au minis- 
tere public, I'instruction est faite par un des 
jiiges des tribiinaiix de  premiere instance. 

En dehors des tribunaux commrins de rC- 
pression, il existe une haiite cour de justice, 
des tribunaux spkciaux militaires et  maritimes, 
ct des conseils de  discipline. 

Aupres de chaquc juridiclion, en cxceptant, 
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toutefois, lesjustices depaix, les prud'hommes 
et les tribunaux de comrnerce, la loi a plack 
un magistrat spkcial chargé de veiller a i'exk- 
culion des lois, avec des attributions multiples 
ct diverses, suivarit la nature des juridictions. 

Des grefiers plac& auprBs de chaque tribu- 
nal veilleiit a la consen*ation des décisions de 
justice, et des compagnies d'avouks et d'avo- 
cats servent d'intermediaires entre la justice 
ct les justiciables, dans une mesure qui varie 
suivant les juridictions. 

A Ir t&te de I'édiílce judiciaire est placéeune 
cour suprbme, devant lac~uelle on peut se 
pourvoir contre les deciaions rendues en der- 
iiier ressort pour en obtenir la cassation, s i  
les formes ont Ctk inobservees, s i  la loi a 6t6 
violee, si le juge a commis un cxces de pou- 
voir, ou s'il a statuk malgre son incompétence. 
(Voy. Appel et Cassation.) 

Les matibres adniiiiistratives sont rkservkes 
aiix autoritks administratives. Des attributions 
t:ontenlieuses sont donnees directement a cer- 
íains fonctionnaires de clivers ordres, ii des 
commissions temporaires ou permanentes, et 
cnlin aux tribunaux administralifs, proprement 
dits, qiii sont dans cliaqiie départernent, et cn 
11remiBre instance, les conscils de prfifccture, 
et  ,en appel, poiir toute la France, le conseil 
d'Etat. ( !%y. Justice administrative.) 

La cour des coniptcs prorionce en appel ou 
en premier ressort, suivant les cas, sur la ges- 
tion des compJables en deniers, sauf pourvoi 
au conseil d'atat pour violation de la loi, in- 
compétence ou exces d e  pouvoir. 

C'est au conscil d'atat aii'est déféree i'an- 
priciátion-des conflits d'atiribution qiii S'&- 
vent entre l'autorité administrative et I'autorite 
judiciaire au siijet du jugement des affaires 
contentieuses. 

11 me reste encore 1 indiquer, car l'espace 
i11e manque pour les développer, les qiiestions 
d'interet public toucliant aii droit constitution- 
iiel, qui concernent les tribiinaux, Ics ma- 
gistráts, et les formes de  proceder devsnt eux. 

Uni au pouvoir Ibgislatif diverses cpoques, 
le pouvoir jodiciaire eii a été separe dans pres- 
que tous les Etets, et cette separetion des pou- 
'voirs est un des moyens les plus certains pour 
assurer le respcct et l'empire des lois, c'esl une 
des garanties les plus efficaccs pour la stiretii 
dcs citoyens. 

Tendant au m@me but que le pouvoir erb- 
ciitif, le pouvoir judiciaire a une rnarclie paral- 
Ible, mais il a des caracteres spcciaux, et  s'il 
peut etre place dans une mEme division, il 
doit ensuite rentrer dans une catkgorie dis- 
tincte. N'ayant point l'initiative des mesures a 
prendre pour assurcr I'exécution des lois, il 
ii'est qu'un demembrement du pouvoir exkcu- 
tif'. Appele a sauvegarder des iutCrCts privés 

l. Nous devona capendant fnire rcmarquer q u e  les 
oyinious sont partagBes sur ee point. L'opinion Bmise 
par le savant autcur de  l'article, est celle qui  est 
g&nBralement admise dans les ~ t a t s  mouarchiqnes- 
dans les republiques on considbre hahituellement le 
pouvoir judiciairo comme emanan1 direetemeut du 
peuple. Enflu , ii est des nuteurs qiii ne conaidbrent 
pas la jostice commc un pouvoir. M. B. 

qui peuvent Btre en coiitrediction a iec  I'action 
politique et administralive , il doit avoir assez 
d'indkpendance pour resister a cetle action 
dans la mesiire légale des intkr&ts qu'il doit 
sauvegarder. Aussi la separation entre le pou- 
voir judiciaire et le pouroir execiitif propre- 
ment di1 et l'indépendance réciproque de ces 
deux pouvoirs proclam&i par I'Assemblke con- 
stituante est-elle restee une des bases de notre 
ordre constilutionnel. 

Si l'organisation judiciaire doit btre distincte 
du pouvoir lkgislatif et indépendante du pou- 
voir administratif, il faut qu'ellc soit constituée 
de telle manikre qu'elle assure la íidkle et  
stricte execution des lois. De la nalt la ueces- 
sitk d'autoriser des voies de recours, et  un  
contrOle poiir prevenir et réparer au besoin 
les erreiirs el les illégalités, et de constituer 
un  corps de magistratiire experimente ayant 
une connaissance approfondie des lois, sufi- 
sammeiit indbpendant poiir rksister aux in- 
Iliiences et  a u r  passions, inattaqiiuble tant 
qii'il reste fldkle observateur et scriipuleux in- 
terprete de ces lois. 

Aii-dessous de ces principes s e  placent cer- 
taines regles qu'il faut observer dans la créa- 
fion des tribunanx. Le nombre des tribunaux 
doit etre mis en rapport avec les affaires a ju- 
ger et les besoins des justiciables, les tribu- 
naux trop multiplies restent inoccupes, inactifs, 
les juges qui les composent prksentent moins 
de garanties d'experience et d'aptitiide , leur 
recriitement est plus diflicile, ils constituent 
pour le Trésor des cliarges inutiles. L'organisa- 
lion judiciaire doit laisser le moins de place 
possiblc aux jiiridictions exceptionnelles. L'é- 
galité devant la loi es1 une vbiité aujourd'hui 
si incontestable dans le monde politique que 
dcs juridictions exceptionnelles au pront de  
classes ou d'iiiciividiis privilkgies seraient iin 
anaclironisme irréalisable. Ces commissions 
leniporaires qui, a certaines époques de notre 
Iiisloire, sont venues frapper d'ordre du pouvoir 
des victimes qii'elles avaient miasion de con- 
damner et non de juger, n'ont jamais fait partie 
d'une vcritable organisation judiciaire. blais 
meme en deliors des juridictions privilkgibes 
ou des commissions temporaires , c'est avec 
la plus grande circonspection qu'a c6tB des 
corps judiciaires composant la jiistice reguliCre, 
on doit admettre des juridictions particulieres 
auxquelles est d&volu le jugement de certaines 
affaires speciales. Car, tandis que I'on croit 
creer ainsi plus de garanties poiir certains jus- 
ticiables, on ne  fait souveiit que detruire les 
gararities réelles que fournirait la justice nor- 
male. (Voy. Juridictions spbciales.) 

Je repousse Bgalement cette classe de  tri- 
bunaux excel>tionnels qu'on a essaye de pla- 
cer autour de 1'i.difice judiciaire pour prevenir 
les proces et  les vider sans bruit; les efforts 
de divcrses provinces en France et notamment 
de  la Provence, consignes dans leurs statuts e t  
ceux de  nos mis constates par l'edit de 1560 
e t  i'ordonnance de Moulins, sont restés impuis- 
sants pour constituer les tribiinaiix de famille. 
11s reparaissent en 1790 pour tomber quatre 
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ans apres, ruineux, iniitiles, causes de  haines 
e t  de désordres. Laissons egalement les arbitres 
forcés que les parties cboisissent parmileurs de- 
fenseurs, qui éternisent les procbs, jugent sans 
garanties, sans observation des formes,sans res- 
pect meme pour la loi. Soyons mt!me prudents 
a l'égard des bureaux de conciliaiion et  des 
juges conciliateiirs. Bentliam disait d'eux: S'ils 
statuent sur des raiaons iusiifriaarites, ils com- 
mettent des injustices ; et s'ils jugent sur  des 
raisons suf8santes. ils decident comme les 
cours ordinaires de  jiistice. Dans le premier 
cas ils sont donc dangcreux, daiis le second 
inutiles. La conciliation ne doit jamais Btre im- 
posée par l e  magistrat, car elle constituerait 
un excés d e  pouvoir; elle n e  doit jarnais 
degénérer en déni partiel de justice, consa- 
crer partiellement des pretentions injustes ou 
imposer des pertes qu'une partie n e  devrait pas 
subir. 

Les corps judiciaires doivent Ctre sédentai- 
res; leur modc de foiictionnerneut s'accorde 
peu avec des pérégrinations constantes; la 
justice doit d'ailleurs &re rendue aussi promp- 
tement que possihle, elle doit &re rendue par 
des magistrats qui connaissent les habitudes 
des hommes qu'ils ont a juger, qiii peuvent 
s'kclairer dans la localité par des enqu&tes, 
des visites de  lieiix, qui par leur propre con- 
diiite ont su  s'attirer I'estime de  ceux a cdté 
de qui ils vivent. On répoudait i quelqii'uii 
qui s e  fklicitait de ce qu'en Angleterre la jus- 
tice était portée au seuil de chaque habitation, 
que s i  la preseuce de la jiistice s e  produisait 
ainsi quatre joiirs de I'an, son absence se pro- 
longeait ensuite trois cent soixaiite jours. 

L'interet des justiciables, tout aulant que 
les nécessités de la justice, exige qu'elle soit 
rendue par des tribunaux permanents et non 
temporaires. 

Le juge iinique a été prCféré par de  nom- 
breux publicistes. Suivant eux, la plnralité des 
juges porte atteinte a leur responsabilité, crCe 
des corps menacants pour les libertks publi- 

, ques, donne trop de pouvoir aux cliefs sous le 
couvert de  leurs compagnies, rend les con- 
scienccs plus faciles. Si lejuge uniqiie n'estpüs 
Belairé par ses collegues, les plaidoiries lui 
fournissent des lumieres sumsantes pour bien 
juger, l'appel réparera au besoin ses erreurs. 
La justice sera plus prompte, les émoluments 
des magistrats seront plus élevés en pesant 
moins sur le Trésor, la capacité et l'aptitude 
seront plus facilea a apprécier. Des esprits non 
moins éclairb ont défendu, au coiitraire, les 
corps judiciaires et la plupart des institutions 
judiciaires les ont admis, parce que le concours 
augmente les lumieres, dissipe les preventions, 
donne plus d'indépendance, laisse moins a i'ar- 
bitraire, pcrmet peu a la surprise ou a I'ei'reur de 
seglisser dans les décisions. detruit les funestcs 
effets de I'iguorance et de  i'erreur, empeche la 
corruption. llais il faut que la pluralité des 
juges soit renfermee dans de justes bornes, et 
certaines juridictions peuvent meme admettre 
exceptionnellement des atteintes a cette regle. 

Aussi generalement que possible on devra 

coníler aux rneines juges la jugement des ma- 
tieres civiles et  crimiuelles, parce que la justice 
ne peut que gagner a ce que l'étude, la con- 
naissance et la pratique des lois soit une et 
complete. L'habitude de punir peut apporter 
trop de  facilité, sinon trop de sevérite dans 
les appréciations; il ne  faut pas multiplier a 
l'inllni les fonctions de magistrature. Les corps 
judiciaires doivent etre sulilsamment occupés. 

Les citoyens doivent-ils etre appelee acciden- 
tellement a preridre part a l'administration de 
la justice? Le jury civil n'a jamais Cté accepté 
eu France, et dans les pays, bien rares, ou on 
I'a mis partiellement en pratiquc il a été vive- 
rnent attaqué, et il ii'y a ete maintenu qu'a 
cause di1 respect excessif que ces peuples pro- 
fessent pour leurs auciennes institutions. (Voy. 
Jury.) 

Le jury au criminel, passé dans hos habitudes 
et dans les tendances des institutions des 
peuples de I'Europe, est plus facile j. justirier. 
La la queslion de fait et d'iiitention peut par- 
faitement &re résolue, abstraction faite des 
diflicultes de droit, et toute conscience honnete 
peut apprecier la moralité d'un acte que la so- 
ciéte reprociie a I'uii de ses membres. On ren- 
contre, il est vrai, bien des impcricctions dans 
le fonctioiinement de cette iiistitiitiou, mais les 
modilications que ce  fonctioniiement reclame 
peuvent-elles sufisammentmotiver des attaques 
fondées contre Sinstitution elle-meme? 

L'institution du ministere public prés les tri- 
bunaux est considérée par Henrion de Pansey 
11 comme un des plus grands pas que les 
Iiomilies aient faits vers la civilisation. n Montes- 
qiiieii I'appelait une chose admirabje, et la plu- 
part des publicistes e t  hommes d'Etat, sans se 
inontrer aussi eiithousiastes. ont partage au 
foud cette apprkciation. La partie publique veille 
pour les citoyens; elle agit dans leur intPret 
tandis qu'ils restent tranquilles, eile requiert 
le respect aux lois, poursuit la punition et  le 
redressement de toiite atteiute a la shreté et ii 
la tranquillilé de 1'Etat et des citoyens, elle 
protege les incapables. (Voy. Ministhre public.) 

11 me reste a ,rappeler Ics difricultes a ré- 
soudre dans la coiistitution du personnel des 
corps Judiciaires et  dans I'etablissement des 
formes de procéder devant eux. 

De ce que les magistrats sont chargés d'ap- 
pliqiier la loi et  d'y soumettre tous leurs juge- 
ments, il suit : 

Qu'ils ne  doivent etre choisis que parmi les 
citoyens qui justiílent de leur capacite et  de 
leur aptitude, d'abord par des Btudes speciales 
et  completes établies par des grades; pnis par 
une pratique plus ou moins longue se  i'evélant 
par un stage, un noviciat, ou une postulation 
honorable prhs des tribunaux; 

Qu'ils ne  doivent jamais substituer l e ~ r  ro- 
lonté a celle de la loi, sous pretexte d'équith 
ou tout autre. Optinius judex qui minimum 
sibi; 

Qii'ils doivent dire droit a tous ceux qui leur 
soumettent régulierement leurs contestations; 

Qu'ils doivent etre entoures de garaiities. 
saiivegardant leur independance vis-a-vis des 



ORGANISATION JUD 

intluences qui tenteraient d'arrCter l'exkcution 
des lois. (Voy. Inamovibilitb.) 

Etnngers aii, pouvoir administratif, ils ne  
doivent statiier que sur les affaires qui leur 
sont soumises par les intkresses, et ils doivent 
le faire par dkcisions spkciales et  particulieres 
et non par des dispositions gknCrales et  régle- 
mentaires. 

De ce que le pouvoir judiciaire, quoiqueindb 
pendant du pouvoir executif proprement dit, en 
est un démembrement, il suit que c'est celui 
en qui reside le pouvoir executif a nommer les 
juges qui doivent fonctionner avec une suffi- 
sante liberté d'action et d'appreciation apres 
que cette institution leur a cté donnee.9 

11 paraü inutile de s'étendre sur les qiialitCs 
morales des magistrats, les conditions de  leur 
hikrarchie, de  l'avancement, des traitements. 
Je dois faire toutefois observer qiie le traite- 
ment doit Ctrc entikrement fouini par le Trksor 
et  n e  doit jamais Btre mis a la cliarge directe 
du justiciable. 

Les formes judiciaires subissent dans une 
trhs-large mesure l'intliience des institutions, 
politiques, et Savigny n'liksitait pas a conside- 
rer la procédure comme une des branches du 
droit politique. C'est qu'en effet, si c'est aii 
praticien et  au Iégiste ti déduire les regles que 
la pratique suivra, c'est au pliilosophe a mettre 
en lumiere les principes qui doivent servir de 
base a ces regles, et a la science politique a 
les arrCter. 

L'adoption des principes suivants dans la 
prockdure a été considbrée conime un véritable 
progres : 

Liberte de l'action en justice; 
Liberte de la dkfense; 
Exclusion de toute faveur dans la fixation et  

I'ordre des causes; 
Égalitk des plaideurs dans I'emploi et le 

choix des preuves; 
Ckléritk dans la marche des prockdures; 
Communication aux intkressés de toutes les 

prockdures écrites avant leur remise au juge; 
Publicite des dkbats et  prkférence doiinkc 

aux débats oraux; 
Obligation poiir le juge de ne pas dimrer la 

prononciation du jiigenient lorsque l'affaire est 
instruile; 

De prononcer le jugement en public; 
De le motiver; 
Conservation des jugements dans les dépdts 

~~ublics;  
lmpossibilite de les modilier des qu'ils sont 

devenus déílnitifs; 
Voies de recours contre les erreurs et les 

illé alitks (ooy. Appel et Cassation) ; 
%ablissernent aupres des tribunaux , entre 

les juges et les justiciables, de jurisconsultes 

1. Voy. la note prdcddente. 
2. Les jtrgea sont rdtribuée en Franee et dans la 

plnpart des pays sur les fonds du Trésor, et leur ju- 
gement est eompldtement d8sint8ressb. Mais il ne 
a'enault pan que la jnstice soit grataite. Elle est su 
rontraim partout roumiae B des taxes fiscales telle- 
nieat élevdes, qu'elles dquivalent souvent a un ddni 
de jnstice. E n  Angleterre on cite des procbs qui out 
eolit6 de8 millions. M. B. 
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prksentant des garanties de capacite et de d o -  
ralitk destines a assurer larkgularite et l'ordrc 
dans la marche des procedures , et a rétablir 
l'kgalile entre les parties, quelquefois inkgale- 
ment habiles pour defendre leurs droits. 

FÉRAUD-GIRAUD. 

ORGUEIL NATIONAL. Si l'orgueil individuel 
est un pdchd capital, d'ou vient-il qu'on a tant 
d'indulgence pour l'orgueil national? Change- 
t-il de nature en cbangeant d'objet, ou en s'a- 
grandissant ? 

Ce serait certes aller trop loin que de consi- 
dérer l'orgueil national comme une vertu; il 
reste toujours entaché, dans une certaine me- 
sure, de son vice originel. Nkanmoins, en s'&- 
tendant,il s'ennoblit; il sepurifie de tout alliage 
d'intérht sordide, et contracte une aptitude au 
sacrilice, qui lui fait beaucoup pardonner. Il y 
ii une certaine Clkvation, une certaine grandeur 
dans I'orgiieil national, et il nous inspire des 
egards, alors mSme qu'il nous froisse. 

Pour montrer le revers de  cefte mkdaille, il 
faut entrer dansqiielques développements. L'or- 
gueil est dans I'individu iin sentiment aristo- 
cratique, bien qu'un peuple dkmocratique 
puisse avoir l'orgueil national A un haut degrP. 
Xons ne  savons jusqu'a que1 point nous ap- 
prouvons l'individu lorsqu'il veut trop marquer 
sa place dansla societe, et surtoiit lorsqu'il s e  
considere comme supérieur a la moyenne de  
ses coiicitoyens; mais personne ne  contestera 
qu'il pcut y avoir une noble ambition, celle de  
s e  distinguer par le bien. Or comme les vertus, 
les taleuts , les chances favorables ne  seront 
jamais répartis d'une mauiere egale entre les 
individus, ceux qui s e  sentiront avantagés se- 
ront plus oii moins envaliis par I'orgueil. C'est 
la nature des choses. Nous blamons l'orgueil- 
leuu, mais ce n'est pas une raison de nous 
clever contre l'inégalitk sociale, d'ailleurs ink- 
vitable, qui caiise ce sentiment. L'inégalitk so- 
ciale, lorsqu'elle n'est pas I'effet de privil&ges 
ou d'iniquitks, n'est pas un mal absolu, piiis- 
que c'est un stimiilant dans la voie du progr6s.t 

Nais il n'en est pas de meme entre les na- 
tions. Kous sommes contre toute inkgalité d a n ~  
les rapports internationaux; le fort n'a aucuii 
privilkge relativement au faible, s i  ce n'est 
celui d'une politesse plus grande. En un mol, 
I'orgueil national n'est souvent qu'une cause 
de froissement, d'iniquité, de  guerre et  de  
destruction de  la civilisation. M. B. 

ORIENT. L'Orient est, a proprement par- 
ler ,  l'ensemble des contrkes situkes a I'est de  
I'Europe. Toutefois, le sens de ce mot, dans 
ces dernieres années surto-ut , a ktk considera- 
hlement élargi, e t  on a compris, sous cette 
désignation , noii-seulement tous les pays de  
l'ksie, de I'Afriqiie et de l'oceanie, mais en- 
core plusieurs rkgions de I'Europe orientale. 
Cette extension de sens est due a des con- 
siderations ethnograpliiques dont il ktait 18- 

1. Ne pas confondre l'lnégalité sbciale avec I'iné- 
galit6 devant la loi. 
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gitime de  tenir compte en dépit del'étymologie, 
et cela,avec d'autarit plus de raison que lemot 
Orienl ne peut jamais avoir qu'une significa- 
tion relative. De meme, en laissant a I'usage la 
suprematie sur L'élement pliilologique, oii est 
aujourd'hui d'accord pour donner au mot Le- 
vant un sens distinct, bien que ee  mot soit 
synonyme du mot Orient. Nous entendronv 
ainsi par rLevant w les Etats baigués par la 
Mediterranée orientale, c'est-a-dire la Turquie, 
la Grece, l'Asie Nineure et  I'Egypte. Quelques 
personnes joignent la Perse a ces contrées , 
uniquemenr a cause des ressemblances de cou- 
tumes qui rapprochent les Turcs des Persans. 
Quant a l'orient, dont Ie Levant conventionnel 
n'est qu'une portion, ila pourlimites extrcmec;, 
au nord l'ocean Glacial arcliqiie, a l'est les 
lles les plus orientales de la Polynesie, au sud 
les terres antarctiuues, a l'ouest la cbte oc- 
cidentale d'bfrique; la. hlbditerranee , la mrr  
Adriatique, et la Hussie proprcmeiit dite. 

~ é o ~ k a p h i e .  - Au poirit de vue gbograplii- 
que ,  l'orient, compris dans les vastes limites 
que nous venons de lui assigner, se divise na- 
tiirellement en deux parties esseritielleme~it 
distinctes : 10 l'0rient continental; 20 l'orieiit 
maritime ou oceanique. L'Orient continental s e  
compose de deux grandes parties du monde, 
1'Asie et YAfrique, uuies par un isthme étroit 
que le génie du dix-neuvieme siecle aura la 
gloire d'ouvrir a la navigatiou, et d'une porlion 
de I'Europe, ou ses habitants sont venus s'éta- 
blir, par le droit du glaive, dans les siecles de  
barbarie, e t  ou ils luttent en désesperés, de- 
puis quelques annees surtout,contre l'klément 
purement eiiropéen qui menace chaque jour 
de les faire rétrograder sur le sol asiatiqiie 
d'ou ils sont venus. - L'Orient maritime com- 
prend l'immense systeme d'lles occupees, de- 
puis des siecles, par des natious évidemment 
sceurs, et qui, adonnees de toiit temps a lana- 
vigation , se  sont successivement rbpandues 
dans les lles du Pacifique, depuis Madagasear , 
jnsqu'a Hawai et i'lle de Paques, sur une 
eteridue qiii dépasse la moitié de la circonfé- 
rence du globe terrestre. 

On aurait pu, non sans de sérieur motifs, 
skparer de ce vaste ensemble de contrées réii- 
nies par d'incontestables caractbres d'homo- 
g8neité,les terres septentrionales de I'Asie, sur- 
tout celles qui avoisinent les mers polaires 
car les rares populations qui habitent res ré- 
gions désolees n'ont , pour ainsi dire, jamais 
eu part au grahd mouvement de la civilisation 
orientale, tandis qu'elles ont participe a des mi- 
grations particiilieres, dont on trouve des ves- 
liges jusqiie dans le nord de I'Arnkrique. 

En dehors des régioris riveraines de l'ockan 
Glacial, I'Orient asiatique comprend : l o  les 
eontrbes sibériennes aonexkes , d'année en 
annke, A l'empire moscovite, lesquelles attei- 
gnent aujourd'hui au cceur mSme de 1'Asie; 
2O les contrkes dependantes de ia Chine , 
et successivement reunies a cet empire, les 
unes par droit de conquete, les autres par sou- 
mission volontaire dans le but d'obteuir une 
sorte de  protectorat; 30 I'archipel Japonais qui, 

pour des raisons etlinograpliiques , ne peut pss 
elrereuni A I'Orient marilime ariqiiel on serait 
tente, au premier abord, de le rattacber, par 
des considerotions purement gbographiques; 
/,O les contrées indo -chinoises qui ont parii- 
cipk successivement ou simultan6ment des ci- 
vilisations de la Ctiine et de I'lnde, tout en 
conservant des caracteres propres; 50 les con- 
trbes indiennes qiii, a certaines époques de 
l'liistoire, doivent &re reunies aux territoires 
iraniens; 60 les contrées musulmanes, coni- 
prenant d'abord l'Arabie, la Turqiiie et la Perse, 
et plus tard, non-seuleinent I'lnde, mais une 
portion considerable de I'archipel lndien et d e  
l'hfrique. 

L'Oricnt africain comprendiine quantitecon- 
sidkrable de contrees dislinctes et indkpen- 
dantes, dont un grand nombre sont encorc d 
peine conniies de noui. Ces contrées s e  rap- 
prochent géneralement par la communautk dc 
croyances religieuses, et partant, dans iinc 
l a g e  mesure, par unc uniformite demoerirs ct 
de coutu~nes. De ces contrkes, les plus civili- 
sees sont celles qui occupent les cdtes de la 
Mediterraiice et de  la mer Rouge. Dans I'Afrique 
australe, les progres de la civilisation moderne 
sont a peu pres exclusivement dus a la propa- 
gande et a la colonisation europkennes. Nous 
rerieudrons sur ces conlrCes en parlant de 
l'etlinograpliie orientale. 

L'Orient maritime a 6té divise par les &o- 
graphes : t o  en hialnisie ou arcliipel Iiidien, 
20 en hlicronbsie; 30 en Ilélanksie ou arcliipel 
Auslralien; 4O en PolyuCsie. On a le plus sou- 
vent separe, tres a tort, l'lle de Madagascar de 
ce vaste domaine neplunien auquel elle se rat- 
tache par la géograpliie, par l'etlinograpliie et 
mkme par les traditions Iiistoriques. 

Ethnographie. - Rotre coup d'ceil ethnogra- 
pbique sur I'Orient comprendra : l o  l'antliro- 
pologie; 20 la liuguistique; 30 l'elhnograpliie 
proprement dite. 

Au point de vue anthropologique, les popii- 
lations orientales appartieurient aux races blan- 
che, jaune et noire. Lc type blanc, auqiiel ori 
a doune le nom de coucasien, par allusion la 
rkgion que i'on clait elre son herceau, occupe 
I'Afrique du Rord, la Trirqiiie d'Europe et I'Asic 
Mineure, I'Arnbie, la Perse et la plus grande 
partie de l'lnde. On croit l'avoir également re- 
trouvé au Japon. - Le typejauiie, plus oumoins 
cuivré, peuple la Chiiie, toiites les regions 
mongoles et d'importants territoircs en Indo- 
Chine et dans I'archipel Indien. -Le type noir, 
euflu, habite 1'Afrique centrale et occidentali , 
iine partie de l'hustralie et quelques poiuts dii 
coutinent asiatiaue. De nombreuses varibtes 
de ces trois principaux types s e  rencontrent 
en Orient, et formen t des groupes distincts quc 
le cadre de cet article nenous  permet pas d'é- 
numerer. Peu d'unites politiques s e  sont for- 
mees au nom de la couleur typique des races. 
Nous citerons, cependant, la republique dc  
Libéria (voy.), siir la cbtc occidentale d'Afrique, 
dont toute I'organisation sociale repose sur le 
principe de  l'exclusion des races non &gres. 

Au point de vue de la lingiiistique, point dc 
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vue qiii domine aujourd'liui dans les questions 
de nationalités, l'0rient nous presente les 
grandes familles suivantes : 10 la famille tou- 
ranienne, comprenant les populations primi- 
tires et  aborigenes de i'lnde, les Tartares, les 
Turcs et probablement les Japonais, les Indo- 
Cliinois e t  les Caucasiens; 20 la famille indo- 
européenne,coniprenaut les habitants de I'Indc, 
(le la Perse, et les nations slaves et Iielléni- 
ques qui établissent le lien entre les popii- 
lations ariennes en Asie, et  les popiilalions 
neo-latines, germaniques e t  scandinaves en  
Europe; 30 la famille sémitique, comprenant 
les Arabes, les Juifs, les Syriens, les Egyp- 
tiens, Ics Elhiopiens, etc.; 4 O  la famille clii- 
noise, qui s e  rencontre non-seulement dans la 
Chine proprement dite, mais également en 
grand nombre dans 1'Indo-Cliine et  dans plu- 
sieurs lles de l'archioel Indien: 5 O  la famille 
polynesienne, qui pr6sente les pliis étonnants 
caracteres de ressemblance entre ses membres 
dissbminPs sur un espace immerise, dans les 
¡les du Pacifique, depuis la c6te orientale d'b- 
frique, jiisqu'a la cdte occidentale dlAmériqiir. 
Les iles de Madagascar, de Formose et de Ha- 
wal, sont comprises dans ce groupe. - A 
part les familles qiie noiis venons d'énumdrci., 
il en existe plusieurs autres tant en Afriqiic 
qii'en Australie; mais nous avons crii devoir 
Ics passer sous silence, tant i cause de I'inccr- 
titude qui subsiste encore sur leurs caracteres 
dislinctifs, que parce qu'elles n'ont qu'un tres- 
niédiocre intdret pour cc qui concerne la poli- 
tiqne génerale dii globe. 

Enfin, au point de viie purement etlinogra- 
phique, c'est-l-dire eu Cgard aux unités con- 
stitukes tout a la fois par la commuiiaule d'i,l- 
térdts, desentiment, de mceurs, de religion, de 
Iiingwe et d'liistoire, I'Orient doit elre divise . 
de ia maniere suivante : 1°nations musulmanes 
unies parlaloi du Coran, mais soiiventdésunies 
parl'&xistence de sectes antipatliiques les unes 
aus autrcs (Cliiites, Siinnites, etc. [voy. Ma- 
hom6tisme]j; Z0 nations tartares, s e  signalont 
par leurs Iiabitudes noniades et vagabondes, 
par Jeiir goiit belliqueiix et  destructeur, mais 
ii'ayant qii'i un tres-médiocre degré I'insiiiict 
de la civilisation; 30 nation chinoisc. formunt 
iin tout compacte, aujourd'liui assujettic I;r 
tlomination Ctnngerc des Mandclioux, et  dont 
I'iinité etait realisee plusieurs siecles a ~ a n t  
notre ere; 40 nation japoiiaise, essentiellenieiit 
distincte de la nation chinoise par son carac- 
tere energique et sa rare aptitude poiir tous 
les genres de progrhs; 50 nation indo-cliinoise, 
iinie par une communauté de religiou et par 
des traditions Iiistoriques, mais séparée par 
des diíiérences notables dans le langage : c;O na- 
tion indienne, qui s e  transforme ou inieux se 
renouvelle dans l'lndoustan, sous la dornination 
britanniqiie, et qui tend a redevenir un jour 
indépeiidante; 70 nation parsie, qui, bien que 
n'ayant plus de patrie, depuis que les Zoroas- 
triens ont dh quitter IaPerscpour sesoustraire 
au fanatisme niusulman, a conservé, peut-&re 
plus qu'aucune nation asiatique, le seiitiment 
de son autonomie, et qui se distingue tant par 

la supkriorith intellectuelle de quelques-uns d e  
ses membres que par I'activitk commerciale du  
plus grand nombre (les Parsis Iiabitent oujour- 
d'hui I'lnde britannique, surtout Bombay, et s e  
montrent géiikralement dévoiiés a i'adminis- 
tration anglaise de la péninsule cis-gangeti- 
que!; 80 nation arménienne, qui a perdu sa  
patrie, comme la précédente, et  s e  trouve dis- 
persee sur les territoires ottomans, russes et  
meme persans, ou elle conserve sa langue et  
une partie de ses anciennes coutumes; 90 na- 
tion hellénique, répaudue aii deli  des limites 
du royaume grec, qu'elle est en quelque sorte 
fatalement pousske a francliir. - Je ne parlerai 
pas des nations ktliiopienne, berbere, cafre, 
Iiottentote, madécasse, etc., qui ne  possedent 
cncore que tres-imparfaitement le sentiment de  
leur aiitonomie politique, et  qui ne sauraierit 
etre convenablement étudiées dans cet article. 
Quant a la natioii malaye, qui occupe la pres- 
qu'fle de MalAka et de nombreuses Iles de i'ar- 
chipel Indien , elle possede une iinitb inconr 
testable, mliis cette unitk est effacee par la 
pluralité des princes qiii la gouvernent. et par 
la nullité politiqiie presque absolne des insu- 
laires qui la composent. Quclques guerres d'in- 
dépendaiice ont bien éclaté dans ces derniers 
temps sur les teriitoires malais occupés par les 
Hollandais, mais elles n'ont généralement été 
motivées que par des intérets de  clocher. 

Organisalion politique. - La monarchie 
despotique la plus absolue est a pea pres la 
seule forme de gouvernement connue cliez les 
Orientaux. On trouve bien. dans quelrlues con- 
trkes asiatiques, des institiitions destinées a 
temperer cet absolutisine des princes, mais 
i'histoire déuiontre que la pliipart d'entre elles 
ont toiijours 6té d'une application dillicile oii 
d'une tres-courte durée. A peu pres par tout 
IS0rient, le chef de l'htat est investi du droit 
de vie et de mort sur ses sujets, suivant son 
caprice, et possede le droit de juridiction sou- 
veraine, c'est-a-dire la faculté de casser les 
jugements de tous les tribunaux et de leur siib- 
stituer I'expression non motivec de sa voloiitb. 

Le pouvoir religieux est ordinairement inhc- 
rent a la toute-puiseauce. cliez les monarques 
orientaux. Cependaut, elle appartieiit a unc 
espRce de  pontife bouddliique, au Dalai-Lama 
(coy. Lamaisme), cliez les Tibétains, et a un 
souverainpurement nominal et sans pouvoir po- 
litigue que i'onnommeMikado, chezles Japonais 9 

(voy. Japon). Pour les nations musulmanes, 
I'autorite religicuse suprbme appartient au sul- 
tan de Constantinople, qui a acheté du  chérif d e  
la l ecque  le titre de khalife (voy.Khalifat) : les 
Persans, les lndicns mahometans, les Malais 
et Ics Marocains nereconnaissentgCnéralement 
pas cette autorité, a laqiielle ils ont échappé 
cn prolessan t la doctnne dcssectes dissidentes. 
Qoant aus  populations del'kgypte, de la Nubie, 
de i'Abyssinie et  de I'intérieur de I'Afrique qiii 
ont embrassé I'islam (voy. Mahombtisme), i l  
paralt qu'elles reconnaissent pour la plupart I;i 
suprematie du sultan de Constantinople. 

Antagonisme politique. - Les causes d'in- 
stabilité qui existent cliez les diverses nations 



orientales e t  qui menacczt de  troubler sans 
cesse la paix de I'Orient, sont parmi beaucoup 
d'autres de  moindre importance, les suivantes: 

l o  Antipathie des populations chrktiennes et 
niusuimanes en Turquie et  en Asie Mineure; 
20 antagonisme de  la Russie, maltresse de la 
rnoitie de l'Asie, et  de l'bngleterre, maltresse 
de  i'Inde (la Perse, les khanats turkomans et 
plusieurs autres contrées tartares ne  doiveiit 
leur independance qu'a leur positiou intermé- 
diaire entre les deux puissances rivales); 3Ork- 
bellion dite de Tai'-ping, tendant a renverser 
les landchoux, conqiikrants et  maltres actuels 
de la Cliine; 40 abandon par la Chine des vastes 
territoires de I'AmoUr a la  Russie, menacant I'in- 
dkpendance de la presqu'lle ou royaumc de Co- 
rke, qui commande les mers de la Chine et  du 
Japon; 50 indiscipline polilique des Etats hima- 
layens, affaiblissant sans cesse les gouverne- 
ments de l'Inde anglaise, de la Birmanie et du 
Siam; 60 annexions anglaises des cdtes de la 
ñirmanie, laquelle, n'ayant plus de port, ne  
conserve déja plus qu'une ombre de souve- 
rainetk; 70 incompatibilitk existant entre les 
lois fondamentales du Japon et i'ouverture de 
quelques ports accordee par le Tai-koun (Ty- 
coon) aux Europkens; 80 questiou de prkpon- 
dérance politique dans la mer Rouge appelee a 
devenir la route directe du commerce avec 
I'Asie apres le percement de I'isthme de Suez 
(occupation de l'lle de  Périm par les Anglais, 
de Massaouah par la Fraiice, traités avec I'ern- 
pereur Théodore d'Abyssinie, etc.). En Afrique : 
90 Instabilité des gouveriiements a Madagascar, 
etc. - A ces sources de rkvolution politique 
il faut ajouter les colonies ou ktablissements 
europbeiis en Orient qui entralnent presque 
fatalement leurs aossesseurs vers de  nouvelles 

serait ressenti dans toiite I'Europe. Car, ainsi 
qu'on i'a fort justement établi, la possession 
de Constantinople donnerait aux tzars une aug- - 
mentation de puissance qui détruirait d'un seul 
coup les dernieres bases de i'équilibre euro- 
peen. Napolkon ler disait B ce sujet, dans un mes- 
sage adresséau Sknat en date du 29 janvier 1807: 
~ Q u i  pourrait calculer la durée des guerres, le 
iiornbre de campagnes qu'il faudrait faire un 
jourpour réparer les malheurs qui rksulteraient 
de la perte de  Constantinople, si l'amour d'un 
láclie repos et les delices de la grande ville , 

I'emportaieut sur les conseils d'une sage prk- 
voyance? Nouv laisserions a nos neveux un long 
hkritage de guerres et de mallieurs. La tiare 
grecque relevbe et triompliante depuis la Bal- 
tique jusqu'a la Méditerranee, on verrait de 
nos jours nos provinces attaqukes par une nuée 
de barbares et de fanatiques; et si, dans cette 
lutte trop tardive, I'Europe civiliske venait a 
pCrir, notre coupable indiffbrence exciterait 
jiistement les plainfes de la postkrite et serait 
iin titre d'opprobre dans I'histoire'. u Napoleon 
préroyait cependant tous les dangers qui rne- 
nacaient i'existence de la Turquie, quand il 
ecrivait, dans ses Mimoires, que u le patriotisme 
des peaples et la politique des cours d'Europe 
ii'empeclieraient pas la chiite de l'empire otto- 
man.r 

L'origine de ces dangers et  de toutes les 
cornplications politiques qui s e  rattacbent au 
grave probleme qu'on appelle Qiiestion dlOrient, 
remoiite au regne d'othrnan le1 qui, a la tete 
de nombreuses liordes asiatiques, viut occuper 
plusieurs provinces de 1'Asie Mineure et jeter 
les fondements d'un empire qui devait trouver 
sa principale force dans i'assujettissement des 
oeuales crrecs. La nrise de Constantinonle. sous 

conquCtes. Ces conqueles semblent surloiit inb- . ic dgne"du su1ta;i Maliomet 11, signala k u u e  
vitables: l o  aour Ics Riisscs. dans le Turkestan, maiiikre dCfiiiitive i'ktablisscment des Turcs 
la ~ o n ~ o l i e , - l a  ~andchour ie ,  et les lles au nord 
du Japon ; 2O pour les Anglais , en Birmanie, au 
nord de i'Inde et  dans la direction de Hérat, 
sur  les rivages de la mer Rouge et au nord de 
la colouie du Cap ou, sous le nom de Cafrerie 
britannique, s e  forme un immense ernpire an- 
glo-africain ; 30 pour les Francais , en Cochin- 
chine, au Kambodje, en Algerie et au Sénégal; 
40 poiir la Hollande, a Bornéo et  dans l'archipel 
Indien. Le rdle politique de I'Espagne et du 
Portugal ne semble pas en voie de gagner en 
importance. 

QUESTION ~ ' O R I E N T .  - On désigne cornmunk- 
ment sous ce nom les complications politiques 
qui sont constamment sur le point de surgir du 
cdtk de I'empire oltoman, par suite de i'anta- 
gonisme des populations clirétiennes et musul- 
manes qui habitent cet empire, d'une part, et 
dans la prkvision de la conquete de la Turquie 
par les Russes, d'autre part. 

La diversite extreme des nations qui occupent 
aujourd'hui le vaste territoire soumis a la Porte, 
e t  les liens ethnograpbiqiies ou religieux qui 
unissent laplupart d'entre elles alaRussie, met- 
tent en danger constant l'intégrité de  la mo- 
narchie turque et menacent de causer a chaque 
instant des rkvolutions dont le contre-coup 

en Europe, qui des lors projeterent I'assujot- 
tissement des principaux Etals voisins et I'ex- 
terminalion des chrktiens. 

A ces causes etlinographiques et reli,' ~ i e u s e s  
il faut ajoiiter les tendances de la politique 
russe a poursuivre son oeuvre de domination 
uniserselle, par la conquele de I'ernpire otto- 
man. Lemémorable testament de Pierre 101, laissk 
par ce prince a ses successeurs, et  dkposk 
dans les archives de Péterlioi'(prBs Saint-Pkters- 
bourg) , signale qoelles doivent &re et quelles 
sont les vues politiques de la Russie a cet 
egard. Dans ce document, que son ktendue n e  
nous permet pas de  reprodiiire in  extenso, l e  
tzar dkclare qu'il considere le peuple russe 
comme appelk, par la Providence, a la domina- 
tion universelle, q u e  la Russie, qu'il a trouvke 
riuiire et qu'il laisserafleuve, deviendra, sous 
ses siiccesseurs, une grande mer destinée a 
fertiliser 1'Europe appaiivrie, et que ses j lots 
dkborderont, malgrk toiites les digiies que des 
mains affaaihlies pourront leur opposer, si ses 
descendants savent en diriger le c0urs.n Or c'est 
pour leur apprendre a diriger ce cours qu'il a 

1. Qni Bcrirait I'histoire a p r h  que l'aurope civi- 
lishe aurait pdri ? M. B. 
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cru devoir laisscr des conscils ou des instruc- 
tions au r  tears ses succcsseurs. Aprhs avoir 
cxposk la nkcessitb de diverses conquetes au- 
jourd'hui accomplies, il s'erprime ainsi: rx. 
Approclier le plus possible de  Constantinople 
ct des Indes. Celui qui y rdg~zera sera le vra i  
souveraindu monde. En conséquence susciter 
dcs guerres continuelles, tantdt au Turc, tantdt 
i la Perse; établir des cliantiers sur la mer 

, Xoire; s'cmparer peii a peii de cettc mer, ainsi 
que de la Baltique, ce qiii est iin doiible point 
nécessaire a la rbussite di1 projct; Iifiter la dé- 
cadence de la Pcrse: pbnbtrer jiisqu'au golfe 
Pcrsique; rétablir, si c'est possible, par la Syrie, 
I'ancien commcrce du Levant, et avanccr jus- 
qu'aux Indes, qui sont I'cntrepbt du monde.- 
Une fois la, on pourra s e  passer de l'or de 
1'Angleteri.e. 8 xr. lntéresser la maison d'Au- 
tiiclie a cliasser le Turc de I'Europe, et neu- 
traliser ses jalousies, lors de la conquete de 
Constantinople, soit en lui suscitant une guerre 
avec les anciens Etats de I'Europe, soit en lui 
donnant une portion de la c ~ n q u e t e  qu'on h ~ i  
reprendra plus tard.  Et 8 xrr. Sattaclier ct 
rbunir autour de soi tous les Grecs, d6siiiiis ou 
scliismatiques. qiii sont repaudus cn Tiirquie ; 
se  faire lcur centre. leur appiii, ct Ctablir d'a- 
yance une prédomiiiance univcrsclle par une 
sorte de royautb ou dc suprdtnatie sacerdo- 
tale : ce seront autant d'amis qu'on aura clicz 
ses ennemis. n 

Cliacun sait comhien la lettre meme de ce 
teslarnent a BtB religicusemcnt suivic, et com- 
bien la politique de la Russie a élé logique 
avec la doctrine qui y est profcssbe. La der- 
niere guerre de  Crinice a été la consbqiicncc 
d'uue tentative prématiirbe pour établir la su- 
zeraineté du tzar, non pas prhcisbinciit sur le 
lerritoire ottoman, mais sur tous Ics siijcts du 
sultan qui professent la religion grecque dont 
le chef el pontifc est a Saint-P6tersbourg. Les 
sympatliies des popiilations liell~niqucs poiir 
le gouvernement russc se sont traliies i cette 
bpoque, el  elles étriient d'aiitanl plus vives qii'il 
criste parmi cclles-ci une liaine pliis profoiidc 
contre I'blbmcnt ottoman. Le traité de IJaris, 
cn retirant a la Russie le dioit d'entrctenir unc 
notte de guerre dans la mer Koire , a sans doule 
rcculé le temps ou lc tzar pourra de  nouveaii 
fondre sur la Turquie; mais il ne faut qu'rin 
nioment pour que ceite stipulation devicniie 
illusoire ct pour que les navircs de commerce 
de la Crimée, montbs de canoiis, rbtablissent 
la puissance maritime russe dans ces pa- 
rages. 

Nous n'essaycrons pas de prCvoir quclle 
pourra @tre un jour la soliition de la qucstion 
d'orieut. Ce probleme, qui s e  représente pb- 
riodiquement aux cabinets europeens, avec de  
nouveaux corollaires , est trop complexe pour 
qii'il soit raisonnablc de p~~ed i r e  cc qui pcut 
Iiii Ctre réservk. L'impuissancc de  la Turquie 
dans la Syrie el lc Liban, el I'antagonisme 
perpétuel des clirkticns maroniles et  des dru- 
ses btablit en Asie hlincure, pour la France 
ct pour l'hnglelerre, des motifs d'interren- 
tion que la Russie trouve a son tour en Tur- 

II. 

quie d'gurope , oh les chrétiens du rite grec 
énoncent sans cesse des plaintes contre les 
autorités musulmanes et réclament Iri protec- 
tion du clief de leur culte. On nc peut mécoa- 
naitre de  sensibles amélioralioiis dans I'orga- 
nisation intérieure de l'empire ottoman: il est 
douteux cependant qu'il puisse réaliser les 
progi-6s qui lui restent a accomphr assez tbt 
pour s e  mettre en Ctat de  tcnir tete a I'orage 
qoi s e  prepare a I'horizon. L'insurrection de 
18010gne a eu dcs échos en Turquie peut-@tre 
plus que partout ailleurs, e l  on ne peut con- 
tcster qu'elle doive a cette puissaiice quelques 
précieux semices. L'activité nouvelle déployee 
contre les Russes dans l e  Caiicase ticnt évi- 
dernmcnt aux secours que ce pays recoit plus 
ou moins secretemcnt de Constantinople. Aus- 
sitdt la Pologne et l e  Caiicase patines, est-il 
iiiipossible que la Grece, qui a chasse le roi 
Ollion parce qu'il ne  rbpondait pas aux aspira- 
lions du peuple Iiellénique, ne  rallume elle- 
inbme le rolcan mal ktcint ct n'oblige la Rus-  
sic a poser de noureau devant 1'Europe la 
qiiestion d'Orien t ,  mais cette fois de facon a 
cc qu'elle soit, d'une manibre oii d'une autre. 
dbíinitivemcnt résolue? LEox ns ROSNY. 

ORIFLAIME. Voy. Drapeau, Embleme. 

ORTBODOXIE. Ce mot,  qui signilie droit 
eiiscigncment, bonne doctrine (au point de vue, 
I~ icn  cntendu, de ceux qui I'emploient), est. 
lorsqu'on s'en sert dans la langue politique, un  
cniprunt fait a la langue religieuse. C'est en 
gbnkral le titre que se  dbcerne a elle-m&me 
I'opinion dogmatique qui prévaut, et qui, juge 
ct partie, declare, par le droit du plris grand 
nombre ou du plus fort, erclure toute autre 
opinion comme liCt6rodore ou Iiérbtique. On 
connalt le mot si spirituellement vrai de  1'Bve- 
qiie anglican, Warburton : « L'ortliodoxie est 
iiia doxie, ct 1'lieti.rodoxie es1 la doxie des 
J U ~ ~ C S .  

11 arrive aiissi qiie I'opinion du parti le plus 
faible, du  parti opprimé, proteste contre I'opi- 
iiion dominante ct  persiste as'appliquer le nom 
d'ortliodoxe : dc tclle corte qu'on s e  trouve en 
prbscnce de deux ortliodoxies prétendant &une  
cgalc évidcnce, a des droits et a une prédomi- 
nance exclusifs. Or, il est de I'essence de  i'or- 
tliodorie que, malgré le nombre de ceux qui 
la rcvcndiqiicnt, clle ycut &re une et  absolue. 
L'cst-clle en effet 1 L'Eglise romaine s e  cousi- 
d6re comme scule orlliodoxe; mais les Églises 
scliismatiques croient I'etre aussi; l'&glise 
grecque se  proclame catliolique e t  ortliodoxe 
par cxcellence; I'Eglise anglicane ne se  dit pas 
inoins calliolique et ortliodoxe; les sectes du 
protcstantisme lutliérien ou calviniste ont 
leur tour leur orlliodorie propre pliis ou moins 
ancicnne, el les derniers venus ont eníin une 
orthodoxie modcrne a opposer aux premiers 
occupants. Auquel entendrc cependant, au mi- 
licu de tant d'ortliodoxes - qui s'exclucnt, s'ils 
nc s'cxcommunient, les uns les autres, - a 
nioins d'exainincr et de conclure soi-meme dans 
le sens que l'on jiige le plus plausible, et en 
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sachant bien d'avance que lorsqu'on veut rester 
impartialetmodCré, l'on n e  contente personne? 

De meme en politique : l'ortliodoxie des prin- 
cipes et des sentiments, c'est l'opinion domi- 
nante des gens u bien pensants n ,  des a satis- 
faits r, de ceux, en  un mot, qui ont le pouvoir 
en  main. e t re  orthodoxe, c'est s e  conformcr au 
mot dordre de la majorité ou du parti dominant, 
et  suivre toutes ses fluctuations; c'est crier au- 
jourd'hui avec les uns: Vive la Ligue ! et dc- 
main : Vive le  Roi! avec les autres, lesquels sou- 
vent sont ceux meme de la reille; c'est eniin s e  
montrer plus royaliste que le coi, comme ces 
orthodoxes qui sont plus catholiques que le 
pape. Yoila I'orthodoxie omcielle , celle des 
niajorités vraies ou factices, celle qui intente 
des proces de tendance, en un mot l'orthodoxie 
de l'autorité. 11 y a aussi celle de la libert+, 
celle des minoritks , celle des autres partis qui 
forment autant de petites églises, aspirant clia- 
cune au pouvoir, trouvant mal tout ce  qui s e  
fait en dehors d'eux, sauf a faire exactement 
de meme ou pis encore, le jour ou ils parvien- 
draient a leur tour a gouverner. La, le premier 
devoir de  l'orthodoxe, c'est necessairement de  
révkrer, avant tout et  quand meme. le saint de 
la paroisse; c'est. pour 6tre irréprochable, de 
pratiquer la vieille maxime du couvent. qui 
consiste a U laisser aller le monde comme il va 
el  dire toujours du bien de monsieur Ic prieur. o 
Sinon, gare a vous 1 

Trop souvent l'orthodoxe, aveugle en e a  fureur, 
Ooblia la donceur aux chrdtiens command8e, 

a dit Boileau. Trop souvent aussi les ortbodoxes 
en matiere politique sont intolerants a la faron 
des orthodoxes en matiere de  religion; ce  sont 
des ultra, qui n'admettent pas plus la neu- 
tralité que la contradiction. Les premiers évo- 
quent, suivant les temps, des spectres rouges 
ou des spectres blancs, comme les seconds ont 
suscite, suivant les siecles, des croisades plus 
ou moins sanglantes. Les uns e l  les aiitres 
s'appuient sur le bras seculier et s e  servent 
volontiers des soldats et  des bourreaux pour 
faire triompher ce  qu'ils appellent la bonne 
cause. CHARLES READ. 

OSMANLIS, OTTOMAN. Voy. Tnrpie .  

OSTRACISME. Loi de certaines républiques 
grecques, qui permettait a la nation de baiinir 
pour dix ans uu citoyen dont l'influence deve- 
nait dangereuse pour la liberté. A Spraciise, 
les principaux citoyens se  bannissaient les 
iins les autres en  s e  mettant a la mairi une 
feuille de Gguier. A Athenes on ecrivait sur 
iine coquille ( I o r p c l ~ o v )  le nom de celui qii'on 
voulait exiler. 11 fallait six mille de ces siifia- 
ges; on n'y soumettait qii'un seul citoyen, et  
on ne  pouvait bannir que tous les cinq ans. 
Aristote trouvait cette loi trks-sage e l  tres-liu- 
maine (Pol i t ique,  111, 13), et blontesquieu est 
du meme avis. a Loin que cct usage puisse flé- 
trir l e  gouverneuient populaire, il est au con- 
traire tres-propre a en prouver la douceur. Si 
l'on fait attention que ce jugement du peiiple 
comblait de gloire celiii contre qui ilfitait rendu; 

que lorsqu'on en eut abuse I Athenes contre 
un homnie sans mérite, on cessa des ce mo- 
menl de I'employer, oii verra bien que c'était 
une loi admirable que celle qui prévenait les 
iiiauvais effets que pouvait produire la gloire 
d'un citoyen, en  1e.comblant d'une ~ouve l l e  
gloire. (Espir't des lois ,  liv. XXVI, ch. XVI.) 

J. DE B. 

OTAGE. Nous considérons I'usage de pren- 
dreou d'ofiir des otages comme un usage bar- 
bare, indigne de peuples civilisés. La ntcessité 
de la légitime defeose peut l'excuser tout au 
plus daos des ccrilrées sauvages , et la encore 
les otages seront plus souvent une gene qu'une 
garantie. (Voy. Vattel, t. 11.) M. B. 

OUSTAF ou OUSTAW. Nom donne a la cou- 
stitution de la principauté de Serbie, reglCe 
par le hatti-clikrif de 1838. (Voy. Serbie.) 

OUVRIER. OUVRIERE. J. B. Say déílnit ainci 
le travail: Le travail est I'action suivie a laquelle 
on s e  livre pour executer une des opérations 
de I'industrie, ou seulement une partie de ces 
operations. On ne  voitpns pourquoi il restreint 
le but du travail a u x  operations de l'industrie. 
Descartes travaille quand il écrit le Discours de 
la me'lhode; Nearton travaille quand il cliercho 
la loi de la gravitation; Gluck travaille quand il 
compose Aleeste; un prEtre qui prepare un ser- 
mon, travaille. Le travail est toute aclion suivic 
a laquelle on se  livre pour produirc un rksultat 
utile. 

11 resulte de cette deíinition que les ouvriers 
n e  sont pas les seuls travailleurs; ils n e  sont 
meme Das les travailleurs qui travaillent le plus. 
Le travail de  I'ingknieur qui invente une ma- 
chine est non-seulernent plus iniportant que 
c:elui du mécanicien qui l'erecule, mais encorc 
il est plus fatigant. (Voy. Travail, Industrie.) 

On appelle spécialement ouvriers ceux des 
travailleurs dont le travail est corporel. Un cor- 
donnier, un  menuisier, un forgeron, sont des 
ouvriers. Quelquefois le trüvail de I'ouvrier ne  
demande que de la force et un peu d'habitiidc; 
quelquefois, il suppose une assez grande habi- 
leté et une certaine somme de connaissance; 
mais alors, la qualiilcation d'ouvrier ne s'appli- 
que plus tres-exactement. Un chauffeur est cer- 
tainement un ouvricr; le rnecanicien qui su?- 
veille.la macliinc u e  I'cst déji  plus. 11 y a la 
comme dans toiites les ~Iassillcations, dan5 
celles surtout qui s'appliquent a u r  Iiommes. 
une limite indecise; mais eri gknéral, on peiit 
dire que ce  qui constitue, a proprement parter, 
I'ouvrier, c'est l'exercice d'un travail manuel. 

Les ouvriers travaillent en cliambre, c'est-i- 
dire isolément, ou en fabrique. Cette distinction 
est tres-importante au point de vue social, 
paice que pour I'ouvrier qtii travaille Iiors tle 
cliez lui, pendant toute la journke, sous la di- 
rection d'un patron ou d'un contre-maitre, la 
vie de  famille s e  trouve par le fait presque slip- 
primee. La journée diirc, en general, dix, onze 
ou douze heures, suivant les corps d'btat. 11 y 
a des ouvriers a la piece qui ne  travaillent pas 



moins de qualorze, quinze et meme dix-huit 
heures. 

11 y a ehcore lieu de distinguer plusieurs 
sortes d'ateliers, i'atelier en plein vent ou chan- 
tier, et I'atelier clos; I'atelier reslreint qui per- 
met aux ouvriers une certaine liberte et une 
cerlaine intimité, et la fabrique proprement 
dite, ou I'liomme est obligé de vivre corrime 
dans un couvent ou une caserne, sous I'empire 
absolu du reglement. L'invention de la vapeur 
mulliplie indbfiniment les ateliers nombreux, 
et rend les rkglements de  plus en  plus impe- 
rieux et nécessaires. 

11 y a des mPtiers dangereux, il y en  a d'in- 
saIubres, de fatigants, de rebutanls. Le métier 
de mineur est dangereux, celui de peintre est 
insalubre, celui de vidaugeur ou de recureiir 
d'egout est rebutant. Lasciencea produit depuis 
un demi-siecle de véritables merveilles pour 
preserver la vie et la santé des ouvriers voués 
a des professions dangereuses ou insalubres. 

Les chefs d'industrie, de leur c6tC,ont cessé 
de considerer uniqiiement le produit manufac- 
turé, et  s e  sont preocctipks dii bien-8tre ma- 
teriel et inoral des ouvriers. Enlin, la loi est 
intervenrie, soit pour prescrire des précautions, 
soit pour aitribuer aiix patrons une responsabi- 
lité pécuniaire et quelqueiois pénale. Meme 
pour les professions qui n e  sont pas class6es 
parmi les professions dangereiises, la loi a 
prescrit d'iililes précautions. C'est ainsi que, 
dans les ateliers de tissage, les Clements de la 
machine moti'ice, qui portent le mouvement 
aux divcrs étages. ont dti elre enfermes daus 
des boites pour éviter les accidents et  les im- 
prudentes. 

Reconnaissons cependant que la loi, daris 
ces maliiires, en est encore a des tatonne- 
mcnts; elle fait quelquefois fausse route. L'opi- 
nion publique, toiijours portke , en France, a 
demandcr et a exiger des réglementations, en 
réclanie de iiouvelles a cliaque accident qui s e  
produit dans les mines ou dans les chemins 
de Ter. Apres I'accideiit de Versailles, on rediii- 
sit tellement la vitesse, que si le reglement 
avait été exécutk, les chemins de fer, dont 
tout l'avantage est d'economiser le temps, se- 
raient devenus presque inutiles. On peut citer 
aussi, commeun exemple de l'abus ou de I'in- 
justice de certaines réglen~entations, la loi qui 
permet de condamner a la prison I'ingenieur 
cbargé de la traction d'un cliemin de fer, parce 
qu'un mecanicien placé sous ses ordres a man- 
qué de presence d'esprit ou joiie avec le dan- 
ger. Sans nier le droit de haute police excrcé 
par la loi ou I'administration sur les grandes 
industries qui interessent la vie et la sante pu- 
bliqiie, nous incliiions a penser que les veri- 
tables amCliorations seront dues aux savants, 
auñ cliefs d'industrie, et aux oiivriers eiix- 
memes, que les progres de l'instruction ren- 
~ l ron t  a la fois plus prudenls et plus habiles. 

L'instruction gCnerale est néccssaire aux ou- 
vriers comme aux autres hommes, et  ils ont 
en outre besoin d'une instruction speciale ou 
professionnelle. 

Tout le monde sait cornbien sont lents, dans 

notre pays, les progres de I'instruction gen&- 
rale élémentaire. L'exposé de  la situation de  
I'empire, pour 1863,porte a600,OOO le nombre 
des enfants quine re,coivent aucune éducation; 
ce nombre est au-dessous de la realité, car il 
y a des enfants inscrits au commencement de  
l'année, sur le rOle des instituteurs, et qui n e  
suivent l'école que quelques semaines. Kous 
avons, d'ailleurs , en France, 1,018 communes 
qui n'ont aiicune espece d'écoles, et 19,303 
commuues qui n'ont ni écoles privées,ni écoles 
publiques de filles. C'est surtout dans les ate- 
liers que I'absence d'instriiution genérale s e  
fait sentir. La loi permet d'y introduire les en- 
fants des I'ige de huit ans; il est vrai qu'elle 
limite a huit heures la durée de leur travail, et 
qu'elle oblige les patrous a les envoyer a l'b- 
cole au moins jusqu'al'ige de  douze aus; mais 
ces deox prescriptions sont élud6es presque 
partout. Dans les ateliers ou I'ouvrier n e  peut 
travailler sans un apprenti. I'apprenti n e  fai- 
sant que deux tiers de journée, on est obligk 
d'avoir, pour faire l'autre tiers, un relais d'en- 
fanls égal ti la moitié du nombre lotal des ap- 
prentis. 11 en resulte que ,  dans i'atelier, les 
journees d'apprentis sont coupées par tiers, et  
aue  c'est Dar tiers aiissi. aue les enfants vont 
a' l'école; 'de la beaucoup~d'irrégularit~s dans  
I'atelier. et  de véritables imnossibilit6s dans 
I'école. 'une excellente mesure, aujourd'hui 
réclamke par la socikte industrielle de Mul- 
Iiouse, consisterait a rCduire a s i r  heures, au 
lieu de huit, la journée des enfants au-dessous 
de  douze ans. Le relais serait alors de  la moitié 
au lieu d'un tiers. Cela permettrait d'introduire 
plus de régularitk dans la surveillance du tra- 
vail , et d'exScuter sérieusement les prescrip- 
tioiis relalives au devoir d'école. L'hygihne pu- 
blique y gagnerait irnmensement. Les familles 
d'ouvriers n'y perdraient rien , car l e  nombre 
des apprentis disponibles s e  trouvant imrnédia- 
tement réduit par cette loi, le salaire de six 
heures serait tres-vraisemblablement idenlique 
au salaire actuel!ement payé pour huit. 11 s'en- 
suivrait pour I'industrie une perte Iégere, am- 
plement compensee par la meilleure santk et 
la meilleure instruction des ouvriers. 11 n'est 
peut-&re pas hors de propos de rappeler ici, 
pour éviter toule apparence de contradiclion , 
qu'on peut etre, en  general, ennerni de la rk- 
glementation Iégislative ou administrative, en 
niatiere d'industrie,et faire une esception pour 
ce qui regarde les enfants, que leur i g e  rend 
incapables de s e  proteger eux-memes. La loi 
sur le travail des enfants est a la fois tres-josle 
e t  tres-nécessaire. Elle contient le principe de  
I'eiiseignemeiit obligatoire. Loin de nous en 
plaindre, noils voudrions que l'obligration irnpo- 
ske a cet tgard aux cliefs de fabrique fiit Cten- 
due a tous les patrons qui emploicnt des en- 
fants comme ouvriers ou  serviteurs, soit a la 
ville, soit a la campagiie. 

On s'occupe beaucoup, depuis quelque temps, 
de  l'enseignement professionnel; il es ta  crain- 
dre que ce mot, mal déflni, n'entralne I'admi- 
nistration et  le public dans des essais regret- 
tables. 11 y a trois choses : l'enseignement 
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general qiii, pour les ouvriers, es1 seiilement 
I'enseignemeiit primaire; I'apprentissage , et 
cnGn I'enscignement professionnel spécial, qui 
ii'est qu'uii apprentissage .mieux dirigk. Si I'on 
entend par Ccoles professionnelles, des &coles 
destinees a faire des tissciirs, ou des mecani- 
ciens, ou des dessinateurs pour étoffes, rien de 
mieux. biais de prktendues ecoles profession- 
nelles, qui seront les memes pour toute la 
France, et  qui prepareront également les en- 
fants B toutes les professions, ou seront pure- 
ment et simplcnient des ecoles primaires sous 
un titre faur ct ambitieiix, o11 ne  seront rien. 

L'inslriiction speciale professionnelle,~~ pour 
parler plus clairement, les écoles d'apprentis- 
sage sont tr8s-nkcessaires pour quelques pro- 
fessions qui demandent des connaissances 
techniqiies. Par excmple, une bonne école d'lior- 
logeric seraiilemeilleur moyen de cunqubrira 
I'horlogerie francaise la snperioritk sur l'liorlo- 
gcrie de Geneve. On comprend aussi de quelle 
iinportance serait la fondation d'iiiie ecole de  
dcssin d'ornemenlatioii, soit pour I'industrie 
des tissus brocliCs ou imprimes, soit pour la 
décoration de la porcelaine. 11 en est  de mPnie 
des ecoles de mecaiiicieiis, el  memo de cliauf- 
feurs, des ecoles de  cliimie, de tissage, etc. 
Outre que dans les atcliers I'apprentissage s e  
fail irrégulierement et  sous ladirection (le sim- 
ples ouvriers, il arrive trop souvent que I'ap- 
prenti passe son temps a faire des courses, B 
iietloyer I'atelier et  a reudre d'autres services 
inuliles B son instruclion. 

On pourrait faire une classincation des me- 
tiers au point de vue de  l'education profession- 
nelle, en placant au plus haut degre de la 
hiérarchie ceux qui eñigent une bonne inslruc- 
tion génerale, comme la profession de typo- 
graphe , ou des connaissances tecliniques , 
comme celle de  mecanicien. On mettrait aussi 
au  premier rang celles qui demandcnt du goiit, 
par exernple, I'ébCnisterie d'art, ou (le ,la 
précision et de I'habileté, comme I'horlogerie. 
Yicndraient ensiiite les professions qui n'exi- 
gent que de  la force, ou simplcment de I'assi- 
duite. 

La division di1 travail, qiii es1 la principale 
cause des progres de  I'indiistrie, en augmen- 
tant i'habilet&. spbciale de l'ouvrier, ]'a pcut- 
&re iin peu diminué au point de vue intellec- 
tuel; il faut le relever par I'education. II est 
ccrtain que celui qui fait toujours la meme 
chose, la fait inienx; mais aussi, ti force de  
faire toujours la meme chose, on en vient a 
ne  plus savoir fairc qiie cela. En Angleterre, 
ou la division du travail est pousske tres-loin, 
le travail est  beaucoup micux fait, el l e  tra- 
vailleur beaucoiip moins intelligent qu'en Ita- 
lie, ou chaque ouvrier est oblige de savoir 
plusieurs metiers. Le travail varié, dans lequel 
on dkpense plus d'adresse et d'intelligence , 
est d'ailleurs beaucoup plus attrayant. L'intro- 
duction croissante des machines augmente 
encore la division et  par coiiséquent la niono- 
tonie du travail. On doit reconnaltre que la 
prCsence de  ces piiissants moteurs, et la vue 
d e  ces merveilles opérées par le gCnie hu- 

main , ouvrent I'esprit de l'ouvrier ct augmen- 
tent son horiron; mais il n'en est  pas moins 
vrai que les progres de l'industrie mecanique 
et de la fabrication en grand augmentent la 
division et par consbquent la monotonie du 
trayail; ce qui concourt, avec d'autres molifs, 
ii rendre I'instruction de plus en plus nbces- 
saire; car s'il hut ,  pour la bonne hygihne, que 
le corps travaille, il faut aussi que i'esprit 
pense. 

Toute industrie a pour but génCral d'appro- 
prier la mati0rc ti iin iisage dCterminC ; tout 
tra~~ailleur, soit clief d'indiistrie, soit simple 
ouvrier, a poiir but spécial d'obtenir uii bbne- 
fice par son travail. Ce bénCGce garde plus 
particulieremeiit cc nom quand il cst soumis 
aus  chances ordinaires du commerce. Quand 
il est independant de  ces cliances, il prend le 
nom de salaire. Par cxemple, un patron qui 
convient avec ses ouvriers d'augmenter ou de 
climinuer le pr i r  de lcur journee dans la pro- 
porlion de son gain, les prend en rbalité pour 
associks; il donne son capital, les ouvriers 
donnenl leur trarail; ou s i  I'on veut, car cctte 
transformation est tres-aisée , il donne un ca- 
pital reprCscntb par son crédit et ses valeurs, 
et les ouvriers donnent un capital represente 
par leor trarail. 11 est juste que, dans ce cas, 
ils travaillent poiir rien, lorsque le bCnCBce de 
I'entreprise descend B rdro. On doit meme 
ajouter que la sociéte a leur Cgard est toujours 
iine societé a rcsponsabilitb limitee, parce 
qu'en I'absence de bCnMce, leur capital de- 
vient completement nul. 11 ne  faut pas con- 
fondre cette situation d'ouvriers, associes aux 
cliances bonnes ou mauvaises de I'entreprise, 
avec celle d'ouvriers dont le salaire augmente 
rivec le bénbrice du patron, sans pouvoir des- 
cendre au-dessous d'une limite Gxe. L'aug- 
mentalion érentuclle cst, dans ce  dernier cas, 
une prime; elle ne  constitue pas une associa- 
tion. La forme la plus ordinaire, et meme la 
plus réguliere, du travail manuel est le sa- 
laire. (Voy. ce mot.) 

Le salaire est regi par deux lois Cgalement 
impCrieuses, et qu'il n'est pas toujours facile 
de  concilier. La premiere est cellc-ci : regler 
la fabrication et  les dkpenses de la fabrication 
d e  tellesorte que le capital engagk puisse pro- 
duire des benéíices , el se defendre contre la 
concurrcnce. Voici la seconde : obtcnir de son 
travail manuel un te1 resultat, qu'on puisse 
vivre et faire vivre sa femme et ses enfants. 

11 est tres-éviderit, pour toiit le monde, que 
la force de la seconde loi est absolue. Le nb- 
cessaire est le nbcessaire. 011 le place arbitrai- 
rcment un peu plus Iiaut ou un peu plus 
bas; il est meme srai qu'il varie un peu avec 
les progres de la civilisation ; l e  vetement, 
par exemple, est plus necessaire dans I'état 
civilise que dans l'etat sauvage. Blais enlin, il 
J' a une limite extreme, au-dessous de  laquelle 
personne ne peut consentir a descendre; la 
naturc elle-meme s'y oppose; e t  quand cette 
limite est atteinte, I'ouvrier n e  peut plus S O U ~ -  
frir de reduction a son salaire. Aiissitbt qu'il 
est prouvk que son salaire ne  lui donnera plus 
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les moyens de vivre et de  faire vivre sa fa- 
mille, il sort de la classe des.travailleurs, et 
entre dans celle des assist¿.s. 

C'est 6 peine si la premiere loi est moins 
iiresoi'able que la scconde. 11 s'agit, pour le 
chef d'industrie qui ne  peut plus soutenir la 
c.onciirrence, o11 de travailler sans gagner, ce 
qui est absurde, ou de travailler a perte, ce 
qui dwient coopable quand on comproinet 
d'aiitres intérCLs avec les sieiis. 11 s'agit aiissi, 
Ires-souveiit, dc la faillite, c'est-6-dire du 
déslionneur. 11 est doiic vrai de dire que le 
travail eat subordonnt: a deux lois loutes-puis- 
sarites, qui peulent s e  resumcr ainsi: pour 
I'entrepreneur, la concurrente; pour l'ouvrier, 
le besoin. 

Ces deiix lois, on le comprend, son1 en 
lutte coiitiiiuelle, parce que I'iine teiid tou- 
jours a diniiniier le prix de  niain-d'oeuvre, et 
I'autrc a l'aiigmenter ou 6 le maintenir. Dans 
loutc situation (lonnee de I'indiislrie, un es- 
prit Blcvk, impartial, cornpleteincnt au coiirant 
de la situalion du marche, pour la niarclian- 
dise et pour la coiisoiiimalioii, poiirrait tleter- 
miner le cliiWe de la plus grandc depense de 
iiiain-d'oeuvre que puisse fairc le fabricant, et  
de la plus graiide reduclion de salaire que 
puisse conseiilir l'ourricr. blais iiid6pcndain- 
riient dc I'ignorunce, des clianccs aleatoires , 
du désir de gain el de bien-btre (les dcux c6- 
tés, ce sont des qiieslions qui >e jiigcnt rare- 
inent d'iine maiiikre iiripersoniiellc et scieiiti- 
fique. Patrons et ouvriers soiit ciigagés dans 
iine lulte morlellc: luttc du capital contre le 
capital, pour le patron; lulte de I'liornnie con- 
tre le besoin, pour i'ouvricr. 

Dans cclte situation, I'Llaf peut prendre un 
(le ccs dcux parlis: r(.gler le tuiif de la rnaiii- 
d'ceuvre; prolbger la libcrlb des rontractants, 
c'est-a-dire les droits reciproqucs de ceux qiii 
payent et de ccux qiii,sont payés. 

La tarification par I'Etal a tous les inconl6- 
nients possihles: f 0  siippression de la liberte 
iiidividiiclle, inconvénieiit qui, au besoiri, iious 
tliapeiiserait d'éiiiirnérer tous les aulres ; 20 iri- 
coinpl'lcncc absolue de 1'Ptat; 30 uniformite 
inlierente a toute rlgleiiienlation oflicielle, 
introd~iitc dans le rnondc nécessairement la-  
riable et divers de I'industric; 40 transforina- 
tioii de loules 12s qiicsfions d'alelier en ques- 
tions et en dangers poliliqiies. 

La tarilicalion faite par les cliambres 2-e com- 
merce ou des syndicats a des inconvénients 
analogues, quoiqu'i un degre moindre. El!e ne  
peiit etre acceplée que cornme conveiilion amia- 
ble entre les parties confractanles, et dans ce 
cas, ellc n'a que la ~igni~icntioii el  la valeiir 
d'un marclik. Cela revient i dire qii'il n'y a pas 
de tarification oflicielle. ~ ' k t a t ,  daiis le principe, 
a tout tarife; puis il s'est rctiré presque par- 
tout. 

Les tarifs ont pour but, non pas toiijours 
pour cffet, de proteger les intérets des con- 
tractants aux dCpens de leur liberle. 11 cst 
inaintenant nssez gknkralement reconnu que 
les taiifs sont inutiles ou dangereiix pour les 
inlerets, et  qu'ils détruisent la liberte. On re- 

vient donc de  toutes parts au systeme opposb 
c'est-a-dire au systeme du laissez-passer et du  
laissez-faire. Jusqu'ici la loi francaise , pour 
protéger la IibertC, défendait les coalilions. On 
vient tout récemment de s'apercevoir qii'il fal- 
lait, au coritraire, les permettre, et  que cette 
permission seule était libérale. 11 y a donc tout 
lieu de croire que l'article 414 du Code civil va 
etre aboli. 

Voici que1 etait le principe de I'article 414. 
Une coalition estiine associalion entre les capi- 
taux pour imposer des conditions au travail, ou 
entre les ouvriers poiir imposer des conditions 
au capital. Or, cetle association, qui, lorsqu'elle 
est genérale, constitue iine force redoulable. 
paraissait conti*aire au libre developpement de  
la volonle personnelle. On I'avait donc inter- 
dite, soit au travail, soit au capital; et le legis- 
lateur s e  croyait juste parce qu'il avait imposé 
la meme défense, sous les memes peines, aux 
patrons et aux ouvriers. 

011 s e  trompait en cela doublcment. D'abor(1 
en principe: I'association est uiie des formes 
ct des conditions de  la liberte; il sufi t  qu'on 
soit libre d'y entrer, et qu'ori n'y subisse d'au- 
tres lois qiie celles qii'on a volontairement ac- 
ceptees. 11 s'en faut tellement que i'associalion 
soit contraire a la liberté, que ,  dans un tres- 
grand iiombre de cas, la liberte serait con- 
damnke a l'inaction et a I'impuissance. sans 
I'associntion. On se troinpait aussi en fail; ca i  
la coalilion des ouvriers peut etre aisSment si- 
gnalée, surveillée, ri:primée. 11 n'en est pas 
de m&me des maitres qui,  grace ti leurs ha- 
biludes, a leur petit nombre et  j. leiirs res- 
sources, peuvent se coaliser sans qii'il soit 
possible a la juslice de constater le délit. 11 
peut,  tl'ailleurs, arriver, et il arrive souvent, 
que, dans une localitk donnCe, les ouvriers s e  
trouvent en presence d'un palron unique. Le 
seul systeme avoue par la jiislice, et  consé- 
qiieinment par la liberte. consiste donc a per- 
mettre les coalitions au lieii de les dkfendre. 

II va sans dire que le droit de s e  coaliser 
n'implique ni le clroit de contraiiidre a entrer 
dans la coalilion, ni le droit de contrevenir, par 
liimiille ou violence,aiix lois de police. 11 vasans 
dire, aussi, que les coalilions qui, certainemeut, 
doivent &re permises, rie doivenl pas etre de- 
sirees. Toute perte de force, et par conséquent, 
toute cessation de travail, prive I'liumanitB 
d'une ricliesse qu'elle devait avoir, en la pri- 
vnnt d'un résiiltat utileqii'elle pouvait prodiiire. 
Cctte perte est tres-sensible dans le lieii meme 
ou la coalition existe. Prolongée un peu long- 
temps,elle peut eiitralnerla ruinede I'iiidustrie, 
cellc du conlrnerce, celle des ouvriers, celle 
meme des simples consommateurs. Elle est 
plus funeste aux ouvriers qii'aux patrons; et  
la raison en est siniple: c'est que le patron 
perd I'argent qu'il a ,  e l  I'ouvrier i'argeot qu'il 
n'a pas. Or, il est pliis aise de se  riiiner, que 
d e  ne  pas manger. On doit done souhaiter que 
la liberte de coaliiion soit donnée, et qu'elle 
n e  soit pas exercee. 

11 est nienle probable qu'exceptk peut-8lre 
dans les premiers temps la liberte de coalilion 



en diminuera le nombre, bien loin de I'aug- 
menter, parce que la simple possibilite de  la 
fbrmatioii d'une coalition sera toujours un frein 
a u r  ambitions dksordonnees du gain. La seule 
existente de celte liberterendra toule sa force 
a la regle de l'offce et de la demande, qui est ,  
en toiites choses, la regulatrice normale du 
marclié. Elle aura pour conséquence de per- 
mettre aux ouvriers de  former, comme les pa- 
trons,des chambres syndicales; ou ce qui vau- 
drait mieux encore , elle leur permettra de  
concourir pour moitié arec les patrons a la 
formation de libres et  volontaires syndicats 
professionnels. Ces syndicats empeclieront la 
greve, comme les tribunaux de priid'hommes 
empbchent les proces; et  la présence, parpar- 
ties Bgales, des patrons et des ouvriers , daris 
ces tribunaux de famille,aura poiir eITet neces- 
saire de paciíler les antagonisrnes entre deux 
classes d'hommes qui ne  peuvent que gagner 
a etre toujours unies, et d'arraclier a la gcne- 
rosite des patrons, et  au courage des ouvriers, 
d'heureuses et  fécondes concessions. Ces syn- 
dicats s e  transformeront avec le temps en 
bourses du travail, ou plus simplement en bu- 
reaux de renseignements et de placement; il 
en  resultera une diminution dans le nombre 
des ouvriers nomades, et  dans le nombre des 
journbes que les ourriers emploient inutile- 
ment a chercher de I'ouvrage au hasard. 

Si, en meme temps qu'on supprime l'articlc 
41 4, on donnait aiix ouvriers une nouvelle lati- 
lude d'association , le rksultat siir le taiix des 
salaires en serait presqiie immédial. En effet. 
les opkralions de I'associatioc initieraieiit tout 
l e  monde, maltres et  ouvriers, aux dficiles se- 
crets du commerce. 11 est tres-utile qu'il y ait 
des associations pour apprendre aiix oiivriers 
les veritables conditions de I'industrie el  du 
commerce, et pour donner un avenir et  une ai- 
sance i ceux que leur imagination et  leur ca- 
pacite empechent de s e  coiitenter d'un salaire 
régulier et mediocre. 11 n e  faudrait pas, d'un 
aiitre cbte, que les associations flssent trop de 
progres, parce qu'il est tres-difficile a I'indus- 
trie privee de lutter contre les compagnies. O?, 
l'industrie privee, l'effort isolk est bon et  ne- 
cessaire. Le petit marchand, le petit industriel 
qui commence avec rien oii avec peii, et qui a 
force de privations, de patience et de talents, 
parvient a s e  creer une fortune, rend iin veri- 
table service i son pays. 11 n e  doit pas dispa- 
raltre devant les associations, il ne disparaltra 
pas. Comme il est utile et naturel de  s'associer, 
il est utileet natureld'agir seul; et ce  sont deun 
modes également excellents du développemcnt 
de  notre énergie naturelle. 

11 fut un temps ou l'on croyait que I'associa- 
tion détruirait en un clin d'czil tous les nimx 
dant les ouvriers s e  plaignent. On en est bien 
revenn. D'abord, on n e  croit plus, en gén6ra1, 
aux rembdes souverains; et, ensuite, on ne  
s'exa&re plus l'eficacité de celui-la, qui n'en 
est pas moins un des pliis puissants et des 
meilleurs. 11 y a d'ailleurs I'association des ca- 
pitaux , les associations de travail , de crédit et 
d'outiuage. 11 y a aussi les associations de  mu- 

tualite wntre  le cbomage, et les associations 
d'achat poiir la diminution des depenses et le 
meilleur agencement de l'ecouomie domesti- 
que. Ceci nous amhne a parler tres-sommaire- 
ment du chbmage et de l'organisation de la 
dépeuse. 

Le chbmage est l e  grand mal de l'ouvrier, 
parce qu'il vit presque constamment au jour 
le jour, que les dépenses continuent quand le 

. salaire s'arrete, el  que la dette en est le resul- 
tat infaillible. Or, un ouvrier endettk est un 
ouvrier perdu. Les causes de chbmage sont 
tres-multiples: il y en a deux qui tiennent a 
la nature humaine. la vieillesse et  la maladie; 
les autres tiennent B des crises generales ou a 
des crises locales. 

Contre la vieillesse et la maladie, la premiere 
et la meilleure ressource de I'ouvrier, c'est 
d'avoir une famille. de  I'aimer et  d'en &re aime. 
Une ressource excellenle aussi, quoique moins 
parfaite, ce sont les caisses de secoiirs mutiiels, 
les caisses de  retraite pour la vieillesse. Les 
hospices demandés sous le nom d'irivalides 
civils, et qui cxistent depiiis longtemps sous 
le titre plus simple d'hospices. les hdpitaur, 
sont de bonnes institutions, qui ont l'avantage 
de donner le confortable a I'ouvrier impuissnní 
et l'inconvknient de  le skparer de sa famillc, 
et de le dkcourager de l'epargne et du travail. 
Quant a I'auinbiie proprement dite, elle n'est 
utile et innocente que dans les cas tres-rares 
ou elle est indispensable. 

Les crises géncrales de  l'industrie tiennenl 
aux plus hautcs questions commerciales et in- 
dustrielles; et ,  quoiqii'elles p b e n t  trhs-lour- 
dement sur les ouvriers, ce n'est pas ici le lieu 
d'cn étudier les causes, les caracteres et  les 
palliatifs. (Voy. Crises.) Les crises spkciales et 
locales pourraient presque toujours étre con- 
jurees ou tout au moins atténuées, par reta- 
blissemeut de bureaux de rcnscignernents, ct - 
par de plus grandes facilites accordées a la 
circulation par la voie des chemins de fer. 

Nous passons maintenant, de ce qui regarde 
les bénérices et  les salaires, 8 la question des 
dkpenses. 11 importe pour le moins autant a un 
ouvrier, de bien régler sa dCpense, que d'aug- 
menter sa recette. 

La premiere maniere de diminuer sadbpense, 
c'est de régler ses mcziirs. Celui qui trouverait 
un moyen de supprimer les cabarets, mettrait 
probablement, d'un seul coup, tous les ouvriers 
dans I'aisance. Mais il n'est pas question de 
supprimer administrativcment les cabarets; le 
seul moyen de les supprirner, c'est de les vi- 

. der; et pour les vider il faut occuper et  inte- 
resser I'oiivrier ailleurs. 

Une aiitre manibre tres-eficace de  diminuer 
sa dkpense, c'est de s'associer pour la vie en 
commun, ou pour l'approvisionnenient en com- 
mun, ou pour l'outillage en commun; pOUr la 
vie en commun, par les plialanstbres et les rb- 
fectoires; pour I'approvisionnement en com- 
mun, par des sociktes analogues a celie qu'avait 
formke ;i Grenoble feu M. Taulier; ponr I'outil- 
lage en commun, par 1'Ctablissement de bains, 
de lavoirs, de vapeur louee, etc. 



A cet bgard, la r&le est tres-simple. L'asso- 
ciation donne certainemerit pliis de confortable 
5 moindre prix. Voila ce qu'elle donne : il faut 
voir ce qu'elle dte. 

Elle Ole le goitt et  I'habitude de la famille. 
Elle continue I'aiiivre de I'usine, qui separe 
l'liomme de tout ce qui Jui est cher, el le fait 
rivre, rnalgré lui, en communiste. 

Or, il faiit regarder comme bon tout ce qui 
facilite la vie de famille, et comme détestable 
tout ce qui la détruit ou simplement la com- 
promet. Les repas en commun suppriment toute 
iutimité, et nc sont bons tout au plus qiie pour 
les célibataires. L'approvisionnement en com- 
mun a des résultats tout opposés, il augmeute 
Ics ressources de la famille, et il en resserre 
les liens par une conskquence nkcessaire. On 
en peut dire aulant de I'outillage. 

Une des amkliorations les plus souhaitables 
pour les ouvriers, c'est la réforme des loge- 
ments qu'ils occupent. A Paris, ou Ic terrain 
est tres-clier,ils sont relégués dans les vieilles 
rues quifont un contraste pknible avec les voies 
spacieuses e t  bien aCrées, ou circule le flot de 
la pgpulation. Quand on entre dans ces rues 
étroites, Ctouffbes entre des maisons d'une 
liauteur démesiirbe, et qiii semblent pretes a 
tomber en ruine, il semble que I'air respirable 
et  la liimi6re disparaisseiit a la fois. De loiigues 
el obscures allbes, des rscaliers étroits et  dan- 
gereux , de mécliantes cloisons, des clicminées 
qui depuis longtemps ne connaissent plus le 
feu, des murs lezardés, des plancliers eran- 
drks, d'etroites fenetres, dont quclqucs-unes 
sont bouc1ii.e~ poiir éviter I'impbt, une seule 
cliambre ou s'entassent souvent cinq ou six 
personnes des deux sexes, voila les logements 
(le la plupart des ouvriers de Paris; c'est la, 
qu'apres douze heures de fatigue, ils viennent 
cliercher les consolations de la famille et le re- 
pos. Qu'arrive-1-il? c'est que personnc ne s e  
plalt dans cet intkrieur. Le pPre va au cabaret, 
la m6re et les enfants, Dieu sait ou. 11 est ce- 
pendant strictement vrai, que I'on peut amé- 
nager trois cliambres pour tous les usages de 
la vie domestique, les décorer debons papiers, 
les entretcnir proprement,les louer aux ouvriers 
pour le rneme prix, et réaliser encore de beaux 
bénkílces. 11 n'y a qu'a savoir et  ivouloir.C'est 
le plus nécessaire, le plus grand et le plus fa- 
cile de tous les progres. 11 ne s'agit pas de bl-  
tir ces casernes a bon droit suspectes aux ou- 
vriers, sous le nom de cites ouvrieres; ni de 
les parquer dans des quartiers a part. cornme 
dans une sorfe de Ghetto. Kon, ils peuvent et 
doivent etre partout au milieu de nous, non 
pas sans doute dans les quartiers riclies, ou le  
metre de terrain se  vend de 500 a 1,000 fr.; 
niais tout pres de la, car un habile architecte 
peut crker des logements a bon marché, meme 
dans les beaux qiiartiers. Est-ce seulement 
pour I'liygiene qii'il faut rkfomer les logements? 
C'est surtout pour I'liygiene morale. Que vou- 
lez-vous que fasse une femme dans un loge- 
ment qui n'en est pas un? Elle y afroid; elle y 
respire iin air corrompu ; ellc n'y roit pas clair 
pour travailler. 11 lui estimpossible d'ktablirun 

peu d'ordre et de propretk dans cet horrible 
pele-mele de tous les vCtements et de tous 
les ustensiles. Inutile chez elle. elle va gagner 
de I'argent a I'atelier; elle s e  fait ouvriere, et, 
des lors, il n'y a plus de famille. 

Or, il est incontestable que les femmes ont 
le droit absolu d'entrer dans les ateliers, comme 
les hommes; les patrons ont le  droit absolu 
d'employer des femmes, si  les femmes sont 
plus habiles, ou, ce qui revient aii meme, s'il 
y a bénérice A les employer, de préférenceaux 
hommes. Partout ou il y a eu degrandes popu- 
lations agglomérées, et, par conséquent, de 
grands ateliers, il y a eu des ateliers de fem- 
mes. Elles exercent exclusivement les profes- 
sions de blanchisseuses, de repasseuses, de 
modistes. Le triage des chiffons, dans les pa- 
peteries, le satinage, le pliage et le  brochage 
dans les imprimeries, n'ont jamais ktk coníiés 
qu' i  des femmes. On se  ylaint assez souvent 
de I'inlroduction des Iiommes dans les magasins 
de blanc et de nouveautb; ce qui veut dire 
qu'on regrette pour les femmes une occupation 
qui les retiendrait quinze Iieiires par jour hors 
de chez elles. En rcvancbe, il y a eu desplain- 
tes assez vives quand elles sont entrkes dans 
les filatures et les tissages mecaniques, et  tout 
rbcemment encorc, les typograpbes s e  sont 
opposés a leur immixtion dans le travail de la 
eomposition. La loi n'y pcut rien, ni les patrons, 
n i  les ouvriers. Les femmes ont besoin de vi- 
vre tout aussi bien qiie les hommes; elles ont 
plus de peine a travailler, ayant moins de force, 
et  c'est une raison de plus pour qu'on les fa- 
~ o r i s e  dans les carrieres qu'elles peuvent abor- 
der. 11 est meme juste qu'on ait pour elles des 
égards parliculiers , qu'on améliore et  qu'on 
isole leiirs ateliers, qii'on leur choisisse les 
taches les moins fatigantes. Onne concoit qu'un 
seul cas qui pourrait justilier une exclusion : 
c'est quand elles ne  pourraient aborder une 
profession sans que la décence ou la morale e n  
soiiffrlt. 

Voila le droit; mais autre chose est le  droit, 
autre cliose I'exercice du droit. De mCme qu'il 
faut donner aux ouvriers le  droit de coalition, 
et  s'efforcer aussitdt de faire en sorte qu'ils 
n'en usent jamais, il faut oumir aux femmes la 
plupart des ateliers, et  souhaiter qu'elles n'y 
eiitrent pas. Comment les empecher d'y en- 
trer? 11 n'y a qu'un moyen, c'est de lesoccuper 
clicz elles. 

Disons hardiment que c'estlalebutauqueldoi- 
vent tendre le gouveriiement,les communes, les 
chambres de commerce, les corps savants, tous 
les gens de bien qui s'intéressent a I'avenir 
des classes ouvrihres. Les femmes ne peuvent 
&re Iieiireuses que chez elles, les ouvriers ne  
peuvent &tre heureux que par la famille. Quant 
aux enfants, ou donc est l'homme de caeu? qui 
a pu voir sans frémir ces bandes d'orphelins, 
de dCsli&ritCs, qui errent comme de jeunes sau- 
vages dans les rues d'nne grande ville, exposds 
a tous les accidents et  a tous les vices? Et la 
mere. pendant ce temps-la, travaille loin d'eux 
pendant douze Iieures pour leur gagner du 
pain! Est-ce que cela peut durer? Kon, il faut 
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~ i d e r  les ateliers de femmes, en donnant aux 
femmes du travail a domicile. 

Est-ce donc s i  dificile 1 11 y a la couture; les 
modes, les plumes, la ganterie, la broderie, la 
dentelle, la cordonnerie; tous métiers seden- 
taires. 11 y a I'enluminure, la peinture, I'horlo- 
gerie. L'épincetage peut s e  faire a domicile, la 
gravure sur bois, la graviire de  musique. Dans 
la plupart de ces professions les femmes n e  fe- 
raient pas concurrence aux hommes. Ce qui 
rend la concurrence des femmcs redoutable. 
en général, c e  n'est pas le nombre ; c'est 
qu'ayant moins de besoins, elles s'offrent a 
moindre p r k  e t  avilissent les salaires. De la une 
double necessit8 : leur trouver des occupations 
cliez elles, et des occupations faites pour elles. 

Il y en a une qui est leur vocalion, leur dc- 
voir et  leur bonlieur, c'est d'etre epouscs et  
meres. 11 faut souhaiter ardemment que le tra- 
vail salarre aiiquel elles se livrent par nécessitk, 
n e  les empeche pas de  remplir les obligations 
sacrCes que la nature leur impose. On peut 
faire a ce  sujet une remarque économique : c'est 
que la valeur du lravail de la mere de famille 
augmente avec I'aisance de la famille. Dans un 
greiiier etroit, ou il n'y a ni jour ni place, c'est 
a peine si elle peiit utiliser ses forces. Dbs que 
i'ordre est possible, et qu'elle pcut faire uii 
peu de cuisine et  quelques reparations aus  
vetements, elle rend un grand service, non- 
seulement par les avantages qu'elle procure, 
mais par les depenses qu'elle remplace. Plus 
la maison devient spacieuse et  les ressources 
abondantes, plus elle trouve a s'occuper et  a 
travailler pour le bonbeui commiin, La meil- 
leure sorte de  travail, a toiis les points de vue, 
est toiijours celle qiii est indiquCe et com- 
mandee par la nature. 

Un mot nous suflirapour resumer notre opi- 
nion sur  l e  lravail des femmes. Les femmcs 
ont-elles le droit de travaillw dans les ateliers? 
Reponse : Elles y ont un droit absolu, le meme 
droit que les liommes. Le contester, c'est con- 
tester la liberte meme dii travail. - Faut-il sou- 
haiter que les femmes travaillent enateliers? - 
11 ne faut pas le souhaiter, et cela, pour deux 
raisons : I'une, c'est que leur présence dans les 
ateliers peut contribuer a I'avilisseinent des 
salaires; I'aiitre, c'est que la nature elle-meme 
reclame irnperieusement leiirpr6sence au foyer 
domestique. - Par quelmoyen peut-on espkrer 
de ramener les femmes dans la famille? - Ce 
n'est par aucune prescription legale, par aucune 
interdiction: c'est en  leur procurant a domicile 
du travail salarie, c'est surlout en ameliorant la 
condition gknérale des ménages d'ouvriers par 
l'ordre, I'économie et  la reforme des logements. 

Nous assistons a une double révolulion : I'une, 
par la science dans le monde physique; I'autre, 
parlapolitiquedanslemondesocial. Cette double 
révolution, en modiliaiit profondkment la con- 
dition des ouvriers, leur donne de nouveaux 
besoins et de  nouveaux droits. 

Le principal agent de la rbvolution physique, 

c'est la vapeur; et le principal ryent de la rb- 
volution sociale, c'est le suíbage universel. 
Qu'on regrette I'avénement de ces deux forces, 
ou qii'on y applaudisse, le monde est a elles; 
et  voici ce qu'ellcs ont fait de I'ouvrier. 

D'abord elles en ont fait un c i t~ycn  actif, 
joiiissant de la plénitude de ses droib civils et 
politiques. Or I'égalitk poliliqiie, pour i'ouvrier, 
c'est la superiorité, priisqu'il a le nombre. En 
realite, c'est I'oiivrier des villes et  des campa- 
gnes qui fait la pliipart des éleclions. D'oucette 
conséquence, qu'il a droit a &re kclairé, et que, 
nous avons besoin qu'il le soit. Ordinairemeiit 
la fonction sociale arrive avec la capacite; ici 
la fonction a pris le (levan1 : il faut donc au 
plus vite ou creer ou developper la capacite. 

La vapeur a transforme de  mille facons la 
condition de  i'ouvrier, soit qii'on Tenvisage 
commc productcirr ou commc cansommateur. 
Daus les villes, elle l'a tire des ateliers isolés, 
composés de trois ou qiiatre compagnoiis, et 
I'a enregimentk, c'cst le mot propre, a son ser- 
vice. Deus ou trois cents orivriers pour une 
fabrique, ce  n'est plus qu'un pctit personnel. 
11 y a, en grand nombre, des usines qiii comp- 
tent leurs ouvricrs par milliers. Vivre ainsi, en 
grandes troiipes, ou vivre a part, ce n'est pliis 
etre la meme force, ni le meme homme. L'usine 
hausse les salaii'cs, aiigmente les besoins et  
les ressources, prodiiil la cliertk. En créant 
cliaque jour de nouvellcs forccs mecaniques, 
elle dispense cliaque jour de plus en plus 
l'homme d'etre une force, et i'oblige d'etre une 
intelligence directricc de force. La vapeur pé- 
netre jusque dans les campagnes par les che- 
mins de fcr, les produits manufacturés e t  les 
mnchiues appliqukes a I'agriculture. Mais ce 
sont surtout les ouvriers des villes qui sont 
transformes, parce qu'ils sont accumulés. 

Outre la vapeur et  la democratie, il y a un 
troisieme agent de transformation, issu de l'un 
et  de I'autre, et qui n'est pas lemoins actif: c'est 
l e  libre écharige. 11 a commenck a naltre sous 
Turgot, par l'abolition des confrbries. 11 a fait 
lentement son chemin, le voila presque achevi.. 
Encore un douanier de moins, et nous L'a~ons. 
Le libre échange, c'est la librc concurrence dont 
I'effet infaillible est d'arriver en peu de temps 
a utiliser toiites les forces réinunkratrices et 
toutes les forces productdces. Grice a elle, n i  
les capitaux, ni les esprits inventifs, ni les bras 
ne  chbmeront. Grice a clle aussi la mélhode 
fera des progres incessants, c'est-a-dire qu'on 
arrivera a maniifacturer les meilleurs produits 
possibles avec la moindre dCpense possible de  
force, oii, en derniere analyse, de  temps et 
d'argent. Utiliser la force, diminuer les frais, 
voili la loi de I'industrie; loi terrible, parce 
qu'elle aboutit B la restriction des frais de main- 
d'ceuvre, et  que la, restreindre lcs frais, c'est 
mesurer et restreiudre le nkcessaire. 

Ainsi toutes les rkvolutions materielles soiit 
des révoliitions morales, quaiid il s'agit dc 
i'liommc. J r n ~ s  Sinio~. 



PACHA. PACHALIK. - PACTE COLONIAL. 

PACHA, PACHALIK. Le premier . de ces 
deux mots qui vient du persan pa, pied, e t  
schali, roi, est i'équivalent de  I'expression 
soutien du lrdne,  et ne designe pas des fonc- 
tions spéciales. Ce n'est qu'un titre lionoriflque 
dont on decore, en Turquie, les grands per- 
sonnages, soit qu'ils appartiennent a l'admi- 
nistration civile, militaire, etc., soit qu'ils 
n'aient aiicune cliarge dans 1'Etat. Le titre de 
paclia est cependant un titre essentielleinent 
militaire. A la guerre, oii porte, devant ceiix 
qui en sont revCtus, des queues de clieval 
flottant a i'estremitb $une lance. 11 y a des 
paclias a deux et  a trois queues. Ccs derniers 
sont odinairement les premiers personnagea 
de l'empire, comme le vice-roi d'Egypte, le 
grand-vizir, le capitan-paclia ou niiiiistre dc 
la marine. Le titre de paclia n'est accorde qu'i 
des musiilmans. 

La plupart des gouverneiirs de proviiicc 
sont des paclias; de  la le iiom de  pachalik 
qu'on donne gbnéralement a leur gouverne- 
nieiit. Cette d6iiominntion est fausse. En Tiir- 
qiiie les provinces d'une grande étendue. et ad- 
minjstrkcs par des paclias , se  nornment Eiulel ; 
eii Egyptc, elles portent le norn de Mouderieh, 
etc. HENRI THIERS. 

PACIFICATION. Voy. Réformation. 

PACTE COLONIAL. On donnc ce norn a 
une conrention entre une mktropole et ses 
colonies, par laqiiclle la in¿.tropole s'attribuc 
tous les droits qu'elie juge lui btre proíitables 
sur les prodiiits coloniaux, et en  rctour gn- 
rantit anx colonies la vente sur ses marcliés, 
de ses produits i un priv ~Bmiinbrateur. 11 ne  
faut pas confonclre le pacte nvec le sys teme 
colonial', qui est I'ciiseiiiblc m h e  du régime 
politique, conimercial et administratif (les co- 

l. Lesystdme colonial, drus toiite sa g6n6ralit6, 
uaquit au qiiinzidme si8cle,  et  so dev~loppndans les 
auivants, de I'Gtat d'hostilii6 qui f6parait les puis- 
sauces enropEenues : les eolonics dii iiouvcnu nionde 
parurent B chacune d'entre elles un moyen de se  
ruffire en se passant dc scs rivales. E n  outre, eette 
domlnation jalouse et  exel~lsive s'aggrova d'une er- 
reur Bconomigue, alors et longtemps eii vogue,  qiii 
voyait dans la possession de l'or et  de l'argent la 
aeule vraie richesse; 10s eolonics furrnt surtout re- 
cherchhea pour leurs mines de m6taux precieux. D o  
ce sentiment haineux et do eette illiision économi- 
que d8rivArent les monopoles, les combinaisons fis- 
cales, les iniquitboppressives, les gucrres et  toutcn 
les crlatnit&s qui ont fait justement maudire l e  sus- 
T ~ M E  COLONIAL, maia que l'on a eu trop souvent le 
tort de íaire retomber sur les coloniea, qui e n  furent 
nii contraire les premieres victimes. Anjonrd'hui ccs 
errements du paase sont tomb8a dans le domaine do 
I'hiftoirs, car ils sont bannis de tons les esprits e t  
r¿.pudiés en principe par tous les gouvernements : 
ee qui en survit s'i.croiile do joiir en jour soiis le 
double pression de la sclence et de l'inthret politique 
mieux compria. 

lonies, et  qui s'est lui-meme longtemps con- 
fondu avec le systbre ntercantile. Le pacte 
n'est qu'un des c6tés du spsteme, et il ne fut 
jamais qu'une fiction, tandis que le systeme 
fut longtemps une réalité. 

Le pacte est une fiction en ce sens queja- 
mais les métropoles n'ont consenti a stipuler 
un contrat bilatéral arec les colonics, pour 
régler les droits et devoirs respectifs. Usant 
et  abiisant de leur toute-puissnnce, elles ont 
imposé telles condilioiis qui leur plaisaient, et  
s i  elles ont concede quelques avanfages en  
retour, $'a étc de leur plein gré, sans r i e~ i  
abdiqiier de leur soureraineté. l a i s ,  tant6t par 
loyale bienvcillance et sincere esprit de  justice, 
ta11t6t par calcul de leurs interets bien com- 
p i s ,  les métropoles ont reconnu que i'esploi- 
tation des colonies i leur proGt nc pouvait 
etre durable, si celles-ci produisaient a perte, 
et  de cette appréciation est résultee une sorte 
d'accord mutucl, profitable aux dcux parties. 
Les mélropoles auraient des priviléges siir l e  
marclié et Ic débouche colonial, et en com- 
pensation elles réserverai~nt aux colonies l e  
privilége du marclib métropolitain. Voila dans 
son origine et dans son essence le parte colonial. 

Dans ce rbgleinent tacite les métropoles s e  
sont toujours fait la part du lioii, conime o11 
en peut juger par I'énumeration des privileges 
qu'elles s e  sont attribués. Les voici sommaire- 
ment: 

l o  Obligation poiir les colonies de ne  con- 
sommer que les produits fabriquds de la mé- 
tropole, ou iniportés des entrep6ts de la 
métropole ; 20 obligation pour les colonies 
d'ewpbdier tous leurs principaux prodiiits sur  
le march6 metropolitain ; 30 iiilerdiction aux 
colonies de fabriquer (quelquefois meme de 
c~iltiver) des produits similaires a ceiix de la 
mctropole; 4 O  reserve au pavillon metropoli- 
tain de la navigation tant pour l'importalion 
que pour l'exportation , avec exclusion plus 
ou moins complete du pavillon étranger dans 
I'intercourse iiitercolonial et  mCme etranger. 
A ces rigueurs qui sont en qiielque sorte d e  
l'cssence du pacte colonial, on ajouta, suivant 
les temps et les pays, des rigueurs accessoires 
non moins iniques, telles que I'interdiction 
aux naturels créoles de remplir les hautes pla- 
ces de la politiclue, de l'administration et de  
la magistrature; l'inlerdiction de recevoir dans 
leur sein des Iiérétiques, des juifs, des Btran- 
gers domiciliés , précisément la classe d'émi- 
grants que les persécutions prkdisposeiít le plus 
a kmigrer avec des capitaux. Les métropoles 
enfin (le Portugal excepté et  la France sous les 
deux républiques) ont relusé aux colonies 
toute représentalion politique aupres du  gou- 
vernement central. 
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Comme compensation i ces abus de  pouvoir, 
les colonies n'on t obtenu que la franchise quel- 
quefois, el d'ordinaire une simple redriction de 
taxe a I'entrée de leurs prodiiits dans les ports 
des mktropoles. Cet allegement de tarifs doua- 
niers fut qiialiflC de protection, en ce qu'il de- 
vait assurerla prkference aux denrkescoloniales 
sur  les similaires Ctrangers surtaxCs; mais le 
procCdC était des plus mal imagines. Le rksultat 
immbdiat de la taxe meme simple etait en effet 
de  faire hausser la marcbandise et  d'eii dimi- 
nuer la consommation, partant de rCduire le 
bCnCflce du producteur : a cbtC de cetle inter- 
diction ou de celte raréfaction d'une vente 
lucrative par I'effet d'un enorme impbt, qu'im- 
portait la surtaxe qui venait grever le concur- 
rent ktrangerl Ce n'etait pas un remede. 

En sacriliant aiusi aux tarifs doiianiers le boii 
marclie naturel, on fut amené a l e  demander a 
I'avilissement de la main-d'oeuvre; el  i'escla- 
vage colonial naquit, entre autras causes, de la 
nCcessitC de trouver un correctif a la hausse 
artlficielle des pris due ti la Gscalilé métropo- 
litaiue. Les colons, que les difficultCs de I'ac- 
climatation et les epreuves de toute colonisation 
me prkdisposaient que trop a l'enr6lemeiit forcC 
des travailleurs de race rouge ou noire, s'as- 
socierent avec ardeur aux complaisances inté- 
ressCes des metropoles envers l'esclavage, e l  
la. traite devint iine des bases du pacte colonial. 
Elle seule, par l'illusion qu'elle provoqua sur le 
pi'ix de revient des denrees et par les b6nélices 
artiflciels qu'elle donna, fit arriver les coloiiies 
a passer condamnation sur les actes et les ini- 
quites des mCtropoles. Du jour ou les progres 
delaraison publique entrafnCrentl'émancipation 
des esclaves, il etait inevitable que le systkmc 
colonial toiit entier, dont I'esclavage etait la 
clef de voiite, fht Cbranlé, et  la fiction du pacte 
colonial percke a jour devait s'évanouir. Nous 
assistons depuis un demi-siecle a cctte évolu- 
tion des espcits qui s e  tradiiit en rCformes 
légaleu. De proche en proclie toutes les pieces 
clu vieil Cdilice sont renouvelCes au nom de  la 
liberte. Les colonies ot~tiennent de s'approri- 
sioiiner de denrees alimentaires et  meme de  
certains produits fabriqués liors du marché 
métropolitain, et d'exporter une partie au moins 
d e  leurs produits, soit dans d'autres colonies, 
soit i l'etranger. Le pavillon national perd l e  
monopole de I'intercourse, ou voit rCduire ses 
exigences. Les cultures et les fabrications sont 
affrancliies desprohibiLionsimposéesparlespré- 
tentions des concurrents nationaux. Les Ctran- 
gers, les hCrCtiques, les infidkles ne sont plus 
cliassCs d'aucun pays, et recoivent l'accueil 
de la tolbrnnce, sinon les droits de la 
libertC. 

Sur un seul point, il n'y a pas d'accord dans 
les tendances. L'dngleterre assimile, quant aux 
tarifs d'entrée dans ses ports, les produits co- 
loniaux aux produits etrangers, et en retour 
reconnait a ses colonies le droit de régler, a 
peu pres, a leur gré, leurs propres tarifs lo- 
eaux. La Prance incline, au contraire, a assimi- 
ler les produits coloniaux a u r  produits natio- 
naux, en leur accordant toute franchise d'entree. 

Ce principe est adopte i l'kgard de toutes nos 
colonies, sauf le SBnégal, et  de presque tous les 
produits, sauf le sucre et ses derives, sauf en- 
corc Ic cacao et  le care, qui sont, il est vrai, le 
foud de l'exporlation. A notre avis l e  systeme 
franqais est le plus juste et le plus liberal, a la 
condition qu'il soit complet. Si le libre Cchange 
absolu et  I'eutiere franchise ne peuvent, a 
cause des nCcessitCs du flsc, &re accordCs i 
tous les peuples et a toutes les marchandises, 
qiie du moins ils le soient aux colonies qui 
sont de simples provinces extbrieures de notre 
empire 1 C'est la conskquence de I'abolition des 
douancs internationales et de la liberte de cir- 
culation sur toute I'Ctendiie du territoire natio- 
nal. Il y a durete a traiter commc Ctraiigers 
nos concitoyens et nos compatriotes d'outre- 
mer. Mais la justice et  la logique demandent 
que cette IibCralitC s'Ctende aux produits prin- 
cipaux, tels que le sucre, le cafb et le cacao, 
aussi bien qu'aux pioduits secondaires, et que 
les coloiiies soient admises i intervenir dans le 
reglernent des tarifs douaniers, soit au sein de 
In métropole, soit dans les assemblées locales. 
Celte assimilation douani6re des colonies aux 
iuCtropolcs n'est pas a réclamer comme deri 
vant d'iin pacte quelconque. mais comme un 
acte de libéralisme intelligent, Cgalement pro- 
fltable a tous les intbresses. 

En France, I'appIicatiou du pacle colonial 
s'est compliquée d'un grave incident: la fabn- 
calion du sucre de betterave qui, apres d'obs- 
cures origines e l  d'liumbles debuts, a pris la 
premiere place dans l'approvisionuement du 
pays. Par un quiproquo, qui accuse une singu- 
liére inconsis1anc.e de I'esprit public, on a per- 
siste a imputer aux colonies une pretendue 
~irotection dont elles jouissaient, au lieu de 
i'imputer au sucre de betterave. Celui-ci, en 
effet, a joui, jusqii'en 1837, d u n e  immiinité 
complkte d'impbt, tanclia que son rival colonial 
payait 45 et m8me 54 fr. par 100 kilogr., et 
I'assimilation entre les dcux sucres n'a éte Cta- 
blie que plus tard (voy. Sucre): la fabricatioii 
indigene a donc eu tout le temps et tous les 
inoyens de grandir a son aise, de s e  cori- 
solider el  de  s'enricliir, pendan1 que sa rivale 
Ctait écrrsCe d'impbts : la surtaxe sur les su- 
cres Ctrangers , qu'on lui accordait , commc 
protection, btait dCrisoire , piiisqu'elle profitait 
cncore plus au sucre iiidigene. Si, comme en 
Angleterre, celui-ci avait toujours dh subir lea 
inemes taxes que Ic sucrc exotique, il es1 pro- 
bable que jamais aucune fabrique n e  s e  fht 
i:tablie. Sa condition actuelle es1 le fruit d'une 
longuc protection, comme celle du sucre colo- 
nial est le fruit d'une longue oppression. Que 
la fraiicliise d'entrke, ou au moins un large dé- 
grevement, fht accordée a tous les sucres na- 
lionaux suivant le droit commiin, et la canne 
ct la betterave vivraient en paix; car I'une ct 
l'autre sufliraient i peine a la consommation. 

iIlais dans i'état actuel des choses les colo- 
nics fiancaises sont fondees Q soutenir que le 

1. ñotre propre opinion sur le sucre ae tronve a 
I'article spbcial que nous consacrons a cette deurbe 

gmiuemment imposable r .  M. B. 
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pacte colonial a étb viole par la mbtmpole, a Non-seulement nous n'avons plus en France 
leurpréjudice, el  sans cornpcnsation, la France de pairie proprement dite, mais le principe 
avant conserve denuis un demi-sibcle ses meil- meme des deux Cliambres a souleréde vioien- - < - - -  - - -  ~- ~ 

leurs priviléges d'ahrefois, tout en  se  degageant tes répugnances. La Constitutioii de 179 1 n'in- 
del'oblioation de reserver son Dropre debouchb stituait qii'une Chambre: cette Cliambre unique 
aúx pr&uits coloniaux. Les queiqiies conces- 
dions libérales qu'ont obtenues les colonies en 
ces derniers temps sont trop incompletes en- 
core pour rktablir un juste equilibre. Que la 
plCnitudc des libertes industrielles et  commer- 
ciales, civiles et politiques leur soit accordee 
en vertii du droit commun, et elles renonce- 
ront bicn volontiers a invoquer un  pacte colo- 
nial qui ne leur a procure qiielques jours de 
fragile et superflcielle prospérite qu'aii prix de 
longues et  intimes servitudes. JULES DWAL. 

PACTE DE FAMILLE. Traite conclu, l e  
15 aoht 1761, entre Louis XV, roi de France, et  
Charles 111, roi d'Espagne. Les Anglais, gouver- 
nEs par lord Cliatam, venaient d'ankantir la ma- 
rine de la France, de  conqukrir ses colonies. 
et dominaient sur toute la mer. M. de Clioiseul 
rCsoliit de reunir toutes les branclies regnantcs 
de  la maison de Bourbon, ct on'rit au roi des 
Dcux-Siciles et au duc de I1arnie d'entrer dans 
cette alliaiice. Le premicr refusa, on ne sait 
par quelle raison. 

Les pnrties contractantes s'enpagerent i 
traiter comme enncmic toute puissance qui 
declarerait la giicrre a I'une d'ellcs, a s e  ga- 
rantir muluellement leurs possessions, i se  
fournir des troupes , a ne  pas conclure de paix 
séparee; elles donnerent anx sujets de cha- 
cune d'elles les droils civils et de conimerce 
de leurs nationaux; elles abolirent le droit 
d'aubaine. 

L'iníiuence dii pacte de famille fut profonde 
et durable, exceptb pour la cause meme qiii 
I'auait fait conclure: deux ans apres, Louis XV 
sigiiait l e  traité de Paris, par lcquel il cedait le 
Canada. Mais c'est en vertii du pacte de farnille 
que 1'Espagne s'allia avcc la Prance pour ]'e- 
maucipation des Etats-Unis, qu'elle lui declara 
la guerre apres la mort de Loiiis XVI, pour qui 
elle avait rCclarn0 cn vain ; ct c'est aussi, en 
partie du moins, en vertu de ce pacte que 
Louis XVIlI intervint a main armee cn faveur 
de Ferdinand V11, conlre les révoliitionnaires 
d'Espagne. J. DE B. 

PACTE DE FAMINE. Voy. Accaparement. 

PADISCHAH , mot perse qui signifie prince 
ou mi. C'cst le titre du sultan de Turquic. 

PAIN. Voy. Sobsistances. 

PAIRIE. Nom donnC autrefois en France el 
encore aujourd'liui en Angleterre l'iine des 
deiix Cliambres qui partagent avec le roi, dans 
iine monarcliie parlementaire, la puissance 1e- 
gislative. Le mot de pairs et de pai r ie  es1 d'o- 
rigine francaise,I'Angleterre noiis I'a empruntk; 
mais il a disparu en France, ou tout cliange, e t  
il s'est conserve en Angleterre,ou tout s e  con- 
scive. 

s'est appel&e d'abord l'Assembl6e legislati~e, 
elle est deveniie bientdt la Convention natio- 
nale. La Constilution de  l'an I1t ( 1795) rCtablit 
les deux Cliambres, I'une soiis le nom de G n -  
seil des Anciens,et I'autre sous le nom de Con- 
seil des Cinq-Cents; celle de l'an VI11 qui suivit 
de  prks le coup d'Etat du 18 briimaire ( 9  no- 
vembrc 1799), en institua trois, le Sénat , le 
Corps Iégislatif et  le Tribunal, mais la suppres- 
sion di1 Tribunat en  reduisit de  uoureau l e  
nombre i deux; cette division s'est maintenue 
jusqu'a la chute di] premier Empire. La Charle 
de 1814 et celle de 1830 ont toutes deux ad- 
misles deux Chambres. LaConstitution de 1848 
est rcvenue au principe d'une Chambre unique; 
mais apres l e  coiip d'État du 2 décernbre 1851, 
les deiix Cliambres ont de  nouveau reparu 
dans la Constitiition de 1852. 

On voit que Cinq constitutions sur  liuit ont 
reconnu la nécessite de deux Cliambres; trois 
seulement n'cn ont établi qu'une, celles d e  
1791, de 1793 et de  1848. Si l'on tient comple 
du temps qu'ont dure les diverses experiences, 
on trouve que le regime de la Cliambre unique 
a dure dix ans en deux fois, six de t789 a 
1795, quatre de 1848 a 1851: le regime des 
deux Cliambres a dure, au contraire, soixante- 
cinq ans, e l  il dure encore. 

Ce regime est aiijourd'liui gknkralement 
adopte par les pays constitulionnels.ll prevaut 
dans les r&publiqiies comnie dans ,les monar- 
chies. La Conslilution federale des Etats-Unis le 
mct en pratique depuis pres d'un siecle. e t  
toiites les constitutions particulieres des Etats 
conf6dérés le reprodilisent. Les republiques de  
l'bmérique du Sud i'admettent elles-mCines, et  
en paiticulier celle qiii prospere le plus, la 
repiibliqiie di1 Cliili. La seule republique qui 
existe en Europc, la Suisse, l'a introduit dans 
s a  Constitution fkderale. 

tlalgré ccs exe~nples, le systbrne de la Cham- 
bre unique conserve des partisans, siirtont en 
France. Le principal argiiment qu'ils mettent 
en avant, c'est que,dans une societe oh rPgne 
I'égalité entre Ics citoyens, ou les anciennes 
distinctioiis de classes sont elracees. tous les 
interets legitimes doivent &tre homogbnes. La 
nation est une, l'assembiée qui la represente 
doit etre une aussi. A leiir tour, les partisans 
des deux Cliambres repondent que, meme en  
supposant I'kgaIit8 politiqiie la plus absoliie, 
une chamhre unique et souveraine peiit s e  
tromper, et que,  si l'on admet, pour rendre la 
justice, deux degres de juridiction, dont l'un 
repare les erreurs de i'autre,il doit en Ctre de 
meme a plus forte raison pour I'ordre politique. 
Dans les rnonarcbics, il y a le plus grand dan- 
ger  i placer l e  roi en presence d'une assem- 
blee uniqiie, sans intermkdiaire et  sans contre- 
poids. Il ne f a u t  pus, disait Royer-Collard, 
que les Jlots dhocra t iques  baltenl incessam- 
tnent la royauté. MCme dans les républiques, 



la dictature d'une assemblee devient bien vite 
oppressive, ellc a toujouis servi, jusqu'ici, a 
préparer le despotisme d'un seul. 

Le principe des deux Chambres une fois ad- 
mis, commence la question de savoir quelle 
sera la composition, et quelles seront les at- 
tribirtions de  cbacune d'elles. Ici, encore, s e  
produisent de nombreuses divergenccs. L'unc 
des deux doit elre elective et temporaire,il ii'y 
a pas de conlestation su r  ce point; il n'y en a 
que surles formes de l'&lection, sur le plus ou 
moins de  durée du mandat, sur le renoiivelle- 
ment partiel ou iutégral, etc. Qiiant a l'autre, 
qiiatre systhmes principaus sont en presence: 
1°l'liér~dité; 2ol'éleclion; 30la nomination par 
le chef de I'Etat; 40 l'attribulion du titre dc 
pair a certaiiies íonctions oii dignités. 011 pour- 
rait en ajouter un cinquihmc qui a Ct.6 uri mo- 
ment essaye cliez noiis, la d6signation par la 
Chambre elle-meme, suivant l'exemple des aca- 
démies qui nomment leurs rnembres. 

Lc mélange de ces quatre ou ciiiq systenies 
peut donner lien a une foule de cornbinaisoiis 
mixtes. 

Le prehier qiii s e  présente est I'hCrCdite. 
C'est a celiii-la qiie s'applique plus spécialc- 
ment le nom de pairie. L'liérédite domine dans 
la Cliambre des pairs d'Angleterre, et la Cliani- 
bre des pairs de France a été heréditaire pcn- 
dant les quinze ans de laRes!auration.Au prin- 
cipe (le l'héredite,vient s e  joindre la nomination 
par l e  chef de I'Etat, mais dans des cas rases 
ct  cxceptionnels. En droit, le iiombre des pairs 
est illimite, le roi peut en creer de nouveaiix 
a volontC; en fait, le roi n e  nomme de  nou- 
veaux pairs que pour remplir les vides qiie 
laisse I'extinction des familles, et  pour recon- 
naltre des services émiuents. 11 conservc le 
pouvoir de  nommer IIU grand nombre de pairs 

la fois, pour chaiiger la rnajorit6 de la Cliam- 
bre quand elle s'obstinc a se inetlre en con- 
tradiclion avec les deux autres pouvoirs, mnis 
il ne  doit en user que dans les cas exti&nies, 
quand il est iibsolument impossible de faire 
autremen t. 

L'liéredite de  la pairie constitue clans l'titat 
un corps aristocratiqiie. Le priiicipe de l'riris- 
tocratie ne  s e  rencontise pns seulement dans 
les monarcliies, on l'a vu aiissi domiiier dans 
les grandes républiques. Le Sénat de i'ancieniie 
Rome était un corps heredilaire et par consC- 
quent aristocratique; les républiqiies plus mo- 
dernes de Venise et de Genes ont eu également 
des gouvernements aristocratiqiies par excel- 
lence. De nos jours I'idée de republique exclut 
habituellement celle d'aristocratie; les monar- 
chies sont moins exclusives. Bcaucoup de pu- 
blicistes pensent meme que toute nionarcliie, 
pour L'tre solide et durable, doit reposer sur 
unearistocratie. a Comment admettre, disent-ils, 
queleprincipe del'hérédité monarcliique puisse 
s e  soutenir, s'il est isol6 au sommet de l'edince 
politique, et s'il ne  s'appuie pas sur  une pairic 
hkrbditaire? Sans hérédilé, il n'y a point pour 
la Cbambre des pairs de  véritable indépendance. 
Elective, elle n'est qu'une doublure de l'autre 
Chambre, elle est soumise, comme elle, A toutcs 

les variationsdeI'opinion; nommée parleroi, ellc 
n'a plus aucun prcstige aux yerix de la nation, 
qui ne  la coiisid&re qurt comme un asseinblage 
de coiirtisans. L'lierédité peut seule introduire 
dans le gouvernement la piiissance des tradi- 
tions; seule elle peut former une socieli: poli- 
lique, ou les íils s'exerceiit de bonne Iieure, 
par I'exeinple de lcurs phres, prendre pa1.t 
a u r  affdires piibliqucs. L'illustration de ces fa- 
milles fait partic du patrimoiiie national; leurs 
noms s e  confoiiclent avec les plus glorieux soii- 
venirs d ~ i  pays claiis toiis les genres, et il suffit 
de l'existcnce siinullanée d'une Cliambre élec- 
tive, incessamment rccrulée dans les rangs 
populaires, pour tcnir en respect cette aristo- 
cralie ct l'eiiipeclier tl'abnser de sou pouvoir. 

Ces raisons sont exccllentes en elles-inemes. 
Ellcs s e  lortilient d'ailletirs par le magiiiíique 
exemple de la pairie anglaise. 11 faut recon- 
naltre cependant c~ii'ellcs rencontrent un ob- 
stacle formidable daiis l'espiit democratique qui 
domine de plus en plus eii Europe. En France, 
la pairie Iiéreditiiirc de la Restaiiration n'a pas 
empPché la cliiite de la branclie aliiee des 
Boiirbons. Koiis avons abnndonnb, des 1830, le 
priiicipe de  I'li6rCdit.6, et  la pluparl des monar- 
cliies consliliilionnelles qui nuus enlourent ont 
fait comme nous. On s'accorde assez génerale- 
inent aiijourd'liiii U. éviter jusqu'au nom de 
Cliainbre des pairs; cn Bclgiqiie. en Espagnc, 
en Italie, I'éqiiivalent de la Cliaiubre des pairs 
prend le nom de Sétzat, comme clicz noiis, pour 
ecliapper aux siisccptiliililcs dcinocraliqiies, et 
le principe de l'liérCdite y est abandonne 011 
fortemenl rkduit. Cetlc tcndance a pris un te1 
caractCrc de généralile qu'il paralt bien diíücile 
de la conibatlrc dcsorrnais. 

Quand l'esprit démocratique se  resigne B 
accepter le principe des deux Cliambres, il y 
met ordinairement pour conditioii qu'elles au- 
ront toules deux une origine elective. Dc mPme 
que la tlikorie de  la pairie Iibréditaire peut 
s'appuyer sur I'cxemple de I'bngleterre, le sys- 
terne du Sénat electif perit invoqiier en sa fa- 
vcur une cxpericnce moins grande et moins 
ancienne, mais qui nc laisse pas d'avoir sa va- 
Icur. Dcpuis trenle ans la Belgique a un Séiiat 
élu par les mEmes élccteurs que la Cliambre 
des représenliints, et elle s'en trouve bien. Ce 
pays a traversi: sans revolutions la pfriode 
agitee de 18'18. Encore aiijourd'liui, il joiiit 
d'une paix profoncle et  d'une prosperite &la- 
(ante en niEme temps que d'uiiegraiicle liberté. 
Son exemple mkrite assurement d'etre pris en 
liaute coiisidératiou. Les mcmbrcs du Senat 
belge ne sont nommPs que pour Iiuit aiis, ccqui 
aclikre de les mettre i peu pres sur  l e  meme 
pied que les représeulants dont le mandat dure 
quatre ans. 

A I'exemple de la Belgiqiie, la Conslitutioii 
danoise elablit deux Cliambres Clectives; mais 
les éleclions lioiir celle qui remplit les fonc- 
tions de Sfnat, le Landslhing, s e  font ¿i deux 
degres. Une autre forme d'élection est lisitfc 
dans le royaume des Pays-Bas. Les membres 
de la premiere Cliambre sont elus par les con- 
seils provinciarix, parmi ceux qui payent les 



plus fortes coiitribulioiis directes. Cette der- 
niere condition a pour but evident de rC- 
server a la grande propriété l'entree de la 
Clianibre, ce qui peiit &re considere comme 
iin retour iridirect vers I'liéredité. La durke du 
mandat est de iieuf ans , et le renouvcllement 
se fait par tiers, tandis qu'en Belgique il s e  
fait par moitié. Nous ne connaissons pas de 
Sbnat klectif doiit les mcmbres soient riommCs 
i vie. 

La désignation par le chef de i7Etat l'a cm- 
porté daus plusieiirspays, notaniment en France 
et en ltalie. Ce mode de nominalion enlralne 
ordinairement avcc loi le caractere viager. Les 
différences s e  produisent sur deux points : 
10 le nombre des sbnateurs peut etre limilé ou 
illimité; 20  ils pcuvent &re nommés sur des 
eatkgories déterminees par la loi ou sans au- 
cuue condition préalahle. Eu France, le nombre 
des sénateiirs est aujourd'liui limite; mais rEm- 
pereur peut les clioisir absolumcnt comme il lui 
1)lalt; aucune condition d'gge, de naissance, de 
fortune el de services n'est exigée.Au contraire 
sous la monarcliie de 1830, le nombre des pairs 
ctait illimit8, mais le roi ne pouvait les nommer 
que sur un certain nombre de catégorics. 

On peiit diiricilemciit exprimer une opinion 
sur la constitution actuclle du Sénat francais. 
Par le tres-petit nombre de ses membres, par 
sa riclie dotation, par le clioix tout arbitraire 
du sourerain, il est le seiil de son genre qui 
existe au monde, ct une expérience de douze 
ans, dans les circonstances spéciales que nous 
venons de trarerser, ne pcrmet pas encore de 
le juger. (Voy. Sbnat.) Le niode de nomination 
sur catégories peut etre mieiix apprécié ; la 
Cliambre des pairs nommée ainsi a duré dir- 
Iiuit ans,  soiis le contrble d'iine publicité 
compl&te, et l'expkrieiice nc lui a pas étc dé- 
favorable. Cettc Cliambre a pris iine part con- 
sidtrable au gouvernement de l'Etat, ses dis- 
cussions ont 616 souvent pliis savantes et plus 
Iiimineuses qiie celles de la Cliambre des de- 
jiutés, et ses votes ont arcete plusicurs entral- 
nements regi'ettablcs. Le seul rcproclie qu'on 
puisse lui faire, c'est que, malgre I'excellence 
de sa cornposifion, ellc ii'a erercé que bien 
peu d'action sur I'opinion publique. 

D'apres la loi du 29 decembre 183 1, qiii avait 
remplacé I'article 23 de la Cliarte de 1814, le 
ioi eiie pouvait nommcr les pairs que sur les 
iiotabilitbs suivantes: les députés api6s trois 
législatures ou s i r  ans d'cxercice, les maré- 
chaux et amiraiir de France, les lieutenants 
génkraux et vice-amiraux aprCs deux ans de 
grade, les ministres a dépnrtement, les ambas- 
sadeiirs et miiiistres plCnipotentiaires, les con- 
seillers d'Etat apres dix ans de service ordi- 
naire, les préfets de département ct les prbfets 
iiiaritimes apres dix ans de fonctions, lesmem- 
I~ re s  des conseils gbnéraux clectifs apres trois 
i:lections a la présideiice, les maiies des villes 
de 30,000 ames et au-dessus, aprds deuxélec- 
tions comme membres du conseil municipal, le 
président de la Cour de cassation et de la Cour 
des comptes, les procureiirs généraux pree ces 
deux cours apres cinq ans de fonctions, les 

conseillers de la Cour de  cassation et les con- 
seillers-maftres de la Cour des comptes apres 
cinq ans, les premiers présidents des coiirs 
royales apres cinq ans , les procureurs gene- 
raux pres les memes cours apres dix ans,  les 
membres titulaires de l'lnstitut, les citoyens a 
qui asait Bte decernbe par une loi une ré- 
compense nationalc, les propriétaires et les 
chefs deS maisons de commerce et de banque, 
payant 3,000 fraucs de contributions lorsqu'ils 
avaicnt été pendant six ans membres d'un con- 
seil général ou d'une cliambre de commerce, 
les présidents des tribunaux de commerce dans 
les villes de 30,000 Ames et au-dessus aprks 
quatre nominations a ces fonctions. On re- 
niarquera qiie les archereques et ev2ques ne  
liguraient pas sur cette liste; on arait voulu, a 
tort ou a raison, que la Chambre des pairs eiit 
un caractere exclusivement laiqiie. 

C'est cette constitiition qui a été imitée dans 
le royaume actuel d'ltalie, avec cette diffk- 
rence que les ciltégories comprennent les ar- 
clieveques et Bv6ques.i 

L'instilufion des catégories s e  rapproclie 
bcaucoup du qualrieme mode de designation, 
I'altributioii du titre de senateiir ou de pair a 
cerlaiues fonctions ou digni1i.s. Kous ne con- 
iiaissons aucuiie coostitution ou cc mode soit 
employk crclusivenient, maisil entre dansplu- 
sieurs comme élément accessoire. Ainsi en An- 
gleterre, ou la pairie est Iieréditaire, les ar- 
clieveques et eveqiies sont pairs de droit; il 
en est de meme aujourd'liiii en France , poiir 
Ics cardinaur, les marécliaux ct les amiraiix. 
Kous auroiis I'occasion de citer d'autres exem- 
ples encorc. 

Qiiant a la désignation par l'asscmblée elle- 
meme, noiis n'en parlerons que pourménioire. 
Elle n'a et6 pratiqueeqiie cliez nous par la Con- 
stitution del'anVlll. Aucune autre constitution 
iie l'a adoptee, du moins josqu'ici. 

Parmi les combinaisons mixtes, nous cite- 
rons la Constitution de I'Espagne, celle de la 
I'riisse et celle de I'Aulriclie. Les grands #Es- 
pagne sont sénateurs lihréditaires , poiirvu 
qu'ils possedent un revenu determiné; le meme 
tilre est attache a certaines dignites, comme 
celles d'arclieveque et d'éveque, de capitaines- 
géiiéraux de  terre et de mer, de présidents de 
cours supremes; enfin la couronrie a le droit 
d'en nonimer d'autres, sur  des categories dé- 
terniinees par la loi. En Prusse, les princes me- 
diatisés sont membres Iiéréditaires de la Cham- 
bre des seigneurs, pnis viennent des membres 
a vie, les iins titulaires de grandes chargcs, 
les autres iiommés par le roi, sur  des catC- 
gories particuli6res qui ont jusqu'a un certain 
point le caractere électif, puisque les proprié- 
tnires de biens nobles, les universiiés, les 
principales villes ont le droit de préseiitation. 
La Cliambre des seigneurs de I'ernpire d'Au- 
triche s e  compose Cgalement de pairs Iiérédi- 
taires, de grands dignitaires pairs de droit e l  
de membres nommes a vie par l'empereur. 

Les ~ t a t s  secondaires de l'hllemagne, comme 
1. Nous devons faire reniarquor que la Con:titution 

italienne date d'rivant 1859. M. B. 
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la Baviere, l e  Hanovre, l e  U7urtemberg, ont 
adopté les memes principes, de  sorte que le 
systeme mixte es1 le plus généralement en  fa- 
veur. La tendance commune de  toutes ces con- 
stitutions est de faire de la Chambre des pairs 
ou du Sknat, le siége principal de l'esprit de 
conservation et d'expérience, par opposition 
a la Chambre des députks, qui représente plus 
spkcialement l'esprit d'innovation et d'agitation. 
On cherclie a composer cette premiere Cham- 
bre, car elle occupe partout le premier rang , 
d'hommes considerables par la naissancc , la 
fortune, les services, dans I'espoir de balancer 
plus slirement les caprices de i'opinion. 

Malheureusement, I'esprit de stabilité s e  con- 
fond souvent avec l'esprit nobiliaire qui sou- 
leve de nos jonrs tant de rksistances. L'esprit 
nobiliaire est plus ou moins fort dans un pays, 
suivant qiie ce pays a plus ou moins conserve 
ses traditioiis Iiistoriques. On retrouvepartout, 
en Europe,le régime feoda! 9 l'origine de l'liis- 
toire moderne. Tous les Etats renferlnent un 
certain nombre de familles d'origine feodale; 
ce  sont elles qui forment partout le premier 
noyau d'une pairie. L'esprit de  la societé mo- 
derne travaille a effacer ces distinctions, et  a 
les remplacerpar d'autres.Lacomposition d'une 
Chambre des pairs doit etre ii cet Cgard la re- 
présentaliou de lasociété elle-meme, I'elémcnt 
nobiliaire doit y etre plus ou moins fort, sui- 
vaiit qu'il a conserve dans la nation pliis ou 
moins de  puissance, mais il n'est pas exact de 

' dire que cet klement doive fournir a lui seul 
toute Chambre des pairs. 

11 est probable, au contraire, que la part faite 
a l'élement nobiliaire ira toujours eo se  rbdiii- 
sant, ct celle des iufluences noiivelles en s'a- 
grandissant. Ces sortes d'assemblées ne per- 
dront pas, poiir cela,leur caraclkre conservateur 
e t  modkrateur, mais elles I'exerceroct sous des 
formes plus appropriées aiigénie moderne. 11 se- 
rait extrememciit dangereurdeconfondreI'exis- 
tence mEme d'une Cliambre des pairs avec celle 
d'une noblesse, car ce serait donner une arme 
terrible ii ceux qui contestent l'utilite des deux 
Chambres. 

La composition d'une Chambre des pairs doit 
donc etre aujourd'hui complexe. La meilleure 
serait celle qui rkunirait une part de tous les 
systemes. La dhsignation par le chef de YEtat, 
sous la garantie de la responsabilité ministé- 
rielle, paralt etre le mode de nomination le 
plus gknkralement préféré, a condition que ce  
choix ne  puisse s'exercer qiie dans le cercle 
des catégories légales. C'est dans la formalion 
de ces catégories que reside la principale dini- 
ciilté. Celles qu'avait fixées en  France la loi de  
1831, s e  composaient trop exclusivement de 
fonctionnaires. 11 est bon, san5 doute, que Ics 
principaux fonctionnaires de 1'Etat apportent le 
tribut de leur expkrience et I'éclat de ieur il- 
lustration,mais ils ne doivent pas former a eux 
seuls toute la Cliambre. Rien n'empeclie que 
I'6lectiori et meme l'hérédite ne  fournissent 
leur contingent de candidatures; la part de  
I'klection peut étre assez grande, sans incon- 
vénient; celle de I'hkrkdité peut, au contraire, 

Strc tres-faible, a moins qu'on ne  revienne in- 
directement a l'bBréditB, en exigeant des con- 
ditions de  propriete. 

Un des modes qui paraissent prksenter le 
plus d'avautages. est l'6lection par les conseils 
provinciaux, soit qu'ils nomment directement, 
soit qu'ils s e  bornent a prksenter des.candidats. 

Si mCme I'esprit dhnocratique est assez fort 
pour repousser toiite Cliambre qui ne serait pas 
entierenient électivc, I'exemple de la Belgique 
montre qu'il n'y a pas un bien grand danger a y 
ceder. Sans doute, la Belgique n'est qu'un petit 
pays, et une expérience de treiite ans ne saurait 
suffire; mais il faut reconnaltre qu'un pareil 
fait ebranle les opinions recues. Le temps cst 
passé ou I'on pouvait ajouler une coníianct 
aveugle a telle ou telle forme politique conside- 
rée en elle-m0nie; la sagesse véritable consiste 
a approprier les institutions au caractere de la 
nation qui doit les pratiquer. Yieux vaut, sans 
doute, une pairie heréditaire, quand l'esprit 
public l'acccpte et  la défend; la Cliambre des 
pairs d'lngleterre jouit fort justement de I'as- 
cendant que lui ont donné ses longs services, 
et  gui s e  confond, aux yeux de tout Anglais, 
avec ses propres droits; niais mieux vaut un 
Senat éleclif qiii a l'assentiment national, 
qu'une pairie hérkdilaire qui ne l'a pas. l 

11 sullit de comparer i'histoire politique de 
I'Angleterre et cclle de  la France pour voir 
parfaitement pourquoi la pairie a eu dans les 
deux pays un sort si différent. DBs I'origine 
de la constitution anglaise, nous trouvons les 
barons en lutte ouverte contre I'autorité ab- 
solue du roi. Dans toules les crises natio- 
nales, la haz~te Cliambre, comme on l'appelle 
encore sans Iiksitation, marche en avant de la 
Cliambre Qasse , pour défendre les libertes 
publiques. De plus, la pairie a toujours eu 
soin d'absorber tous les hommes que recom- 
mandaient des scrvices éclatants et de les ad- 
meltre a fonder de nouvelles famillcs. On a 
constaté que sur  les pairs actuels d'Angleterre 
un tiers seulement remonte au deli  dn dir- 
huitieme siécle; un second tiers date du si& 
cle dernier et le dernier tiers de ce sikcle-ci. 
En meme temps, par une autre dérogation 
non nioins Iieurcuse aux pretentions habituelles 
des familles tilrkcs, il n'y a point de noblesse 
proprenient dite hors de la Chambre des lords; 
saiif un tres-petit nombre d'exceptions, les 01s 
et  freres de lords rentrent dans la coiidition 
commuiie, ne porten1 aucun titre et ne jouis- 
sent d'aucun privilégc. 

En France, au contraire, la noblesse a perdu 
de  bonne Iieure loiit pouvoir politique. Les 
états génkraux, formés de trois Chambres au 
lieu dc deux , donnaient au clerge la premidre 
place; ils ne  s e  sont d'ailleurs réunis qu'a de 
longs intervalles et n'ont exercé aucune iii- 
fluence sur la marche du gouvernement, ce 
qui a fait dire a Voltaii'c dans la Ilenriade : 

Et de ces granda conseila l'effet le plus commnn, 
Eat de voir tons les maux sans en rt5parer un. 

1. 11 faiit avouer cependant que dopuis quelque 
temps la Chambre dea pairs parait iryoir perdu une 
partie de son iníiacnce. M. B. 
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Ainsi prives de  toute autoritk, les seigneurs 
fkodaux sont devenus des courtisans. Ils ont 
perdu l'esprit aristocratique pour prendre l'es- 
prit nobiliaire, ce  qiii n'est pas du tout la 
méme cliose. On peut avoir une aristocratie 
sans noblesse, comme une noblesse sans aris- 
tocratie. Z'aristocratie , c'est l e  pouvoir ; la 
noblesse, c'est la vanite de la naissance et de 
titres. Au lieu de trois a qiiatre cents chefs de 
famille illustres, riches et puissants, comme en  
Angleterre, nous avoiis eu  une multitude de 
geiitilsliommes obscurs. pauvres, arrogants e t  
soumis. Nos comédies s'en moquent des le dix- 
septikme sikcle, et les inarquis de hlolitire de- 
viennent irnpuiiément un type ridicule. 

Dans l'ancienne monarcliie, le nombre des 
pairs Ctait tres-limité. Nos romans ont immor- 
talisk les douze pairs de Charlemagne. Ce nom- 
bre de douze, s i r  ecclbiastiques et six lal'ques, 
s'est maintenu jusqu'a Francois 1st. A partir 
de ce prince, la royautk l'emporte dkcidement 
sur la féodalité, le nombre des pairs s'accrolt; 
les rois eu nomment de nouveaux a volonté, 
mais sans leur accortler aucune attribution 
sérieuse. Sous I.ouis XIV, ce titre n'est plus 
qu'unevaine decoration. Un parti s e  forme poiir 
leur donner une action quelconque sur le gou- 
vernement de l'Etat, mais il éclioue, et les 
Mhnoircs de Saint-Simon noiis transinelterit 
l'ardente expression de ses mécomples. En 
1789, outre les princes du sang, la Cour des 
pairs se coinposait des six pairs ecclesiastiques 
de I'ancienne France, l'arclieveque de Reims 
et les évbques de Laon, de Langres, de Beau- 
vais, de Chilons et de  Royon, plus l'arclieve- 
que de Paris ajouté plus tard, et de trente-ciiiq 
pairs laiques, les ducs d'Uzes, d'ñlbeuf, de 
Monlbazon, de Thouars, de Sully, etc. Tous 
les ducs n'ktaient pas pairs de France; le 
nombredes maisons ducales s'elevait a soixante- 
dix, mais la moitié seulement possCdait la pai- 
rie. Les pairs ne formaient pas un corps a part, 
ils siégeaient au Parlemeiit daris les grandes 
occasions et n'exercaient que 18 un sirnulacre 
de droits politiques., 

La plus belle occasion de fonder en France 
une Cliarnbre des pairs, sur le modele dc Is 
pairie anglaise, s'est presentée en 1789. Un 
fort parti qui avait l'approbation du roi et des 
ministres, voulait partager les Etats gknCraiix 
en deux Cliambrcs, i'une forrnée de la hauie 
noblesse et du Iiaut clergk, l'autre di1 tiers 
btat renforce par la pelite noblesse et le clergk 
secondaire qui aiiraient dii s e  confondre avec 
lui. L'entrainement revolutionnaire n e  permit 
pas de realiser ces idées, et  depuis ce mo- 
ment, toute tentative pour revenir sur le passé 
a etk impuissante. 

Deux questions secondaires s e  rattachent A 
la composition d'une Chambre des pairs. La 
premiere est celle du nombre. 11 n'est pas in- 
différent qu'une assemblee politique soit trop 
o11 trop peu nombreiise. L'expérience semble 
prouver que, dans les grands Btats, une Cliam- 
bre ne doit pas compter moins de quatre cents 
membres et plus de ciuq cents. Au deli de 
cinq cenls, I'ordre des délibérations devient dif- 

flcile ; au-dessous de quatre cents, toutes les 
opinions risquent de n'btre pas representees, 
et I'influence du gouvernement devient trop 
forte. La Chambre des pairs d'hngleterre s e  
compose aujourd'hui de  quatre c p t  cinquante 
membres, y compris les pairs d'Ecosse et d'lr- 
lande. En Belgiqiie, il y a u n  sknateiirpar 80,000 
habitants. A ce compte, le Sénat francais devrait 
avoir quatre cent soixante membres; il n'en a 
pas la moitié. Ce nombre doit-il &re limite par 
la Constitution? Oui, quand la Chambre est 
élective et temporaire; non, quand elle ne  I'est 
pas; car dans le premier cas elle s e  renourelle 
sans cesse, et dans le second, il peut &re 
nécessaire d'y introduire quelquefois de  nou- 
veaux élernenls. 

La seconde question est celle du traitement. 
Dans Ics pays ou la Chambre des pairs repré- 
sente plus ou moins une aristocratie politicliie, 
ces fonctions s'exercent gratuitement. Il en ktait 
autrefois ainsi en France, et l e  reste de l'Eu- 
rope conserve encore cette tradition. Dnns les 
pays tres-démocratiques, s e  inanifeste une 
tendance marquée a rétribiier les membres des 
corps delibérants. La France a douné le signal. 
On peut admettre sans beaucoup d'iuconvk- 
nient le principe d'une indemnite pour les se- 
nateurs cornrne pour les députes, mais a con- 
dition qu'elle soit réduite au strict nkcessaire 
et ne  dégenere pas en un véritable trailemeiit. 
Dans ce  dernier cas, les membres du Sénat 
ne sont pliis que des fonctioiiuaires pliis riclie- 
ment payés que les autres. et  !e véritable ca- 
ractere d'une assemblee politique disparait. 11 
serait plus digne d'iin peuple libre de repousser 
absolument toute rétribution pecuniaire pour 
ses reprksentants, car le noindre soupcon cL'un 
calcirl interessé nuit a l'aulorite morale des 
votes. Si l'ktat gCnéral des fortunes n e  le per- 
met pas, il iaut s'en Ccarter le moins possible. 

Reste a dire unmotdesattributions.Dans tous 
lespays constitutionnels, eñceptklaFrancc, les 
atlributious de la premikre Chambre ne diíi'erent 
pas essentiellement de celles de la seconde. 
La seule nuance qui les sCpare, c'est que tout 
ce  qui concerne les recettes et les depenses 
publiques dépendplus spécialemenl de la Cliam- 
bre des dCputSs. Pour tout l e  reste, les deux 
Cliambres font bgalement partie essentielle d e  
la piiissance lkgislative. Aucune loi ne peut 
devenir ex6culoire si elle n'a r e y  I'assentiment 
des deux Chatnbres. 11 en était de mbme en 
France avant 1848. Depuis I'établissement d e  
laconstitution de 1852, les attributions du Sénat 
ont changé. La puissance législative appartient 
uniquement au Corps lkgislatif, sous la reserve 
de la sanction irnperiale. Le Sénat n'est admis 
a examiner les lois que pour s'assurer qu'elles 
ne renrerment rien de  contraire au pacte fon- 
damenlal; il ne les juge pas en elles-memes. 
11 est en  revanclie investi de plusieurs prero- 
gatives qiii ne  s e  trouvent dans aiicune autie 
constitutiori, entre autres du droit d'annulcr 
tout acte illkgal qui lui est déféré par les peli- 
tions des citoyens. ' 

Presque partout, la Chambre des pairs de- 
vient dans certains cas une haute cour de 
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justice, cliargée de juger les attentats contre 
la sfiretA de 1 '~tat .  Sous la monarcliie de 1830, 
elle a eu  souvent a remplir ce pénible devoir, 
notamment lors du grand proces de l'insurrec- 
lion d'avril 1834. qui n e  comprenait pas moins 
de  164 accusAs. Aujourd'liiii l e  Sknat n'a plus 
d'attributions judiciaires, et  ce  cliangement 
nous paralt un progr8s. La division des pouroirs 
est  la prcmiere condition d'une boiine consti- 
tution, d'aprks les principes de 1789; on n e  
peut que gagner a sAparer complétement le 
pouvoir judiciaire du pouvoir politique. Lcs at- 
tributions judiciaires que conservent les Cliam- 
hres des pairs des autres Etats íiniront sans 
doute par tomber en désuktude; il sunit de n e  
pas les excrcer. L. DE LAIERGNE. 

PAIX. La paix et  la guerre, sceurs enneniics 
sorties pourtant du meme sein, l'humanité; 
mystere terrible devant lequel les plus grandes 
intelligences ont pili sans pouvoir l e  penétrer. 
~L'liistoire prouve malheureusement, a dit un 
fougueux écrirain, que la guerre est I'état ha- 
bituel du guerrc humain dans un certain sens: 
c'est-5-dire que le sang liiimain doit couler 
sans interruption sur le globe, ici ou la; ct 
que la paix, pour cliaque nation, n'est qu'un 
répit1.u Serait-il donc vrai? Et en crkant le 
inonde Dieu l'aurait-il condamnb a avoir sans 
cesse sous les yeux le spectaclc de I'ange ex- 
terminateur entassant les ruines et les cadavres 
des peiiples? 

Les bienfaits de  la paix! sujet percé a jour, 
bpuisé; insister sur cctte banalité nous paral- 
trait oiseux. Plus utile serait la reclierche des 
inoyens de conserver lapaix parmi les nalions ; 
mais la tácbe est ardue, dincile. 

Un moyen general d'empeclier la guerre, ce 
serait de consacrer comme principe in~iolable 
du droit public que chaque Etat est indépen- 
dant et libre; qiie nul autre ~ t a t  ne  peut s'in- 
gérer de force dans, sa constitution, dans son 
gouvernemcnt. Un Etat est une socikte d'hom- 
ines qui seule peiit s e  comniander et disposer 
d'elle-meme; ~ou lo i r  s e  meler de ses affaires, 
quelles qu'elles soient, c:est rendre inccrtaine 
l'autonomie de tous les Etats; c'est jetcr des 
semcnces de guerre qui, t6t ou tard, germciit 
ct produisent les fruits Ics plus amers. On s e  
rappelle que,  le 10 aofit 179 1, Nirabeau pré- 
sidaut 1'Assemblée constituante, des q~iakers 
vinrent a la barre demander a vivre sous la 
proteclion des iois francaises en réservant toiite- 
fois cette conditioii de ne  jamais etre coiitraints 
i faire la guerre. Mirabeau, avec un admirable 
bon sens, leur répondit au milicu des applaudis- 
sements : u.. . Si jamais je rencontre iin quaker, 
je  lui dirai: Non frere, s i  tii as  le droit d'etre 
libre, tu as le droit d'empecher qu'on te fasse 
esclave; tu  veux la paix? Eli bien! c'est.la fai- 
l~ lesse  qui appelle la guerre: une resistance 
géneralc serait la paix universelle.~ Une résis- 
tance génerale de toiis les peuples 6 intervenir 
dans les affaires les iins des autres serait une 
des plus grandes garanties de la paix dans le 

monde. I1,se formerait ainsi une sorte de fbde- 
ration d'Etats libres, voulant rester libres et  
proclamant comme regle inaltérable du droit 
des gens le principe de non-intervention. 

L'indépendance réciproque des iiations Atant 
ainsi proclamée et assurée, on verrait dispa- 
raltre le fardcau des armées permar;entes qui 
conduisent a cet impbt terrible, inexorable, 
l'impbt du sang, et cependant le plus iudispen- 
sable des irnp6ts; leqiicl ne prend pas au con- 
tribiiable une parlie de son revenu ou meme 
tout son rerenu, une partie de son capital ou 
meme toiit son capital, mais loi enleve la liberte 
ct menie la vic, et est devenu la condition iné- 
luctable des sociétés politiques. Les libertes 
~iubliques ne pourraient qu'y gagner, car I'liis- 
ioire noiis apprend que les armees perma- 
nentes sont pour clles un éternel danger. nLes 
lroupes rAglées (niiles perpeluus), a dit Kant, 
Etant toiijoiirs ,pr&tes a agir, menacent sans 
cesse d'autres Ntals et les excitent a augmentcr 
i I'infini le nombre d'liommes armés. Cettc 
ri~aliié, source inépuisable de dépenses, qui 
rendent la paix plus onEreuse qu'une courte 
guerre , fait meme quelqiiefois cntreprendre 
dcs Iioslilit~s dans la seule vue de se dklivrer 
d'iine si pénible cliargc.. La suppressiou des 
iirmées permanentes serait donc un des plus 
puissants moyens de conserver la paix. 

Un des plus grands obstacles au maintien de 
la paix parmi les nations a 616 la facilité qu'a 
procurée le crkdit pour nourrir la guerre. C'est 
la gucrre qui a iiiventé ces emprunts su 
moyeii desquels un  peuple belliqueiix et  ba- 
tailleur trouve. a lieure dite, un levier im- 
mense, un trAsor pour clianger les beclies qiii 
fiicondaient les c~iamos de la ~ a t r i e  en instru- 
mcnts qui ravagcnt &S campGnes, dCtriiisenl 
les villes. decimcnt les ~onulations. 11 faudrait 
admcttre'comme principe-du droit des gens 
que les empriints faits dans l'inlérieur de I'E- 
tat ou a l'étrangcr et qui ne seraicnt pas dcsti- 
nés a I'économie du pays seraient considérés 
comme une menace envcrs les autres Elats et 
autoriseraient ceua-ci a s e  ligucr contre 1'Etat 
qui s e  perrnettrait de pareilles mesiires atten- 
tatoires a leur sdrcté et  í i  lciir indkpendance. 

Sans pretendre aussi contrcdire les princi- 
pcs qoe fit triomplier Mirabeau dans son cé- 
lebre discours sur le droit de déclarerlaguerre, 
n e  pourrait-on pas établir, dans les consti- 
tutions politiques, iine garantie qui consiste- 
rait a obtenir, dans une certaine mcsure di1 
iiioins, le consentement des sujets avant d'en- 
gager la guerre? Le sourerain doit-il avoir 
le droit de disposer a son gr8 de la vie ct 
de I'épargne de plusieurs génkrations pour 
des querelles que souvent les peuples ne 
comprennent pas ? On connait la reponse que 
fit un prince de Bulgarie a un empereur 
d'0rient q i ~ i  lui avait proposé de terminer leur 
diflkrend dans un combat singiilier : a Un ma- 
réclial qui a des tenaillcs tirera-t-il donc de 
la foiirnnise le fer rouge arec ses mains? b 

Kous youdrions donc que  I'on trouvat lemoyen, 
arant d'entreprendre une guerre, de poser a 
la nation les qiicstions que voici: a Qui veut la 
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guerre? Bst-ce la nation 7 Est-ce le gouverne- 
mentl La nation veut-elle voir ses ports et ses 
ateliers ferrnés, son commerce diminué ou 
peut-etre anéauti , son industrie dépérir, sa 
richesse passer a d'autres mains? La nation 
veut-elle qu'on ajoute, aujourd'hui et toujours, 
de nouveaus emprunts, de iiouveaux impbts, 
aux emprunts et aux impOts doiit elle est déja 
surchargée? La nation veut-elle qii'on lui en- 
leve ses enfants pour les faire vivre d'une vie 
de fatigues et de dangers, de sacrifices ct de 
résignation, pour faire coulcr leur sang dans 
les combats et qu'on lui reprenncrnSmc, encore 
une fois, le lendemain du jour ou ils ont tou- 
clié le seuil de la maison paternelle, ceux de 
ses autres enfants qui ont dbja payé leur dette 
a la patrie la Nous croyons que la paix, plus 
que la guerre, aurait des cliances de sortir 
d'une'telle épreuve. 

Tels sont, ti notre sens, quelques-iins des 
moyeiis propres a conserver et a maintenir la 
paix. Quant a la formule transcendentale pra- 
tiqiiée dans i'antiquite et que I'liistoire a men- 
tionnée sous le nom de conscil amphictyoniqus, 
elle pouvait &tre applicable a de petiles peu- 
plades, mais elle ne noiis scmble pas pouvoir 
I'etre au monde moderne. Le droit dit national 
y a substitiie de notrc ternps les cong?~~s; 
mais outrc que les htats ii'oiit pas essayé en- 
core d'un congres pcrmanent pour le maintieu 
de la paix, I'expéricucc a prouvé que ccs so- 
lennités du droit des gens n'apparaissent qu'a- 
pres qiie l'on a déja fait peudant un loug 
temps usage de la force. Une assemblee dans 
laquelle les ministrcs de tous les Etats civilisés, 
ou meme les souverains de ces États, por- 
teraient leurs plaintes sur les liostilités com- 
mises les uns contre les aiitres et feraierit 
ainsi une confédération qui deviendrait I'ar- 
bitre de leurs differends, nous parait une ten- 
tative vers la création d'un nouveau droit que 
I'on pourrait appeler le droit cosn~opoliliqzie 
dont I'lieure ne marque pas encore au cadran 
de la civilisation. 

Quoi qu'on puisse peuser des moycns que 
nous venons d'indiquer pour conserver la paix, 
la guerre existe; sans exarnincr si, comme l'a 
professe un illustre philosopliei, elle est juste, 
elle est utile,,elle est ne'cessaire, tout le monde 
est d'accord qu'il faut la terminer le plus 
pro~ptement possible et sceller l'instrument 
de paix. Cet iustrument s'appellc, en droit des 
gens, un trailé, a partir duqoel toiites les 
hostilites doivent cesser. C'cst ordinairement 
le vainqueur qui le dictc; aussi est-il de prin- 
cipe qu'en cas de dillicultés, toutes les clauses 
obscures ou ambigues s'interprbtcnt contre 
lui. 

Le pouvoir de faire la paix accordk génbra- 
lement par les constitutions aux chefs d'Btat 
n'entralne pas nbcessairement le droit de faire 
des concessions de territoires; c'est ainsi que 
I'assemblée de Cognac declara que Franqois le', 
quoiqu'il efit la disposilion absolue de la paix 
et de la guerre, n'avait pas pu, par le traitk de 

Madrid, aliéner une partie quelconque de son 
royaume. 

La violation du traité de paix par i'une des 
parties n'entralne pas nécessairernent la re- 
prisc des hostilit6s. Dans I'usage des natious, 
on prend acte de cette rupture et l'on se ré- 
serve ses droits pour I'averiir. 

Les traités de pais les plus célebres dans 
les temps modernes sont le traite de paix de 
Westphalie (1643), qui mit fin a la guerre de 
Trente ans ; le traitk de paix d'utrecbt (1713), 
qui mil fin la guerre de la succession #Es- 
pagne; le traité de paix de l'ienne (181 5), qui 
mit fin aux guerres de YEmpire; le traite de 
paix de Paris (1856), qui mit fin a la guerre 
d'orient. Tous ces traités ne sont venus qu'a- 
pres que des guerres terribles avaient répandu 
a flots le sang et la richesse des peuples, e t  
ils prouvent que 1'04 peut dire de la paix ce 
qu'un ancien a dit de la liberte : Que1 qu'en 
soit le prix , il faut bien le payer a u s  dieux. 
!Voy.Désarmement, Paixperpétuelle, Traités 
internationaux.) E U G ~ N E  PAIGNON. 

PAIX PERPBTUELLE. Quand une idbe a 
déja son histoire,nlest-ce pas surcette histoire 
qu'il convient de I'apprécier et de la juger, et 
non sur les lieux communs qu'on a pu dbbiter 
pour ou contre? L'idée d'organiser une pa ix  
perpdtuelle n'est pas seulement, comme on l'a 
souvent répete, et comme on le croit en gé- 
neral, l'un des a reves d'uu homme de bien a; 
c'est encore le reve de beaucoup d'autres gens 
de bien, avant et depuis le bon abbé de Saint- 
Pierre. Un rapide exposé historique fera con- 
naitre les diverses phases de la question et les 
chances qu'elle peut avoir dans I'avenir. 

Rien de plus banal et de moins nouveau que 
les dithyrambes en faveur de la paix, si ce n'est 
peut-etre les imprécations contre la guerre. 
Aux yeux des anciens, celle-ci a toujours été 
un fléau intermitteut et inevitable, un de ccs 
cruels « jeux de princes » qui ne plaisent qu'a 
ceux-ci; et la paix, une simple treve, tou- 
jours prkcaire. Ils n'ont jamais pris au shrieux 
la possibilité d'une &re pacifique permanente, 
si meme ils y ont songe. Philosophes pal'ens 
et chrétiens. tous s e  sont accordes a procla- 
mer la guerre une iniquitb, une insigne folie; 
mais I'absence de toute giierre leursemblait en 
meme ternps esperance vaine,pure hypothese. 
L'opinion commune, a ce sujet, est celle qu'a 
exprimbe La Brnyere, dans son célebre tableau 
d'une bataille, et la conclusion des plus sages 
et des plus hardis s e  réduit a cette pensée de 
Pascal : « Quand il est question de juger si on 
dnit faire la guerre et tuer tant d'homrnes, c'est 
un homme seul qui en juge, et encore inté- 
ressB : ce devrait &tre un tiers indifférent. o 11 
était reservé a J. de Naistre et a son ecole d'é- 
riger la guerre en necessité sociale, en loi de 
la nature, en dngme religieus, presque en 
bienfait divin. 

Naguere encore on croyait que I'idée parü- 
culiere d'iin systeme de paix perpetuelle da- 
tait seulement de la iin du seizikme siecle , du 
r@e de Henri IV; car la Treue I Dieu de 
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l'kpoque des croisades n'est pas considkrée et  moyens cl'establir ulce Paix ginérale et la 
comme un des prkcédents de la question. 11 a libertédu Comnzerce par tout le Jlonde, dont 
eté constaté tout récemment qu'au quinzieme l'auteur, Em. Cr. P. (Emeric La Croix, Pari- 
siecle, en  1864, Georges Podiébrad , roi de sien),  proposait la création $une diete inler- 
Hongrie, en  lutte avec l'empereur Frédéric 111 nationale permanente, siégeant a Venise, par 
et  le pape Pie 11, avait, sous l'inspiration de exemple, o& les peuples auraient leurs reprk- 
son conseiller le  Grenoblois Ant. de Marini, sentants, chargés de connaitre des différends 
formé le pmjet nd'émanciper les peuples et qui s'éleveraient et de les terminer. 
les rois par l'organisation d'une nouvelle Eu- La secte des quakers, fondee par Fox, en 
rope. r II aurait voulu essayer de coaliser 1647, Ctait, a vrai dire, l'idee meme de la paix 
régulierement les Etats secondaires sur les- érigée en doctrine vivante, personnifiée dans 
quels pesait la tutelle des deux grandes puis- chacun des membres d'une a Société d'amis n 
sances du moyen ige,  et de pondérer ainsi les et de freres :ils rendaient la goerre impossible, 
forces de maniere a prevenir I'oppression et  en renoncant m@me a se  defendre eus-memes 
les conflits. Un ambassadeur fut envoyé vers e n  cas d'attaque. 
Louis XI, pour proposer au roi tres-chrétien On parlait deja de syst&rnes de concorde et 
de convoquer dans ce but un parlement de de paix, auplus fort des trioinplies de Louis XIV, 
rois et de princes. Louis XI se  montra person- déjii meme on s'en moquait, tkmoin I'épltre de 
nellement favorable, m i s  ses ministres pa- Boilcau au Roi, contre les conqueles, qui est 
raissent avoir jete les Iiauts tris)) a l'idee de 1669, e t  cette phrase du mattre de musi- 
d'une ligue contre la papauté et la théocratie. que du Bourgeois genlilhomme (représenté en 
On n e  repoussa pas précisément , mais on ne 1670) : « Et si tous les Iiomrnes apprenaient la 
conclut r ien,  et  la tentative, née pourtant des musique, ne serait-ce paslemoyen de s'accor- 
besoins de la politique du temps, n'aboutit a der ensemble, et de voir dans le monde la p a k  
aucun résultat. universelle? 1) Mot qui devait nécessairement 

Ce n'est qu'a la renaissance des lettres, que plaire &f. Jourdain et  a Jacqiies Bonhomme, 
I'on commence a,goiiter véritablement et a lesquels payaient alors, comme toujours, les 
precher la paix; Erasrne est pacifique, Mon- violons. Cela n'empecha que l'on ne fit pa- 
taigne i'est aussi; Grangousier, dans Rabelais, rattre, moins de quatre ans apres, en 1676, 
I'est Cgalement , mais aprks avoir beaucoup u n  curieux Méazoire your seruii. d l'hisloire 
a massacré et tué D. des tentps (Cologne, in-18 de 103 pages) , qui 

Un siecle et  demi environ apres PodiCbrad, n'a jamais été signalé et qui, avec les 1( moyena 
une pensée analogue A celle que ce roi avait d'assurer la paix gCneraleii, contient la propo- 
communiquée a Louis XI germa dans l'imagina- sition formelle « d'établir une médiation pour 
tion de Sully, en meme temps que surgit, dans pourvoir a tout ce qui pourra désormais tra- 
l'esprit de Henri IV (vers 1595), le grand des- vailler la chrétienté, un conseil en quelque 
sein $une « république chrétienne 1 n. Pour le  lieu, du commun consentement de tous les 
roi, il s'agissait, apres avoir épuisé I'Espagne, princes clirétiens, ou i'on peut traiter et  dé- 
de consommer I'abaissement de la maison d'Au- meler a l'avenir tous les différends qui poiir- 
triche, et  d'asseoir l 'équilire de la chrétienté raient naitre entre enx. u L'autenr, qui ne s e  
sur la liberté des consciences et le respect nomme pas, s e  designe seulernent comme 
des nationalites : c'était la pacification et la etant « u n e  personne dksintéressée et aíTec- 
réorganisarnn de l'Europe par une derniere tionnée au bien pnblic )i, et il prouve qu'il est, 
guerre faisant succéder le rkgne du droit a en eíYet, tres-versé dans les matieres politiques 
celui de la force. Le ministre, en élaborant ce du temps. 
N grand dessein » pratique de son ma'ltre, y in- William Penn fit paraitre, ii Londres, en 1693, 
troduisit une sorte de conseil amphictyonique un Essai sur la paix préscnte ct future de 
destiné a perpétuer la paix universelle, ce qui Z'Europc, par l'éfablissement d'ztne Diite, #un 
e n  a fait une thkorie et  une chimere aux yeux Parlernent ou d'Etals eul-op¿ens, essai dans le- 
séveres des poli ti que^.^ que1 il declare que les guerres sont des duels 

En 1623, fut pnblié ¿i Paris un  livre intitulé de souverains a souverains, auxquels i l -  dé- 
le Nouveau Cyne'e, ou Diseours des oceasions pendrait de l'Europe de mettre empecliement , 

ainsi que le montrent l'exemple qu'il invoque 
Le mot se trouve, entre sutres dana !ettre du projet de Ilenri I V ,  et PHisfoire des Provin- 

Qcrite en avril1602, par Henri IV, & la reine Blisa- CCS-Unid8 de sir W. Temple. 11 C'est donc, con- 
beth, qui aurait meme conpu la premiere cette idhe, clut-il, une chose ntile,une chose faisable,une 
~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ , ' ~ ~ P r , " f , t " ~ 8 . p ~ " , " ~ ~  $ ~ ~ ~ ~ e ~  chose nécessaire. » Mais le torrent suit son 
ceilente et raro entreprise que creature sput a ~ o i r  cours; les guerres de Louis XIV continuent a 
prbm8ditbe en sa pensbe, ehose plus celeste, qu'hu- mettre l'Europe a feu et a sang, et font craindre, 
maine, dont on ne devoit attendre que des issues re- 
marquables dlhonneur et de gloire !. Cette lettre est au lieu de la paix, la ~ o n a r c ~ i e  univerSelle. 
citbe par l'historienOaillard(RivoZutions d e  Z a F ~ a n e e  Vingt anS plus t a d ,  l'abbé de Poiignac, ap- 
et d e  Z ' d n g l e t e ~ r e ,  t. X ,  p. 106 et 119). Elle était con- pelé a représenter ]a Fralice au congres $U- 
servBe a la bibliothkque du roi; on ne la trouve pas trecht, y e m m ~ u e  avec luij'abbé de saint-pierre; ' dans le RecueiZ de M. B. Xivrey. 

2. C'est surtout PBréfixe, l'abbb de Saint-~ierre et celui-ci, tkmoin des dificnltés qu'épro~ve l€! 
le traitre arrangeur des M i m o i r e s  de S u l l ~ ,  qui ont reglement des conditions de la paix,puise dans 
indnit en erreur, 8 ce snjet. L'abb6 de Saint-Pierre 
a aussi attribu8 le meme projet an duc de Boup Ce ~ ~ e c t a c l e  meme les inspirations c~ui de- 
gogne. vaient lni faire reprendre, pour son compte, et 



pour ainsi dire, incarner en lni, désormais. ce 
projet taut loué on tourné en dérision. « Vous 
n'avez oublié, dit a son auteurle malin éveque 
de Fréjus. depuis cardinal de  Fleury, qu'un 
article essentiel, c'est pour enroyer des niis- 
sionnaires qui touchent l e  cceur des princes et 
les converlissent a vos vues. )I L'abbé de Saint- 
Pierre publia d'abord u n  volnme sous ce titre : 
Mémoires pour rendre l a  p a i x  perpéluelle d 
L'Eitrope ( 1712, Cologne,in- 12 ); puis un autre, 
intitulé : Projetpour perpétuer l a  pa ix  et  le 
con~merce en Burope, augmenté des conferen- 
ces tenues 6 UIrecht, des nouveaux intéréts des 
princes ensemble, des dflérozds qui pour-  
raient naitre entre eux,  des avantages qu'ils 
trouveraient 6 exécuter ce dessein , et des ré- 
ponses a u x  objections ( 1713, Utrecht, in-12). 
11 en fit paraftre un remaniement en 1717 
(Utreclit, in-12), intitulé : Projet de traitépour 
la pa ix  perpétuelle entre les souverains chré- 
tiens, etc., proposé autrefois p a r  Henri le 
Grand; puis, un Abrkgé, en 1727 (Rotter- 
dam); et, infatigable dans ses efforts, donna 
encore, en 1736, des Observations su r  les der- 
nieres paix, ou il reproduisait I'idée de la Diele 
européenne, sous forme d'arlicles rkglant les 
voies et moyens propres a constituer cette 
diete, et a rendre ses dkcisions exéciitoires. 

La paix de Z'Europe ?ze peut s'établir qu'a 
la suitc &une longue trive , ou Projet de paci- 

$cation générale combine' p a r  une suspension 
d'armes de vingt ans entre toutes les puissances 
politiqucs , par le clievalier C. (Ange Goudar), 
Amsterdam, in- 1 2 ,  parut en  1757, et  reparut 
en 1761 sous le mbme titre, reprenant de noii- 
veau l'idée de I'abbé de Saint -Pierre, dont J. J. 
Rousseau fit, a son tour, une kloquente analyse, 
publiee cette mknie annke 1761. Belle occasion 
pour Voltaire de dire son mot d'oracle sur la ques- 
tion. En 1737, il l'avait déja appelé « u n  projet 
hardi, mais sujet a d'extrkmes diíücultés ». En 
1761, il envoie a Cideville, son plaisant Res- 
cri t  de 1'Empcreur de la Chine, d l'occasion de 
l a  pa ix  perpétuelle que Jean- Jacques va procu- 
rer.nAmusez-vons, lui dit-il, de cela, en atteu- 
dant la diete européennc. u En 17G9,il emprun- 
tera la plume du docteur Goodheart pour publier 
une brocliure dont la conclusion est dans les 
deux premieres lignes : «La seule paix perpé- 
tuelle qui puisse etre établie entre les Iiommes 
est la tolérance. r Enfin, en 1773, il terminera 
sa pibce sur  la Tactique, en  formant le souhait 
de voir un jour a régner sur  la terre 

aL'impraticable paix de I'abbk de Saint-Pierre. a 

Cependant, d'autres signes du temps laissent 
voir que, malgré les railleries, l'idée clieminait 
dans les esprits. 

L'Espion chinois, publié par Goudar cn 1765 
(Cologne, 6 vol. in-121, contient (t. VI p. 52) un  
exposé critique des projets de paix perpétuellc 
qui avaient cours alors, ce qui pronve qu'on 
s'en entretenait toujoiirs. 

En mars 1766, un anonyme avait chargk 
I'Académie francaise de décerner un prix a ce- 
lui qui aurait le mieur réussi plaider contre 
la guerre ct a u inviter toutes les nations a se 

reunir pour assurcr la tranquiliitk gknérale ». 
L'année suivantc elle coiironnait le discours de 
La Harpe et celui d'iin estimable écrivain qui 
a voué sa plume a la cause de la paix, Gaillard, 
l'liistorien des Rivalitds de la Frunce avec Z'An- 
gleterre et avec E'Espagne. 

Dans son Tableau politique et  litt&aire.de 
Z'Europe en 1775 (Paris, 1777, in-12), hlayer 
insiste sur la nécessité d'envenir al'idée d'une 
paix soüdement organisée, et il produit un plan 
de Congres europken, peu different d'ailleurs 
de celui de l'abbe de Saint-Pierre. 

Comme I'arc-en-ciel apres la tempbte, un  
ouvrage intitulé Antipolemos vit le jour en 1794, 
e t  le grand philosophe Kaiit, cliaud partisan e t  
admirateur de la Révolution francaise, dans la- 
quelle il voyait l'avknement de la liberté et  du 
droit, fjt paraitre en 1795 un Projet philoso- 
phique de p a i x  perpétuelle, Ccrit skrieux e t  
piquant, au dire d'un bon juge. Tout en recon- 
naissant, dans des cas étroitement limites, l e  
droit de la guerre, il pose c o m e  I'idéal que 
doivent poursuivre tous les Etats, I'idée d'uue 
paix iiniverselle et  perpétuelle. 

C'est qu'en effet les hommes de foi robuste 
esperent contre esperance. En 1802 paralt un  
ouvrage intitule : la Paix,  systeme cosmopolite, 
ozc Projet &une confédération universelZe c t  
perpétuelle entre tous les hommes, par A. P. 
Agicola Batain. ex-secrétaire de l'administra- 
tion de l'0péra. Cosmopolis (Paris), an XII, 
in-80. En 1808, sous l'Empire meme, un  traité 
DZL droit public et des gens, par J. B. Gondon, 
est suivi d'un nouveau Projet de p a i x  per- 
pétuelle (Paris, 3 vol. in-8 ), e t  en cette meme 
année, un commis-marchand de  Lyon (Charles 
Fourier, l'inventeur du Phalanstere) proclame 
I'avknement de  (( l'humanité universelle u, pre- 
mier germe du fourikrisme, c'est-a-dire l'har- 
monie pacifique en  la personne de h'apoléon, l e  
U nouvel Hercule n. Saint-Simon, de  son c6té, 
avait des 1802 annonck I'abolition de la gnerre, 
e t  en 18 14 paraissait sa brocliure : Réorgani- 
sation de l a  société européenne, ou De l a  nd- 
cessité et des nLoyens de rassembler les peuples 
de I'E~irope en u n  seul corps politique, en con- 
servant a chacun su nationalité, par H. SAINT- 
S~nrorí et AUGUSTIN THIERRY, son éleve. Cet é l b e  
de l'apdtre, c'était le futur historien. Une autre 
brocliure (sans titre et  anonyme) fait preuve 
qii'en avrili813, a Prancfort, au commencement 
du congres, un Plan du meme genre avait étk 
suggéré par son auteur et soumis eusuite au 
ministre-abbé de la Restauration, M. de Non- 
tesquiou. 

De la fin des guerres de l'Empire date pour 
cette idee,  deja vieille, une ere nowelle , 
née du principe d'association. Une brochure 
publiée en 1814 (par le docteur Worcester), 
Solemn rev-w of the war, donne occasion de 
fonder aux Etats-Unis, en aoht 1815, une pre- 
miere société de propagande (Sociéte' des amis 
de New-York), suivie en septembre de ceiles d e  
I'Ohio et du Massachussets. La Sociéte anglaise 
(pour l'établissement de la paix permanente e t  
universelle) s e  fonde BLondresle 14 juillet 1816, 
et la Société de la Morale clirktienne est créée 
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a Paris en 1821, s e  proposant, entre autres buts, qui s'est définilui-m&me en disant (1 qu'il était la 
d e  répandre i'idée de la paix. On en organisa paixu. l a i s  il importe de rappeler ici, d'une 
une  semblable ti Geneve en 1830. Enfin, en part, qu'iiu des membres du Congres de la 
juillet 1843, les societés de la paix des deux Paix de 1851, M. Brown, un ancien esclave 
mondes tiennent a Londres, par délkgués, un échappb des Etats-Unis, y avait prononce cette 
prcmier grand meeting, poiir donner au mou- parole proplietique : 11 qu'il est impossible de  
vement plus d'unité et  d'cxtension. 11 en sort maintenirl'esclavage sansmaintenirlaguerre a, 
une adresse aux goiivernements cirilisés, qui et cl'autre part, que le président de ce m6me 
fut bien accuejllie du roi Louis-Philippe et  du Congres, 11. Victor Hugo, tout en parlant pour 
président des Etats-Unis a qui elle fut présen- la paix, pour une paix dkflnitire et universelle 
tCe. Un second meeting plus genéral encore, a établir, mettait, quant d lui, a cet btablisse- 
etquipreudlenomde Congr2s,alieuaBruxelles ment une condition préalable, celle de la re- 
en septembre 1848, et rédige une adresse alord connaissance des nationalitbs obtcnue avant 
John Rnssell, qui la recoit en y applaudissant. tout, soit par un accord amiable , soit ii main 
Le 12 juin 1849, un  de ses membres les pliis armeel. C'était 1Li a ses ycux une (1 derniere 
distingués, M. Cobden, presente a la Chambre guerre 1) indispensable et comrne providentielle. 
des commnnes unc motion tendant a introduire 11 fallait que les peuples fusscnt cliacun cliez 
le principe de l'arbitrage daris tous les traités soi avant de pouvoir 6tre cliacun pour tous. 
a conclure entre l'hngleterre et les autres pays, La guerre contre la Russie, la sanglante insur- 
et  cette motion obtient une minorite de 79 voix rection de l'lnde anglaise, I'affranchissement 
sur 288. Six semaines plus tard (22-24 aoUt de l'Italic, la lutte sourde de la Hongrie, la 
1849), s e  réunissait. a Paris, un nouvcan Cou- lutte, oiiverte dc la Polognc, la couflagration 
gres de la Paix, qui a marque par un certaiu des Etats-Unis, tous ces faits dont nous avons 
kclat et a contribué plus qu'aucune démarclie été et dont nous sommes temoins nc sont donc 
antérieure a rendre le public attentif a cette pas, a un ccrtain point de vue, s i  inconsis- 
propagande humanitaire. Beaucoup d'liommes tants qu'ils cu ont l'air avec les doctrines pro- 
politiques répondirent a I'appel et  manifes- fess6es par certains partisans de la pais. Il y 
terent leur adhesion d'une mauiere expli- avait des nuanccs entre elles, et i'on eiit pu 
cite. Le systeme des armées permanentes s'entcndrc memc ascc i\I. IJroodliori, qui disait 
fut combattu avec énergie par hl. Emile de que la paix n'cristera qiie quand il n'y aura 
Girardin et hI. Cobden, etc. 11 y eut comme une plus ni opprimks ni cnploités. s (Lcttre au 
bmulation de fraternité dans cette assemblée Ten~ps ,  4 septcmbre 1849.) Ajoiifons qu'U ce 
composée des éléments les plus Iiétérogknes, meme Congres i'abbé de Gucrry déclarait, aux 
e t  l'on y vit quelque chose qui rappelait d e  applaudissements de l'assistance, desapprou- 
loin la célebre nuit du  4 aoiit ou le non moins ver u les restarirations par intervention étran- 
celebre baiser Lamourette. Un accueil tres- @re 1) (occupation de Rome), parce qu'il y 
sympathique fut fait aux membres du Congrks voyait un germe de dieseusion et  de guerre 
par le ministre des affaires étrangéres, hl. de  futures. Enlin n'omettons pas de dire qu'a cha- 
Tocqueville, et  une députation porta les réso- cune des entrées en campagne depuis 1853 la 
lutions adoptées au Président de  la République, Société de la Paix a fait eiitendre, sans dkcou- 
qui s'entretint avec elle des conditions et des ragernent, sa voir de justice ct de conciliation. 
possibilités d'un desarmemerit simiiltané cliez Ce n'est pas tout. Un incideiit capital et bien 
les principales nations, des avantages riombreux inattendu , un dczts ex nzachina se produisant 
qui en  resulteraient pour les íinances, I'in- tout a coup en 18G3, est venu confondre les 
dustrie, Ic bien-&re, la moralitk et la tranquil- Nestors de la diplomatie classiquc et faire mon- 
lité des populations, et  déclara qu'il appelait ter Ics Amis de la paix aii Capitole. 11 scmblait 
de tous ses vceux le moment ou il serait pos- arrivé a I'improviste, ccjour dc gloire que lcur 
sible de réduire l'effectif s i  lourd des armbes, a prédit en 1851 I'abbé de Guerry, ou 11il.s ver- 
mais que selon lui le moment n1Ctait pas raient bient6t leur idbe assise sur un tr6ne 
encore venu. Indépendamment des nombreus resplendissant)). Une diete europhenne, un vé- 
meetings qui eurent lieu successivement en  ritable Congres de la Paix a 6té proposé inopiné- 
Angleterre, mentionnons encore ici les deux ment, non plus par un idéologiie, mais par iin 
autres congres tenus a Francfort en 1850, et a souverain aus  souverains. Le clief de 1'Etat le 
Londres en 1851. plus puissant par son organisation militaire, 

Ici s'arreterait cette revue rktrospective et celui 11 a qui l'ori pretait le plus de projets am- 
nous n'aurions plus qu'a constater l'éclatant bitieuxzn, a couvié les autres cliefs d'ktat a 
démenti qu'ont semblé donner a toutes ces fonder la pais, j. remettre la decision des ques- 
solennelles protestations des pacifiques (les tions pendantes a un arbitrage suprSme, a ré- 
deux mondes les grands événements de guerre tablir l'ordre sur des bases solides, sur cclles 
accomplis e n  Europe e t  en  Améric~ue de- d'un systeme politique nouveau et d'une con- 
puis la restauration en  France de  cet Empire fiance niutuelle, a ne  plus s'épuiser dans une 

vaine ostentation de leurs forces respectives, a 
1. r Caractbree nouveaux de la soci6tB contempo- 

raine: progres des idees de paix, malgrb les guer- 
res Atentes, par la frt5quence des relations et la so- 1.11 est vrai de  dire que cette opinion Btait per- 
lidarit6 des iut8rets entre les peuples. (Programme sonnelle i celui qui I'exprimait et qu'on ne saurait 
du nouveau coura d'histoire contemporaine pour la en  rendre solidaires tous les amis de la paix. 
elasse dephiloaophie, par l e  ministre de l'instructiou 2. Discours de l'ompereur Napolbon 111, du 5 no- 
publique, M. V. Duruy, 23 septembre 1863.) vembre 1863. 







PAMPHLET. - 
a Hamilton, i Ch. Lloyd , Hugh Boyd, i lord 
Grenville, i W. H. Bentinck, Almon, i Young, 
a Gibhon, U lord Cliesterfield, a lord Tliomas 
Lyttleton, iLaughnhlaclian, AHorne-Tooke, enfin 
a sir George Sackville et sir Philipp Francis. 
C'est ce dernier que la paternité en est deci- 
dément dkvolue par J. W. Lake, par sir F. Dwar- 
ris, et par lord JIacaulay , dont I'opinion est au- 
jourd'hui admise. Cependant I'kpigraphe que 
l'illiistre anonyme avait donnée a son ceuvre, 
reste vraie: Stat magni nominis U ~ I B R . ~ .  

CHARLES READ. 
PANAMA. Voy. Isthme. 

PANSLAVISME. Union de  tous les Slaves. 
C'est une idee dérivée du principe des natio- 
nalités, qui s'est prksentée sous deux formes. 
Dans la premiere, il s'agissait de reunir tous 
les Slaves sous le sceptre du czar. Plusieurs 
kcrits ont &té publiés en faveur de cette forme 
du panslavisme; les plus fameux sont signks du 
nom d'un Polonais, le comte Gurowski, inspiré, 
dit-on, par la Russie. 

La seconde forme du panslavisme est nke 
en Autriche ; elle affecta tout d'abord des allu- 
res moins matkrielles: on ne demandait qu'une 
coopération intellectuelle, on voulait fonder 
une union litteraire, ou,  selon le fitre d'un 
ouvrage allemand du poetc slave ltollar , « la 
réciprocitb littkraire des Slaves i (Ueber lite- 
rarische Wechsebeitigkcit &r Slaven). 

En examinant les cliances qiie peut avoir 
la realisation de l'idke du panslavisme, nous 
n'avons pas besoin de nous arreter a la forme 
russe. II ne nous paralt pas probable que les 
Polonais l'acccptent de longtemps - la plupart 
diront sans doute JABIAIS l Quant au r  autres 
Slaves, nous ne voyons pas trop ce qu'ils au- 
raient a gagner s e  fondre dans une grande 
unité apparente, et dont le seul lien serait un 
mot : panslavisme. Pense-t-on que cette non- 
velle formule mngirlue ferait disparnftre les 
diff6rences de religion, de mceurs, de civilisa- 
tion et meme de langage I 

Voyons ce qui s'est passe i Prague , en 18/18. 
Les Slaves autricliiens avaient trouvé le moment 
opportun poiir étendre au dela dii doinaine n Ht- 
le'rairen I'union de fozts les Slavcs. E n  juin 1848 
eut lieu un congres dcs Slaves convoque pour le 
31 mai dans la capitale de Boh6me. L'asscm- 
blée elait nombreuse, les costumes pittores- 
qiies, les aspirations ardentes ; mais lorsqu'il 
s'est agi de s'eiitendre, les dificultés commen- 
cerent. Le miracle de la tour de Babel s'élait 
renouvelk , les Slaves n e  se comprenaient plus 
les uns les autres. On avait benu dice Slares de 
l'est, Slates del'ouest. Slaves du siid (les Slaves 
du nord paraissent avoir manqiie i l'appel); en 
realite on ne voyait que des nationalites diffe- 
rentes, nombreuses et dont nons ne  répéte- 
rons pas ici la nomenclatiire. (Voy. Autriche, 
t. 1, p. 172.) 

On parvint cependant i fonf~er un comit6 
charg8 de formuler les vceux du congres. Les 
points discutes furent les suivants : Alliance 
intime de tous les Slaves de I'Autriche; Égalit6 
de toutes les nationalités dans i'empire; Inde- 

pendaiice de I'Autriche relativement i 1'Alle- 
magne. Un soul&vement qui eut lieu a Prague, 
le 12 juin, et  qui causa le bombardement de la . 
ville, mit fin au congres; on a cependant encore 
publié plus tard des manifestes en son nom. 

Le panslavisme constitue-t-il une idee pra- 
tique? Peut-&re enRussie; cet empire est assez 
grand pour pouvoir, un  moment donné, ab- 
sorber quelques territoires a sa convenance. 
C'est a YEurope a l'empeclier. En Autriclie, l e  
panslavisme n'a plus d'intéret politique, la 
constitution actuelle ayant proclamS I'kgalitk 
des nationalités. Du reste, il n'y a pas, en  
Autriche, que des Slaves, il y a aussi des Alle- 
mands et  des Madgyares, et nous ne  voyons 
pas pourquoi avec de tels élkments 1'Autriche 
serait piirement slave. 

Nous qui apprkcious ces aspirations plus ou 
moins vagues au point de vue de  l'intkret hu- 
manitaire, de I'intkret de la civilisation, nous 
ne  pouvons pas sy~pat l i i ser  avec des efforts 
tendant a skparer des nationalités arriérees de  
nationalites plus avancees dans la voie du pro- 
gres. On ne  doit pas oublier non plus que l e  
sentiment de  rkpulsion envers les autres ra- 
ces est d'autant plus fort que les popula- 
tions sont plus ignorantes, plus incultes. 11 faut 
donc reagir contre ce sentiment, en montrant 
ce  que le mklange des nationalites a fait et  n e  
cessera de faire pour la civilisation. M. B. 

PANTHÉON. Agrippa iit achever dans le 
champ de nlars l e  temple de  Jupiter revendi- 
cateur et Ic consacra tous les dieux, d'ou 
vint son nom grec de  Panthkon: non p a s  i 
tous les dieux de  la terre, mais tous ceux 
du paganisme, italieiis, grecs ou gaulois, qui 
ressemblaient a ceiix de  Rome. Les dieiix d'$- 
gypte et de Syrie furent toujoiirs exclus de la 
religion ofiicielle, et quand Elagabal apporta 
dans Rome la pierre noire du Soleil syrien, ce  
fut un scandale. On dit fignrCment que Rome 
recut les dieux des vaincus dans son Pantlieon, 
pour exprimer la tolérance de ce grand peu- 
ple, tolkrance ou Montesquieu voit justement 
iin moyen de  politiqiie, en meme temps qn'une 
consequeuce du paganisme. Athenes eut un  
Panthkon sous Adrien. 

A Paris, I'église de  Sainte-Genevihe , con- 
struite par Soumot sous Louis XV, fut destinée 
par I'Assemblée nationale (décret dn 4 amil 
179 1) 6 recevoir les cendres des grands hom- 
mes,  et appelée Pantlieon Bancais. On mit sur  
l'arcliilrave la belle inscription due i &f. de Pas- 
toret : Azlx grands hommes la patrie reconnaio- 
sante. I,PS premiers dont la cendre fut conliee 
au Panthéon filrent Yoltaire et Rousseau. Le 
reprksenlant Le Pelletier de  Saint-Fargeau, as- 
sassine par un chevalier du poignard, y fut 
aussi porte dans une de ces cerémonies 6 grand 
spectacle que la Rkvolution affectionnait , e t  
dont le grand style, je  crois, est un peu tombé 
en désuétude. 

Le Panthéon fut rendu au culte par un dB- 
cret du 20 fevrier 1806, qui ne  fut pas ex6- 
cutk. Une ordonnance de 1821 prescrivit la 
m6me restitution, qui eut lieu en  1822. En 



1830, Sainte-Geneviéve reprit le nom de Pan- 
théon ; mais , alin d'éviter les eiitra'lnements 
qui pouvaient accorder les honneurs de cette 
sépulture a des cendres qu'une revolution de 
i'opinion pouvait rejeter dans les gemonies, 
comme cela s'était vu pour Marat, iine loi de- 
cida qu'on n'ordonnerait la translation des cen- 
dres d'un grand homrne au Panthéon que d is  
ans aprés samort. Un décret du 12 mars 1852 a 
rendu Sainte-Genevie~e au culte. J. DE B. 

PAPAUTE. La papaute ou la dignitk du pape 
tire son nom d'un mot grec qui veut dire le 
pére o, le pere par excellence. C'était primiti- 
veme~it le nom de tous les éveques ct des 
patriarches eux-mCmes. C'est le pape Gré- 
goire VII, qui dans un concile tenu a Rome fit 
décider que ce titre de .pape» demeiirerait 
désormais propre au seul éveque de Rome, chef 
visible de l'Église catholique. 

La croyance catholique est que saint Pierre, 
l e  premier des éveques de Rome, a et6 non- 
seulement le chef des apbtres, mais, par la 
meme institution de  Jésns-Clirist, le pasteur de 
I'Eglisc universelle; que les éveques de Rome. 
ses successeurs, ont reqii de lui autoritk e t  
juridiction sur toute i'Eglise et  que tous les 
fidéles, sans exception, doivent respect et 
obéissance a son infaillibilité. Suivant les apo- 
logistes de  la foi, on trouve dans lc Nouveau 
Testament toutes les preuves nécessaires pour 
ktablir que Jésus-Christ a accordé i saint Pierre 
la primauté et l'autorité parmi les ap0tres; 
mais i'histoire a plus de peine pour saisir les 
faits qui indiquent que saint Pierre, devenu 
premier kveque de  Rome, a legue a ses suc- 
cesseurs la qualite de suprkme pasteur de 
1'Eglise. On ne  peut citer que des assertions de  
quelques écrivains religieux, qui vivaient déja 
plusieurs centaines d'années apr8s les temps 
don1 ils parlent; par exemple ce passage d'une 
lettre écrite, vers l'an 400, par saiiit Augustin 
6 G6nérosus : (1 Si enim ordo episcoporum sibi 
succedenlium considerandus est, guanto cer- 
tius et vere salubriter ab ipso Pelro nzime- 
ramus cui, lotius Ecclesice figuram gerenti, 
Dominus ait : Super hanc petram @di$cabo 
EccEesiam meam, el portce injerorum non 
vincenl eam. Petro enim successit Zinus, etc. 1) 

Mais ces textes mCmcs ne  coutiennent que des 
expressions vagues. 11 en  est de meme lorsque 
l'on voit au cinquieme siecle les péres du concile 
de Chalcédoine s'écrier que saint Pierre vient 
de parler par la bouche de Lkon. Ce qiii para'lt 
moins exposé au doute, c'est l'autorité dont 
les évCques de Rome ont dii jouir de honne 
heure, en qualité de patriarches de l'Église oc- 
cidentale, comme ceux de Constantinople, d'A- 
lexandrie, d'bntioche et de Jérusalem l'étaient 
d e  l'Église orientale. 

Mais, de quelque obscurité que soient enve- 
loppés, faute de  tkmoignages écrits, les com- 
mencements d'une magistrature religieuse qui 
n e  s'exercait d'abord qu'au milieu des ombres 
des catacombes et  parmi des fugitifs, bient6t 
martyrs, il est certain que l'histoire n e  saurai t 
otYrir un plus imposant spectacle que celui de  

cette dynastie non interrompue des chers élec- 
tifs dela démocratiechrktienne. Dix-neufsiecles 
écoulés dans cette mEme enceinte de Rome ou 
déji  dcpiiis huit siecles btait allumé l'un des 
foycrs de la civilisatioii européenne, c'est une 
antiquite bien autrement saisissante, par s a  
cerlitude, gue les t~n8breuscs traditions des 
empires d'Egypte, de Cliinc oii d'lnde ou flot- 
tent pele-mele les souvenirs dktruits par des 
révolutions harbares ct les soupcons ou les 
rCves de I'imagination. Ici tout est demeurk 
sous les yeux des peuples, et cette antiquitk 
de bientbt deux mille ans est vivante aujour- 
d'liui encore, et  sans doute avant longtemps ne  
périra pas. Pour i'honiieur meme de I'liumanité, 
voili un édifice de rcligion et de politique dont 
il ne  faut louer qiie ce que la raison et  la jiis- 
tice y découvrent d'iitilitb ct que i'avenir n'en- 
tretiendra certcs point par un aveugle sentiment 
de respect poiir les longs iges,  mais qu'en 
l'état present des mouvcments de l'histoire et 
des décousertes encore insufisantes de l'esprit 
humain, il convient d'honorer comme une ceuvre 
5 laquelle, malgré tant d'imperfections, rien 
ne  saurait &re comparé, et qu'ensuite il faudra 
honorer encore comme la pliis étonnante des 
ruines. Une gyramide informe, bitie par la 
main des Chéops et des Chbphrem, ne  lassera 
pas notre surprise, parce qu'elle a vu le soleil 
s e  lever qiiinze ou seize cent mille fois, et nous 
n'aurions que de la colére ou de i'ironie pour 
une institution qui n'est pas faite de pierres en- 
tassées, mais ou depuis dix-neiif siécles s'est, 
par la réunion des Ames, conservé le dép6t 
d'une mCme foi et qui, en des jours dificiles, a 
été la seule lumiére qui brillit sur les tempetes 
de la vie des nations I 

Sesplus grands bienfaits sontceux dont elle a 
fait jouir le monde au moment meme de I'enfan- 
tement de la société moderne. Sans chef, sans 
armée, sans trésor, I'Edise naissante fut une rb- 
publique spiritiielle. Au momeiit ou toutes les 
conceptions politiques s'étaient successivement 
détruites et anéanties dans la théorie et la pra- 
tique du despotisme mntériel, le christianisme 
surgit, e t ,  commc les fleurs fralches dii prin- 
temps, il rendit l'espoir a ces multitudes in- 
connues que les piiissances croient subjuguer, 
et qui attendent toujours I'lieure ou l'indivi- 
dualité de la pensée et de la volonté. humaine 
triomphcra de leurs lois et de leurs bienfaits 
grossiers. 11 n'y avait pliis meme de religions, 
car I'empereiir, héritier dii Jupiter capitolin, 
enchalnait a la fois les peuples et les dieux de 
I'univers aux pieds du tr6ne que ses ministres 
disaient eleve au sein de la republique romaine. 
pour la plus grande gloire de Rome, pour i'af- 
fermissement de la rkpublique elle-mCme , e t  
en meme temps pour l'union des races et I'a 
paciflcation dennitive de i'univers. La foi chré- 
tienne, suscitée par i'Evangile, vint protester 
contre ce mensonge dans lequel s e  confon- 
daient toutes k s  hypocrisies, et au milieu dc 
cette soi-disant démocratie impériale, elle vint 
former, avec des esclaves, avec des femmes , 
avec quelques liommes de cceur. avec tous les 
vaincus, enfin, de la fatalite antique, une nou- 



velle et indestructible démocratie d'égalité et  
de liberté, étendue' a tous les peuples au deli  
des limites du pouvoir d'un Octave ou d'un Ti- 
bere, et de la terre meme, au dela des iges , 
prolongée jusqu'a l'éternité du ciel. 

La conqiiete des imes n'était conduite par 
personne, et n'en fut que plus rapide. Les pre- 
tres et  les eveques, cliacun suivant s a  force . 
agrandissaient l'hbritage commun, et  quand il 
fallait a la politique impériale opposer quelque 
dessein de vigueur ou d'humilité, c'est dans 
des assemblees d1kv6ques et de pretres que s e  
formulait la pensée de l'Église unique. ¡Vais, 
peu a peu, par la nature mkme des clioses 1111- 
maines, de cette democratie, dont les souf- 
frances étaient des victoires, devait naltre une 
autorité souveraine, comme l'Empire était né  
de la République de Rome. 

11 faut le reconnaltre, si quelque part une 
Église particuliere pouvait, ou Etre invitCe, ou 
prétendre a la direction des autres Eglises de  
la catholicité, c'est a Rome qu'était préparé le 
siége ou son chef derait s'asseoir. On vit donc 
de bonue heure I'évEque de Rome, a peine 
connu de nom des magistrats dc la citS, caché 
longtemps dans iine carribre et n'en pouvant 
sortir sans que son coi1 fiit frappé de la hache 
impériale, ou le vit rbclarner, lui aussi, un pou- 
voir d'empereur, et aux éveques, aux pretres, 
aux cliretieus, que les progrc's rapides dela re- 
ligion commune dispersaient et divisaient dkja, 
offrir puis imposer bientbt, pour le salut de  
I'Église, la tutelle d'une aiitorite dont peut-&re, 
en effet, l'Eglise n'aurait pu alors s e  passer. 
Les schismes dbchiraient la foi. C'est d'abord 
pour dkfendre la foi qu'on a reconuu une cer- 
taine suprkmatie, non sans soulever la contra- 
diction des autres évbques. Et ce qui a valu cet 
honneur a Rome, c'est, d'une part, l'habitude 
de chercher la regle du cbtk du Tibre, et  de 
I'autre. lemérite de quelques-uns de ses pre- 
miers pasteurs. 

La papauté dirigea avec succes l'entreprise 
qu'avait commencee, sans chef, la démocratie 
Cgalitaire de la primitive Eglise; et, peu a peu, 
l'acquiescement ou le silence des autres pa- 
triarches et des autres éveques permit aupape 
de croire qu'il etait, en eíTet, devenu le chef 
de la chrétienté. C'est nlors que fiit propagke 
la croyance que ,  des mains de saint Pierre, 
le vicariat du Clirist avait dti s e  transrnettre 
aux seules mains des Iieritiers de son sikge. 11 
fallait vaincre la tyrannie des Césars; il fallait 
détruire les derniers vestiges de la sociétb 
palenne : on accepta cette croyance comme 
une nouvelle arme, et enfin, au bout de trois 
cents ans de martyre, s e  leva le jour ou l'em- 
pereur et  le pape, puissances rivales, s'enten- 
dirent pour se partager le commandement,l'un 
du monde civil et temporel, I'autre du monde 
spiriluel (321). Le pape etait Sylvestre ler, et  
l'empereur, Constantin. L'Eglise les a declares 
saints l'un et I'autre; mais sa reconnaissance 
n'a pu  troubler le jugement de i'histoire, et  c e  
n'est pas un bonheur pour laclirétienté que l e  
christianisrne ait dh a la politique d'un honime 
couvert de crimes, de cesser d'etre oppri.uk. 

Constantin n'entrcvit pas, du reste, qu'en 
donnant la main au pape, il le constituait I'hé- 
rilier futur (le son trdne. L'Eglise lui dut de  
pouvoir posskder, de pouvoir lieriter, de jouir 
de tous les priviléges des pontires du paga- 
nisrne, et de créer des tribunaux. C'était jeter 
dans le sol la premiere assise de sa fortuue 
ternporelle. Puis , airisi dotée, l'empereur laissa 
siéger la papaute dans Rome, et il emporta 
dans Byzance les faisceaux consiilaires, le man- 
t e a ~  tribunitien et la couronne des Césars. Pour 
tout I'Occident, l e  pape, du  vivant meme de  
son donataire, succédait au prestige de son au- 
torité. 

Constantin ne  croyait donc pas que cette al- 
liance et ce  partage dbshéritaient d'avance ses 
successeurs.11 s e  considérait comrne e l'éveque 
extkrieur 11, et ne voyait dans cc pape asser- 
menté qu'un lieutenant, qu'un sujet qui n e  
participait en ríen a sa majesté, et  qiii, toutes 
les fois qu'il le rencontrerait, s'agenouillerait 
devant lui, l'encensoir a la main. la is ,  en face 
de I'empire dégeneré, c'était une puissance 
bien autrement vivace que cette papauté. dk- 
sonnais chargée officiellement des intérkts de 
toutes les Ames, et  siégeant seule dans laville 
éternelle! Son avénement au pouvoir visible 
était, d'ailleurs, une trop graiide'fete pour les 
peuples devant qui s e  biisait eníin I'unité re- 
doutable du pouvoir civil et du pouvoir reli- 
gieux et qui échappaient deja, de i'aveu meme 
du tyran, a la moitié de la tyrannie! 

Ajoutons que les jours approchaient ou les 
barrieres de I'empire allaient partout céder 
sous la pressiori hes nations barbares. Que fiit 
devenu le monde en ccmoment décisif de l'his- 
toire universelle, s i  le clergé n'avait pas, de- 
puis un siecle , deja saisi partout , dans cet 
Occident abandonné, les derniers restes du 
pouvoir civil ; si les évkques, a l'exemple du 
pape, n'avaient pas occupb dans leurs villes 
provinciales, les magistratures supremes, s'ils 
n e  s'btaient pas universellement constitués les 
défenseurs du peuple, et n'avaient pas ainsi 
acquis assez d'iníluence e t  de  force pour trai- 
ter, au nom de la vieille civilisation, avec les 
conquérants descendus des bords ignorants du 
Nord 7 

La papauté, tutrice des peuples occidentaux, 
remplit alors une  grande mission ; mais c e  
n'était pas devant un souverain que s'arrktaient 
les hordes barbares de Gensbric et  d'Attila. Le 
pape n'avait pas de trbne, et jusqu'en 726 il 
iie devait posséder que des propriétés particu- 
li6res. Loin d'etre souveraine, la papautk s'hu- 
miliait encore, lorsqu'il le fallait, sous la maiu 
des ernpereurs de Constantinople. En 653 le 
pape Martin est enlevé de Rome, sur l'ordre de 
l'ernpereur qui le relegue dans la Chersonese 
Taurique et qui commande aii peuple et au 
clergé romain d'élire un autre pontife. En 677 
on voit Constantin Pogonat révoquer l'ordre de  
l'un de scs prédkcesseurs qui avait soustrait 
l'archeveché de Ravenne de la juridiction du 
saint-siége. En 710 l'empereur appelle le pape 
a Constantinople et  il s'y reud. En 727 enfin le 
pape Grégoire 11 proteste par écrit de son obéis- 



sance aux « grands empereursLéon et  Constan- 
tinn et  meme de  leur lieutenant en  Italie, du 
faible exarque de Ravenne, il dit: iinotre excel- 
lent maitre.~ 11 rendait, conformément a i'Evan- 
gile, a a Cesar ce qui etait a César n. 

Comme pontifes, les papes seraient peut-etre 
demeurés, au moins nominalement, tant que 
I'empire de Byzance eOt duré, les sujets et les 
lieutenants spirituels des empereurs ; c'est 
quandils devinrent, par la faute des empereurs, 
les premiers magistrats civils de Rome, que 
leur vint l'ambition d'&ti-e autra aliose que les 
grands pretres de la catholicité. En 726, la que- 
relle dite des Iconoclastes ou briseurs d'images 
fit décider tout a coup que la papautk serait 
une royauté. L'ordre ktait parti de Constanti- 
nople pour que toutes les efigies saintes fussent 
détruites dans les églises de I'Occident. Rome, 
attachée au culte des simulacres, protesta 
contre ce décret d'une puissance si lointaine, 
et chassa le duc qui, au nom de l'empereur, 
administrait son fantdme de république. Le 
pape devint de fait, ce jour-la, le  magistrat ci- 
vil, le tribun, le consul de la cité romaine. 11 
n'en devint pourtant pas le  maltre, mais il reva 
désormais de l'etre, et de régner ensuite sur 
l'ltalie, et, si Dieu le permettait, sur le monde. 

Ponr secouer délinitivement le joug de l'em- 
pire d'orient, il fallait, parmi ces rois barbares 
qui avaient conquis l'occident, se faire un allik 
fidele. Les papes observerent et  attendirent. 11s 
s e  créaient cependant des instruments pour 
agir sur les conscieuces. Dans les prcmiers 
temps de I'Église, et pour le  service de I'Eglise, 
il avait été déclaré que saint Pierre était le dk- 
positaire de la puissance de Jésus-Christ et que 
les Bv&quesdeRonielui succédaient dans i'exer- 
cice de ce pouvoir sacré; il fut alors écrit, mais 
d'abord obscurément e t  pour que rien n'en flit 
publié qu'au moment propice, que le pape avait 
r e p  de Constantin le droit de régner i Rome 
et en  Italie et  en  meme temps que, pour la 
juridiction ecclésiastique, des la naissance de 
l'Eglise, les papes avaient 6t6 reconnus au- 
dessus des h e q u e s  et  meme des conciles, les 
interpretes et  les maltres souverains de la doc- 
trine et de la pratique de la doctrine. C'est ce 
qu'on lut plus tard dans le  texte de la p r b  
tcndue donation de Constantin, fabriquée par 
quelque moine aux gages du pape, et dans ceux 
des Décrétales attribuées a lsidore de Séville. 

C'est le pape GrCgoire 111, un Syrien, qui dé- 
mela dans la polilique ambitieuse des derniers 
maires du palais de la monarchie mbrovingieiine 
le ressort qn'on pouvait faire agir pour créer 
d'un meme coup deux usurpations qiii s'autori- 
seraient i'une par I'autre. N'osant s'emparer du 
pouvoir absolu dans cette ville de Rome ou d'au- 
tres magistrats civils subsistaient toujours a c6tB 
de lui, il les amena a consentir a ce qu'aunom de 
la République il offrft la souveraineté ce Charles 
l a r t e l  qui venait de sauver la societé cliré- 
tienne en Ccrasant I'invasiou arabe devant Tours 
et qui peut-etre ktait d'une ambition a se  saisir 
du sceptre de la Gaule Franque, qui peut-etre 
était d'une ame a vouloir relever i'empire ro- 
main, Une ambassade lui porta donc les clefs 

du tombeau de saint Pierre avec ces mots : 
a Nous te conjurons par le Dieu vivant et par 
ces clefs, marque de la souveraine puissance, 
de ne point préfbrer l'amitib du roi dcs Lom- 
bards acelle du prince dcs ap6tres. » La royauté 
lombarde inquiétait en effet les papes plus 
qu'aucune autre, parcc qii'ils la voyaient clia- 
que jour plus forte et que, dans leur désir se- 
cret d'etre les rois de I'Italie, ils commenqaient 
a ne vouloir laisser s'établir en Italie aucune 
puissance vigoureuse. 

Charles Martel mourut au moment ou il allait 
se  mettre en marche pour exécuter 3 son pro- 
fit le plan de Grégoire 111. En 752, menack dans 
Rome par !es Lombards et ne sachant plus qui 
implorer, Etienne 11 se  souvient des empereurs 
de Constantinople qui, sur Fa priere, envoient 
une ambassade en Italie. Etienne qui comp- 
tait sur une armée, vient en France et au 
nom des dncs, des comtes, des tribuns du 
peuple, il confere an flls de Charles Martel, a 
Pépin et  a ses deux lils, les titres de patrices 
et de consuls de Home, a la condition de dé- 
fendre la ville dont ils deviennent les magis- 
trats. PCpin passe les Alpes, bat les Lombards 
et  les oblige a rendre N a I'Eglise et  a la Répu- 
blique romaine a toutes les places qu'ils ve- 
naient de conqukrir sur I'empire grec. L'acte 
original de la donation de Pépin a été conservé. 
En tout cas les Lombards n'exécuterent point 
le traité qui leur avait kté impose. On siippose 
qu'il s'agissait de i'exarcliat de Ravenne, de la 
Romagne et des Marches, précisément des pro- 
vinces que le  saint-siége a perdues en 1860, 
apres onze cents ans de possession. En Cchange 
de ce qn'il devait recevoir de Pépin, le pape 
lui avait donnk la couronne du dernier roi des 
descendants de Clovis, roi vivant encore, mais 
déclaré décliu par l'kglise. 

La donation de Pépin serait restée vaine, 
mais son Iils Charlemagne ayant eu besoin du 
pape ponr l'exbcution de ses grands projets, 
un nouvel accord capprocha le  possesseur du 
saint-siége et le  futur restauratenr de l'empe- 
reur d'occident. Cliarlemagne conflrma et 
agrandit, dit-on, la donation de son pbre; mais 
le texte de ce nouvel acte n'a pas kté conservé. 
Le pape lui rnit, de son cbti', la couronne im- 
périale sur la tete. l a i s  comme c'est a Rome 
que l'empereur se  fit couronner et comme il 
prit le titre de roi des Romains, il y a lieu de 
croire qu'un prince de ce caractkre n'enten- 
dait pas accorder a la papauté autre chose 
que ce que, dans la langue du ternps, on ap- 
pelait une « indemnité o, c'est-a-dire une sorte 
de délégation fbodale, embrassant, il est vrai, 
le  droit de lever l'impdt et  d'avoir une ar- 
mée, mais ne creant pas une propriéte d a n ~  
le sens absolu du mot, et réservant toiijours 
l'autorité civile du prince. Quelle que flit la 
donation, la papaulé s'en contenta, d'abord 
parce qu'elle en valait la peine, ensuite parce 
qu'il y avait tout a attendre de l'effet qu'avait 
dii faire sur les peuples cette investiture de la 
couronne mérovingienne accordee a Pépin par 
le pape et cette autre investiture, plus Ccla- 
tante encore , de la couronne impériale posee 



sur le front de Charlemagne. N'avait-on deja 
pas vu le roi wisigotli Wamba déposé en Es- 
pagne par un concile? Le temps était done 
venu ou i'hgiise pouvait prétendre i la supré- 
matie universelle, non plus seulement dans 
les matieres de foi et  de discipline, mais dans 
la politique temporelle. Toutes ces conceptions 
fussent pourtant restées stériles si  Cliarlema- 
gne, empereur d'occident et roi d'ltalie, mal- 
tre du pape par son serment d'obéissance, c8t 
eu des successeurs aussi fermes que lui. La 
faiblesse de Louis le Débonnaire p a ~ u t  provi- 
dentielle a Rome. Un nouveaii pape, Etienne IV, 
se  fait proclamer sans que son élection ait éte 
conflrmée par l'empereur, et, quand celui-ci 
s'en est plaint, il est assez habile pour etre prié 
de venir a Reims présiderla cérémonie d'un sa- 
cre. L'empire occidental s'écroulait presque le 
lendemain du jorlr ou il avait ét6 fondé, et la 
papauté, porir la sec.onde fois, héritait en Ita- 
lie des dkpouilles des empereurs. 

0t1 i'on voit tres-bien aue ce n'est Das du 
pouvoir compiet, de i.autArité, de ~ ' i n d b ~ e n -  
dance absolue au'il Douvait s'aeir dans laaensée 
des premiers Gnda'teurs du fiuyoir temporel, 
c'est, d'nn cbté, qu'a Rome meme subsistent 
jusqu'au milieu du quinxikme sikcle des ma- 
gistratures qui conservent quelque chose de 
la tradition républicaine, e t ,  de l'autre cbté, 
qu'aussitbt qu'il parait au dela du Rhin un hé- 
ritier de Charlemagne, doué de quelque Cner- 
gie, il réclame et exerce ses droits de souve- 
rain sur le saint-siége. En 1197, trois siecles 
et demi apres la fin du rkgne dc Louis le Dé- 
bonnaire, il y a encore íi Rome un préfet im- 
périal qui recoit son glaive de l'empereur alle- 
mand et qui lui jure obeissance et fldélitk. 

D'ailleurs ce doinaine terrcstrc qu'on allait 
appeler désormais « l e  patrimoine de Saiut- 
Pierre o et qui i'était si peu , la feodalité , mal- 
tresse déja de 1'Europc entiere, allait le dé- 
membrer, et, puisque la papauté etait devcnue, 
en restant élective, iine royauté environnée 
de richesses et d'honneurs, il parut bicnt6t 
naturel aux barons d'ltalie de n'y plus laisser 
arriver que celui d'entre eux qui serait le plus 
fort. Pcndant quelque temps les corntes de 
Tusculum en jouirent commc d'un fief, et  jus- 
qu'a huit pspes ne furent que les fils ou les 
amants des maltresses ou des femmes de ces 
barons.1 

1. On acru m&me aii'uuc femmemonta danslachaire 
de Ssint-Pierre. ~,*c?;isteuc<! d e  lapapesso Jeannenem- 
blalt prouv6c. entre antres ducuments, par iin extrait 
des chroniaues de I'ancien monast6re de CantorbBrv. 

OLi en était venue cette grande magistrature 
de I'ÉgIise qui pendant trois siecles prépara l e  
triomphe de Ia foi, et, plus tard, forca les Bar- 
bares de ne  pas détruire toute la civilisation 
du passé I Son rble , heureusement , ne  devait 
pas fluir dans cette honte. Au moment ou l'em- 
pire germaniqiie devient une monarchie pré- 
pondérante, au moment ou Othon veut joindre 
effectirement l'Italie a I'Allemagne, la papauté 
reprend son caractere, et  un moine, Gré- 
goire VII, engage et  soutient la lutte contre la 
tyrannie militaire. On sait avec que1 succes , 
mais aussi au proflt de qui. Ce qui acheva son 
triomphe, c'est qu'il decida en meme temps la 
comtesse de Toscane, Mathilde, celle qu'on a 
appelke pieusement la grande Italienne, a lé- 
guer au saint-siége la Toscane, Lucques, 
Parme, Modene , Reggio, Ferrare, Mantoue, 
Crémone, Spolete, Camerino et d'autres viiles 
encore. De la les prétentions des papes sur  
Parme et  Plaisancc. La plus belle part et la 
plus sore de cet héritage, c'était la partie mé- 
ridionale de la Toscane, désignée depuis lors 
sous le titre spécial de patrimoine de Saint- 
Pierre. 

C'est dans ce m&me siecle qu'ktaient pre- 
chées les premieres croisades et que lapapauté, 
reine spirituelle de i'Europe, interrompait la 
vie locale de la féodalité, pour contraindre les 
civilisations de l'occident et de l'0rient a s'en- 
tre-clioquer, c'est-a-dire a s'éclairer l'une par 
I'autre, pour la premiere fois depuis César e t  
Trajan, pour la seconde fois depuis Alexandre. 

Ces actes et d'autres encore, ernpreints de la 
meme puissance morale, attestent que dans les 
desordres de cette triste période du moyenage, 
il ne descendait d'aucun des trbnes dii monde 
une parole plus écoutée et que la suprématie 
qu'ils désiraient, les papes l'auraient obtenue 
et l'auraient gardée, s'ils i'avaient revée toute 
religieuse, tout intellectuelle, et  si, au lieu 
de vouloir fltchir les t&tes des rois , ils ne  s'é- 
taient préocciipés que d'eclairer I'intelligence 
des peuples. 

Au douziCme siecle la papauté ne dbpend 
absolument plus de personne, car elle a non- 
seulement ce  territoire auquel elle a sacrille 
sa gloire la plus pure, mais, en tant que ma- 
gistrature catliolique, aucun pouvoir temporel 
n'intervient plus dans son institution. Ce n'est 
plus meme le  clergé de Rome qui nomme le  
pape; ce n'est plus que le collkge des cardi- 
naux. 

Les trois ou quatre premiers papes avaient 
choisi leurs successeurs; du moins on l'af- 

foudb par íe ceiel,re ~ u g u s i n ,  qui avaitbtb en"oyi firme. Anr& eux l'élection avait été dkf&ée 
en Angleterre par Grbgoire l e  Graud. Immbdiate- f ~ 3 ~ ~ ~ - d ~ -  Reme, c?est-a-dire au ,,legé et au meut aprbs l'an 853, dans le catalogue des Bveques 
de Rome, la clironique porte ees mots : < H I C  ol>iit peuple des fldeles, comme cela Se pratiquait 
Leo quartus, cujus tamen anni usqfccad Benedactum ter- alors pour tous les kvechés. Les empereurs, les 
tium computantur, co qtcod mtrlner in papam promota 
fuit.. Et aprbs Pan 855 : . Johannes. 1 s t ~  non ~ o m p ? ~ -  'Ois goths et les magistrats de Reme y 'Ou- 
ta tur ,  quia femina fuit. S Mais Deu i m ~ o r t e  un ddtail lurent ensuite b t e r ~ e n i r .  Quand les G0ths eU- 
de plu; dans ces hístoires t6n68reusei. 

Aucun des apologistes de lapapaut6 n'a entrepris 
de nier l1authenticit6 des textes qiii attestent l'ahais- toutes les agl i ses ,  mais partout o& se trouvaient Bta- 
sement ori pendaut prhs d'un siecle on vit tomber le blies des puissauoes; e t ,  A vrai dire. ce  n'est pas 
saint-sihgc, ct qui out bt6 reproduitri, non-seulemeut la papaut6 qu'il faut reprocher des viees et des eri- 
par les historieneprotestants on lesphilosophes,mais mes qui u'btaient que l'odieux abus de  1s fBodalit6 
meme par Fleury. Voltaire remarque, avec raison , koigueuriale, plus ignorante alors et plus grossibre 
qu'il en  h i t  alora de mdme, non-seulement dan8 que jamais. 
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rent repassé les monts, Ics derniers empereurs 
d'occident laissérent au clergé d,e Rome la li- 
berté de l'élection du chef de i'Eglise, et les 
empereurs d'orieiit conservhrent seulement le 
droit d'approuver et  de confirmer le choix. 
Benolt 11 le leur 6ta par une bulle expresse. 
Cliariemagne le réclarna. Adrieri 111 Gt décider 
que lorsque le clergé aurait élu le pape, on 
consulterait l e  peuple de Rome pour avoir son 
agrément, mais que l'on ne devait pas demander 
d'approbation aux empereurs. En vertu de ce  
décret du concile, vingt-deux élections furent 
faites par l e  seul clergé de la métropole éter- 
nelle. 

Othoii 11 exigea que les ambassadeurs dc  
I'empereur fussent prksents a l'election, et 
c'est ce  que plus tard voulut aussi obtenir 
Charles-Quint. 

Les papes s'affranchirent bient6t de la con- 
trainte imposee par Otlion et, sous pretexte 
qu'il devenait trop dificile de faire intervenir 
l e  peuple romain dans l'élection, Alexandre 111, 
en 1160, reserva aux cardinaux seuls, réunis 
en  conclave, le droit de donner un maitre a 
Rome et un chef a I'Eglise, ce qui fut confirme 
par les conciles généraux de Latran en 1179, 
de  Lyon en 1274 et  de Vienne en 1311. Le 
concile general de 1179 fixa aux deux tiers 
des voix le chiffre des suílrages nécessaires a 
une élection canonique, et  c'est le concile de  
Lyon, en 1274, pour empecher les longues va- 
cauces, qui décréta, sur la proposition de Gré- 
goire X ,  la constitution des conclaves. (Voy. 
les mots Concile et Conclave.) 

La préoccupation du pouvoir temporel italien 
n'empechait pas les papes de poursuivre sans 
relache une aiitre aeuvre, celle de  la centrali- 
sation des églises de la catliolicité et de leur 
subordination sous la loi du saint-siege. Ils au- 
raient, des le douzihme et le treizieme siecle 
aneanti déja le droit d'élection qui s'était con- 
servé dans les dioceses, s i  le pouvoir civil n'a- 
vait pas pris Iiii-meme la défense des libertes 
nationales. C'est ainsi qu'eu France noiis voyons 
saint Louis publier lui-ni&mel'ordonnancequ'ou 
a dksignée, la premiere, sous le nom de prag- 
matique sanction et dont voici le terte : 

Pour  assurer 19btat trauquille et  salutaire de 1'É- 
glise de  notre royaume, pour augmeuter le  culte 
divin, pour le salut des arnes e t  des fidbles du Christ, 
et  pour obtenir nous-meme l a  gr iee  et  le secours 
du Dieu tout -puissaut , B l a  domination e t  A l a  pro- 
tectiou duque1 notre royaume a toujours QtQ soumis, 
ainsi que nous voulons qu'il le soit encore, nous 
statuons et ordonnons ce qui sui t ,  par cet édit tr8s- 
muremeut delibbrb e t  qui devra valoir A perpituitb: 
1' Que les prblats, les patrous, les collateurs 

ordimires  de bQuhfices dan8 les Qglises de notre 
royaume, jouissent pleinement de leurs droita, et  
que  l a  juridiction de chaeun soit e n  entier conser- 
vOe ; 
4' Que Ice bglises cath6dralcs ct les autres bglises 

de uotrtt royaumc niout de libres dlections avec Icuir 
effets dans leur entier. 

3' Nous voulons e t  ordonnons que le  crime pesti- 
lentiel de simonie , qui ebranle l'Église. soit cnti8- 
remcnt exoulsb de notre rovaume. 

4' Nous ;oulou~ pareillc&ent, et nou. ordouuoiis 
que  les promotiona les aollations, les provisions et 
les dis~ocitions dcs'orblatures. des dirruiths e l  des 
bhnhfioes, de q u e l G e  nature'qu'ils soient, et des 
offlces ecclésiastiques de notre royaume, se fassent 
selon l a  disposition, l'ordination, la determinalion du 

droit commuu , des concilcs sacrds de l>&glise de 
Dieu e t  des instituts antiques des saints pares. 

5'Nous dbfendons qu'on ne  lbve, en aucune ma- 
nihre, e t  qu'on ne  recueille les exactions e t  les grib- 
ves taxes rYargent imposées par la cour romaine aux 
Qglises de notre royaume , par lefiquellcs notre 
royaume a 8th mis6rablement appauvri, ou celles 
qui seraient imposées a I'aveuir, qu'autaut que la 
cause en serait raisonnable, pieuse trbs-urgente . 
d'une nQcessitB inbvilable, et reconkue par notre 
commandement exprBs et spontanb, ei celui de 1'É- 
glise de notrc royaume. 
6. Par  les prhsentes. nous renouvelons. nous ap- 

prouvons et uous confirmons les libcrtbs, franchises, 
immunitbs, prbrogatives, droits et privilhges accor- 
dbs par les rois francais, nos prbdhcesseurs d'heu- 
reuse mhmoire, e t  eiisuite par nous, aux bglises. 
monasthres , lieux pies, religieux et personnes eo- 
clhsiastiques de notre royaume. 3 

On a élevé des doutes sur I'autlienticité de 
cet acte, qui figure dans les Ordonnances des 
rois de France, mais il n'est pas possible d'en 
élevcr sur les détails de 1s luttesi.connue que 
Philippe IV soutint contre Boniface VIlJ. Le pou- 
voir temporel di1 roi fut le plus fort, et la pa- 
pauté dut renoncer dks lors a voir jamais s e  
réaliser ses reves de théocratie. 

Une tentative trop audacieuse, s i  elle est ré- 
primée, est suivie toujours d'un aíl'aiblisse- 
ment. 11 en fut ainsi pour la papaute. On peut 
croire, aii quatorzieme sieclc, que, dans son 
exil d'Avignon, elle renoncera meme ti cette 
autorité temporelle, limilke i I'ltalie, qui lui 
avait tenu s i  fort au cceur, de Grégoire 111 a Gré- 
goire XI. BIais nome elle-meme, la Rome de 
Rienzi, privhe de ses fetes et de ses pompcs, 
réduite, en 1377, a une population de 30,000 
habitants, Rome eUt rappelé ses papes,ou s'en 
fut donnk de faits pour elle, si l'ambition de  
régner sur la ville éternelle eUt pumourir dans 
le caeur de ces princes lgés  e t  cklibataires, 
pour qui i'ambition est l'unique passion. 

Mais que de luttes, que de peines, que d'in- 
trigues. que de crimes ne fallut-il pas, depuis 
l'expédition du cardinal Albornoz jusqu'au 
temps des Farneze , des Ilédicis et des Chigi, 
pour que dans cette ltalie qu'avait envahie la 
féodalité seigneuriale et ou les libertés muni- 
cipales n'avaient jamais péri, le pape pht, lam- 
beau a lambeau, s e  fa~oniier un royaume dont 
il tenait les titres de IJépin et de Cliarlemagnel 
Machiavel a tout expliqué d'un mot dans son 
histoire de Florence : «Les papes n'out cessé , 
dit-il, d'attirer eii ltalie des Ptrangers, et d'y 
susciter de nouvelles guerres. Des qu'ils avaient 
élev6 un prince, ils meditaient de iiouvelles 
guerres, n e  voulant pas qu'un autre possédlt 
cette contree qu'ils ne pouvaieiit posseder eux- 
memes, car ils n'ont jamais étb assez forts 
pour soumettre la péninsule entiere, ni  assez 
faibles pour n'avoir pas le rnoyen de l'empe- 
cher d'etre réunie sous un seul souverain. 11 

Au seizieme sieclc, eníin,mais au prix de bien 
dusangau prix de bien des hontes, et poiir con- 
sacrer l e  mallieur de l'ltalie, la papauté com- 
mence a &re une royauté dans le sens exact 
et complet ou I'enteiident les modernes. 11 a 
fallu Iiuit siecles pour que la donation de Pépin 
n e  fiit pliis une c.liimere. Le pouvoir temporel, 
plein et  absolu, ne  date, en effet, quc du temps 
des Léon X ct  des Sixte V, et c'est avec raison 



que Bossuet a dit : u Autrefois (il aurait meme 
pu dire nagnere), on n'avait pas la moindre 
idée du pouvoir dans lequel on faif aujourd'hui 
consister toute l'espérance de l'Eglise et que 
I'on regarde cornme le plus ferme rempart de 
l'Église. » 

Mais jiiate au moment ou i'amhition de la 
papauté Ctait satisfaite, le pliis grand des mal- 
lieurs qu'efit pu redouter 1'Bme d'un pieux 
pontife, la Reforme s'accomplissait. Dbja au 
onzieme siecle, alors que le pape veiiait de  s e  
déclarer souverain de Rome, et méditait de do- 
miner tout l'occident, 1'0rient catliolique s e  
séparait de la catliolicité. C'est ainsi que lors- 
que le pape est devenu roi, la papauté perd le 
gouvernement de la moitié des ctirétiens d'Eu- 
rope. Apres avoir montre du doigt au peiiple 
les textes de I'Kvangile, Liitlicr n'avait e! qu'a 
dirc :u Blaintenant leve la tete; vois cette Eglise 
triompliante, ces princes-ereques qui passent 
devant toi comme iin tourbillon de pourpre et 
d'or, courant a la guerre, a la cliasse, au plai- 
sir, qui comtnandent et qui imposent, qui font 
des lois et qui frappent du glaive. Reconnais-tu 
1es.successeurs des apbtres? u 

Etait-ce,en effet , Ieur sriccesseur, ce Jules Ií 
qui, le casqi~e en tete, montait sur la breche 
de la Mirandole, et disait : « L'ltalie n'aura plus 
au'uu maltre. le Dawe n . ce Leon X uui ne son- 

voix de Bossuet, rédigeait, la déclaratiou des 
droits et des libertes de l'Eglise gallicane, et  
rappelait que les papes infaillibles sont, au 
moins pour la doctrine et  la discipline, sournis 
a l'autoritk de ces conciles genéraux, que de- 
puis le 4 dkccmbre 1563 aucun pape n'a réunis I 

La Révolution francaise eclate au bout d'un 
sikcle, et  I'un de ses aliments, c'est l'indigniti? 
dcs mceurs d'une partie du clergé, dont le dés- 
honneur rejaillissait siir le saint-sikge, quoi- 
que depuis lougtemps les papes fussent rede- 
venus des hommes honneles. On croit que tout 
J'bdiflce s'ccroulera; mais i l  n'en cotite al'Eglise 
quede laisser un pape, Pie VI, signer a Tolen- 
tino l e  traité qui, en dCpit du serment ponti- 
Iical, detache Bologne, Ferrare et la Romagne 
de ses Etats, et un autre pape, Pie V11, sacrer 
a Paris le soldat lieureux qui, sur les ruines 
de la République et de la monarcliie, élevait 
son tr6ne. 

Ici, nous touchons aux questions vivantes de  
notre temps, a celles qui auront le plus vive- 
ment préoccupé l e  milieu du dix-ueuvieme 
siecle. 11 ne  nous appartient pas de louer ou de 
blbmer la papauté spirituelle qui semble avoir 
fait si peu de chose depuis bien longtemps 
poiir s e  ressaisir du gouvernement des ames, 
qui a fait si peu de  chose pour aider les hom- 
mes a mettre d'accord la foi du  ass sé et larai- 

ieait qu'a ses pehti.es Óu ses malt;esscs; et, son d'aprésent; mais il ne  nous ést paspossihle 
aour aarrandir le cadre, tous ces arinces nui. de ne Das dire ici uuelaue chose du r61ecroe ioue 
Sur le saint-si~ge,n'orit songe qu'a-fonder, iu'a 
élablir, qu' i  enricliir les familles des Aldobran- 
diiii, des Borgliese, des Barberini , des Cliigi , 
des Odescalclii, des Albani, des Pamphili, des 
Rospigliosi, qui possedent, presque a elles 
seules, « l'ager romanus 11 qiie la République 
romaine a mis plusie,urs sihcles i conquérir? 
Heureuse encore I'Eglise, s i  on n'eiit pu re- 
procher ti ses cliefs que cette passion pai'erine 
des beaux-arts qui a fait la folie de Léon XI 
C'est par cette union de i'idéal religieux et de 
l'idéal artistique qu'elle a do, qu'elle doit de  
conserver iine partie de son empire. L'arclii- 
tecture de Saint-l'ierre, la musique de la clia- 
pelle Sixtine, ct le geste solennel de la bené- 
diction de Piqiies, du Iiaut de la loge papale, 
ont .rendu i l'autorité dii saint -siCge quel- 
que cliose de la force idbale que ses fautes lui 
avaient fait perdre. 1.1 réparait aussi ce que sapo- 
litigue lui cohtait en Europe par la grandeur des 
entreprises de propagande que les découvertes 
des navigateurs lui perniettaient de commen- 
cer. De nooveaux mondes sortaient comme par 
enchautement du sein des mers, et la papauté 
d6lCguait vers eux des pretres, et  comme au- 
trefois, des inartyrs, pour y répandre la coii- 
naissance du vrai Dieu. La civilisation les rc- 
connaissait encore a ces ceuvres. 

hlais, avec la renaissance des lettres et le 
rkveil de la philosopliie, les idées religienses 
s'affaibiissaient dans i'ancien monde; l'indé- 
pendance des Btats s'afirmait aussi plus nette- 
ment, et  c'était le clergé lui-meme de France, 
ce clerge depouillé, en 1515, de son droit d'é- 
lection, par le premier des concordats, qni, en  
1682, sur la demande de  Louis XIV, e t  a la 

la papk té  temp&elle en  un siecie ou-il a e s t  
point de  considérations sentimentales pour ar- 
r&tcr le progres des idées de liberté et d'inde- 
pendance. (On trouvera au mot Rome et au mot 
Temporel les développements particuliers qui 
interrompraient ici la vue generale de  l'his- 
toire.) 

11 suflit de qiielques rcmarques sur cette 
situation de notre sikcle. En 1804, le pape vient 
oindre a Notre-Dame le front du vainqueiir d'Ar- 
cole et  de  T~Iarengo; il espere alors que VEm- 
pereur sacré de sa main rendra au pontiiicat 
souverain les provinces qu'il lui a prises en 
1797; mais l'Empereur ne  rend rien, et  comme 
le mbcontentement du pape finit par s e  tra- 
duire en  actes hostiles a I'aotoritk civile, telle 
que le concordat de 1801 Ya reconnue, 1'Em- 
pereur, en 1808 et en 1809, fait enfin saisir, 
puis réunit a l'empire tout le royaiime tempo- 
re1 de la papaiité, ne  lui laissant pas meme l e  
patrimoine de Saint-Pierre. En vain le pape 
lance alors l'excommunication qui vers l'an mil 
faisait trcmbler toiite la terre, sa foudre s'btein t 
dans sa main meme et  i'Eglise de France n'en 
brtile pas moins l'encens devant ce nouvel 
iéveque extérieur)), ce Constantin, ce  Charle- 
magne plébéien! Le pape est bient6t empri- 
sonné dans Savoue, et c'est la, au milieu de sa 
captivite rigoureuse, qu'en 1811, avaut d'aller 
s'enfoncer dans les terres glacées de la Russie, 
I'Empereur envoie trois éveques proposer au 
souverain pontife un accommodement définitif, 
une paix enfin basée sur un contrat comme 
jamais l'Eglise n'en avaitpassé depuis mille ans. 

Deux questions formaient la querelle, celle 
de  I'institution canonique que le pape refusait 





avait a combattre la fausse religion, la fausse 
morale et les fausses doctrines pliilosophiques. 

a Je pense que l'ige politique du christia- 
nisme Enit, qiie son Bge pliilosopliique com- 
mence; que la papauté ne sera pliis que la 
source par ou se  coiiservera lc principe de la 
foi, prise dans le sens le plus rationnel et le 
plus élendu. L'iinité catliolique sera personni- 
íiee dans un chef vénérable représentant lui- 
meme le Clirist, c'est-a-dire les vkrités de la 
nature de Dieu et  de la nature de l'liomme. 
Que le souvcraiu pontife soit a jamais le con- 
servateur de ces véritks auprks des reliques 
de saint Pierre et de saint Paull Laissous dans 
la Rome clirétieniie toiit un peuple tomber a 
genoux sous les inains d'un vieillard. Y a-t-il 
rien qui aille mieur a l'air de tant de ruines? u 

Le pape i hlalte, c'est un non-sens; le pape a 
Jérusalem, c'est une ironie; le  pape a Paris, 
c'est inulile; a Madrid, a IIiinicli, a Venise, 
c'est impossible. Non, il faut que le pape reste 
a Rome pres de la basilique de Saint-Pierre et 
pres des Catacombes.~Iais cc qu'il faut aussi,une 
fois que l'indépendance du pape aura ete ga- 
rantie et assurée, c'est que la papauté devienne 
ou plntot redevienne une institution catholique. 

En eifet, le pape est-il un prince catliolique ? 
Assurément la question paralt d'abord étrange; 
il y a cependant bien Iongtemps qri'on peut 
répondre : Non, en tant que prince, le pape 
n'est pas catholique; le pape n'est qu'un prince 
italien. 

Que signifie le mot de catliolicité, s i  ce n'est 
pas I'ensemble de tous les hommes qui font 
profession de croire ce qu'enseigne la chaire 
pontiiicale de Rome? Or, il faut remonter bien 
loin dans I'hisloire de la papauté pour voir 
l'kglise universelle klire son souverain pontife. 
Daus les premiers temps il y eut des papes 
grecs, des papes syriaques, des papes africains. 
hlais ce fut presque toujours le clergé et  le 
peuple de Rome qui, seuls, les élurent. A partir 
du douzieme siecle, noiis l'avons vn, ni le  
peuple, ni le clergé de Rome ne  gardent meme 
le siniulacre dii pouvoir electoral, le  pape 
Alexandre 111 et le concile de Latran ayant dé- 
cid6 qu'il n'y aurait dcsormais que le conclave 
des cardinaux en droit d'élire le snccesseur de 
saint Pierre. 

Comptez donc soit les papes, soit meme les 
cardinaux, depuis qu'existe l'institution de la 
papauté et du cardirialat. Un cinquieme au plus 
a eté choisi en dehors de l'eglise et  de la na- 
tion d'ltalie. A partir d'Adrien VI, qui vivait il y 
a trois siecles, aucun pape n'est issu d'un sang 
de France, d'Espagne ou d'hllemagne. $'a étb 
nnemaxime constante de la politique italienne 
de ne choisir le prince de Rome que parmi les 
Italiens, et les klecteurs eux-memes de la pa- 
pauté ont toujours etépresque tous des Italiens. 

11 en resulte que le pape, chef de I'Église 
universelle, n'est pas, commc il devrait l'etre, 
le  reprksentant de l'Eglise universelle. C'est sa  
souveraineté temporelle qui en est cause. 11 est 
un prince d'ltalie avant d'etre le  chef de la re- 
li ion. Qu'il cesse d'ktre un coi temporel, et 
l'!gIisc entiLre peut dbputer au conclave les 

Becteurs qui lui mettront sur la tete sa cou- 
ronne spirituelle. Tant qu'il restera prince, les 
cardinaux et  les papes, nécessairement nks en  
Italie, ne sortiront pas véritablement du sein 
de la catkolicité. 

C'est donc bien une rpestion italienne et  
puremcnt italienue que celle quise  débat entre 
Rome e t  l'Italie. Si l'Eglise universelle a un vceu 
a faire, elle doit desirer que l'ltalie décharge le  
pape italien de la souveraineté temporelle. Le 
lendemain du jour ou le pape ne sera plus ce 
qu'était le duc de Toscane ou le duc de hlodbne, 
il redwiendra le chef véritable de la catholicite; 
mais jusqu'a üe que ce jour soit venu, le  pape 
n'est pas un prince catholique. 

De quel droit, en  veriu de quel texte sacre, 
l'ltalie a-t-elle le  privilége de fournir au mondo 
entier la presque totalite de ses cardinaux e t  
la lotalité de ses papes? Pourquoi l'homme, n é  
Francais, ou Espagnol, ou Irlandais, ou Allemand, 
ne  peut-il jamais &re chefinfaillible de l'Église? 
C'est, encore une fois, parce que la papauté, 
depuis qu'elle est jointc a une royauté tempo- 
relle, n'est pas une institution catholique. 

Que la volonte de Dieu soit donc faite. Que 
1'Italie soit maftresse de ses destinées; qu'elle 
retire le pouvoir temporel au priiice italien qiii 
regne a Rome et qu'il y ait, des ce siecle-ci, au 
palais pontilical du Vatican, un pape nk 3 Du- 
blin, a Bruxelles, a hiunich, a Vienne, a Madrid, 
a Lisbonne, a Paris 1 

Sur 253 papes, reconnus tels par l'E"g~ise, au 
moins en acceptant la liste des Bénédictins,on 
trouse qu'il y a eu 15 papes francais, e t  17, y 
compris 2 papes de Saioie; 6 papes allemands, 
2 Dalmates, 5 Espagnols, 1 Portugais (Jean XXI), 
1 Anglais (Adrien IV), 1 IIollandais (AdrienVI), 
1 Suisse (Clément VlI), 2 Africains, 8 Syriens, 
13 Grecs et 1 Candiote. 

Sur 251 pontiricats ( d e  saint Lin A Gré- 
goire XVI), on comptait 8 papes morts, sans 
avoir siégé un mois; 40, ayant siégé moins 
d'un an; 22, d'un an a deux; 54, de 2 A 5 ans; 
57, de 5 a 10 ans; 51, de 10 a 15 ans; 18, de 
15 a 20 ans; et 9 plus de 20 ans. 

11 y a eu 67 papes dkclarks saints par leurs 
successeurs. 

La série des papes aé t é  troublCe par I'intru- 
sion de 24 antipapes et peut-&re (mais c'est 
improbable) par l'intronisation d'une papesse. 

On a vil 9 papes résider a Avignon, et 19 
papes, en tout,out été obliges de quitter Rome. 
Enfin, il y a eu 26 papes qui sont venus en 
France. 

Nous disons que la liste des Bénkdiclins, y 
compris saint Pierre et  Pie IX, compte 253 sou- 
verains pontifes. D'autres chronologistes font 
monter ce nombre au chiffre de 263, en y com- 
prenant : le diacre Félix, place en  352 sur le 
saint-sikge, lors de la captivite de LibBre; 
Etienne ou Eugene, élu en  752, a la mort de 
Zacharie; Beiioit V (964); Francon, Blu en 973, 
sous le  nom de Boniface VI; Jean XV (984) ; 
Sylvestre 111, élu en  1044, du vivant de Be- 
nolt IX; Benolt Yenchione, qui tint la place de 
Benolt X; Celestin IV (1241); Adrien V (1276), 



et enfln le pape qui serait Jean XX, si l'on 
comptc Phiiagathe, Blu eu 998. La plupait de 
ces papes sont morts avant d'avoir ét6 sacrks. 

Pour qu'on n'ai t pas i nous reprocher d'avoir 
donnk ici une liste de fantaisie,nous publions, 
sauf les dates, celle qui, en ce mornent, est 
ofiiciclle a Rome, et qui est imprimBe tous les 
ans en tCte des Notizie. 

2:;: Dstcs. 

l. - 42. S. Pier re  , venn A Rome, croit-on', e n  
l'an 42 de l a  naissance de JBsns-Christ 
e t  mort en  66. 

2. - 66. S. Lin  Toscan. 
3. - 78. S. Cle iou  Anaclet, AthBnien. 
4. - 91. S. qlBment 1, Romain. 
5. - 100. S. Evariste,  Syrien. 
6. - 109. S. Alexandre 1, Romain. 
7. - 119. S. Sixte 1, Romain (de 1s gens ReZvidia.) 
8. - 127. S. TBlesphore, Grec d'origine. 
9. - 139. S. Hygin, Athénien. 

10. - 142. S. P i e  1, VBnitieo. 
11. - 157. S. Anicet . Svrien. 
12; - 168. s. %oter, Napoiitain. 
13. - 177. S. EleuthBre , Grec. 
14. - 193. S. Victor 1. Africain. 
15. - 202. S. ~ ~ ~ h i r i n ,  Romain. 
16. - 218. S. (:aiixte 1, llomain (de l a  gens Domitia). 
17. - 223. S. 1:rbain 1. Romain. 
18. - 230. S. ~ o n t i e n , ~ o m a i n  (de lagena Calpu~nirr). 
19. - 285. S. AntBre, Grec. 
20. - 236. S. Fabien ,  Romain (de l a  gen8 Fabia). 
2i .  - 251. S. Corneille , Romain (Novatien, anti-  

pape ). 
22. - 252. S. ucius 1, Romain. 
23. - 253. S. 8 t i enne  1, Romain (de 1 s  gma Julia). 
24. - 257. S. Sixte 11, AthBnien. 
25. - 259. S. Denis , Grec. 
16. - 269. S. FBlix 1, Romain. 
27. - 275. S. Eutychien, Toscan. 
28. - 283. S. Csius, Dalmate. 
29. - 296. S. Marcellin, Romain. 
30. - 308. S. Maree1 1, Romain. 
31. - 310. S. Eushbe. Calabrais. 
32. - 311. S. ~ e l c h i a d e  ou Miltiade, Africain. 
33. - 314. S. Silvestre 1, Romain. 
34. - 336. S. Marc, Romain. 
35. - 337. S. Jules 1, Romain. 
36. - 352. S. LibBre, Romain (de Ia famille Savelli. 

dit-on).. 
37. - 355. S. FQlix 11. 
38. - 366. S. Damase 1, Portugais (Ursin, antipape). 
39. - 384. S. Sirice,  Romain. 
40. - 398. S. ~ n a s t a s e  1, Romain. 
41. - 402. S. Innocent 1, nB a Albano. 
42. - 417. S. Zozime, Grec. 
43. - 418. S. Boniface 1 Romain. 
44. - 422. S. Célestin 1,'de la Campanie. 
45. - 432. S. Sixte 111, Romain. 
46. - 440. S. LQon le Grand, Romain ou  Toscan. 
47. - 461. S. Hilaire,  Sarde. 
48. - 468. S. Simplice, de Tivoli. 
49. - 485. S. FQlix 111, bisaieul de GrBgoire l e  

Grand, Romain. 
50. - 492. S. Gdlase 1, Africain. 
51. - 496. S. Anastase 11, Romain. 
52. - 498. S. Symmaque, Sarde. 
53. - 514. S. Hormisdas, de  la Campanie. 
54. - 523. S. Jean  1, Toscan. 
55. - 526. S. FBlix IV,  du BénQvent. 
56. - 530. Boniface 11, Romain de naissance, Goth 

d'orinine. 
57. - 533. J ean  IC ~ o m a i n .  
58. - 535. S. Agapet 1, Romain. 
59. - 536. S. SilvBre, 61s du pape Hormisdas, Cam. 

panien. 
Vigile, Romain. 
PBlage 1, Romain. 
Jean  111 Romain. 
Beuoit li, Romain. 
PQlage 11, Romain. 
S. GrQgoire 1 ou le Grand, Romain. 

604. Sabinien , de Volterre. 
606. Boniface 111 Romain. 
607. Boniface IV ' nt5 & ValBria. 
615. S. ~ i e u d o n d 5 ,  Romain. 
619. Boniface V, Napolitain. 
625. IIonorins 1, Campanien. 
640. S&verin,  Romain. 
640. Jean IV , Dalmate. 
642. ThBodore 1, Grec. 
649. S. Martin 1, Toscan. 
654. EugBne 1, Romain. 
657. S. Vitalien, Campanien. 
672. AdBodat, Romain. 
675. Donus 1, Romain. 
678. S. Agathon, de Reggio. 
682. S. Leon 11, de Reggio. 
684. 6. Benoit 11, Romain. 
685. Jean V,  d7Antioohe. 
687. Conon, originaire de Thrace. 
687. S. Serge 1, d1Antioche. 
701. Jean VI ,  Grec. 
705. Jean VI1 , Grcc. 
708. Sisinnius. Svrinn. 
708. ~onstanti 'n ;S*;. 
715. S. Gregoire 11 (de  l a  famille Savelli), 

Romain. 
731. S. GrBgoire 111, Syrien. 
741. S. Zacharie, de la Grande-GrAce. 
752. 6t ienne  11, Romain. 
752. Etienne 111 ou 11, Romain. 
757. ,S.PaulI, Romain(Constantin,antipape). 
768. Etienne  IV, de  Reggio. 
772. Adrien 1 (Colonna) Romain. 
705. S. LBon 111, ~omai>n.  
816. d t i enne  V, Romain. 
817. S. Pascal (BonBse) , Romain. 
824. Eugkne 11, Romain. 
827. Valentin (LBonzio), Romain. 
827. GrBgoire IV ,  Romain. 
844. Serge 11. Romain. 
847. S. LEon IV ,  Romain. 
856. Benoit 111, Ilomain. 
858. S. Nicolas 1, Romain. 
867. Adrien 11, Romain. 
872. Jean VI11 , Romain. 
882. S. Martin 11 ou S. Marin 1, Toscan. 
884. qd r i en  111, Romain. 
885. Etienne VI,  Romain. 
891. Formoae, dlOstie. 
896. Boniface VI  Toscan. 
896. Atienne VII: Romain. 
897. Romain, deGallBrieou deMonte5aacone. 
897. Thbodore 11, Romain. 
898. Jean IX ,  de Tivoli. 
200. Benoit IV,  Romain. 
003. LQon V.  d'Ard6n. 
903. ChristoPhe, Romain. 
004. S e r ~ e  111. Romain. 
911. Ana-stase ÍII, Romain. 
913. Landon,  Sabin. 
913. Jean X ,  de  Ravenne. 
928. I&on VI, Romain. 
929. Etienne  VIII, Romain. 
931. Jean Xl (des comtes de Tnsenlum\. 

main. ' 
, , 

Bon VII ,  Romain. 839: 2 tienne . IX, Allemand. 
943. Marin 11 ou Martin 111, Romain. 
946. Agapet 11, Romain. 
956. JeanXII  (des comtes de Tusculum). , , 

main ( ~ b o n  VIII, pape intrur). 
134. - 964. Benoit V. Romain. 
135. - 965. Jeau XIII,  Romain. 
136. - 972. Benoit VI Romain. 
137. - 974. Donus 11, Romain. 
138. - 975. Benoit VI1 (des comtea de Tuaculum~. , , 

Romain. ' 
139. - 983. J ean  XIV, de Pavie (Boniface VII, an. 

tipape.) 
140. - 985. Jean XV, Romain. 
141. - 996. GrBgoire V, Allemand. 
142. - 999. Silvestre 11 (Gerbert) Auvergnat. 
143. - 1003. Jean XVI, Romain (dh  aussi Jean  XVII, 

en  comptant J ean  Ph i l a~a the .  anti- 

144. - 1003. J < ~ ~ X V I I  ou XVIII, de Faenza. 
1. L a  plupart des historiens modernes contestent 145. - 1009. Serge IV. Romain. 

l e  fait, e t ,  en  réalit8, on ne  sait su r  que1 tBmoignage 146. - 1012. Benoit XII (des comtes d e  Tusculum), 
asseoir une assertion qui  est visiblemcnt ldgendaire. Romain. 



i47. - 1024. J e a n  XVIII o u  HLX, son frhre,  Romain. 
148. - 1033. Benoit  IX,  neveu des pr6cBdent8, Ro- 

main. 
149. - 1044. Grégoire V I ,  Romain. 
150. - 1046. ClBment 11, Saxon. 
151. - 1048. Damase 11 Bavarois. 
151. - 1049. S. LBon IX, Alaacien. 
153. - 1055. Victor 11, Souabe. 
154. - 1056. g t i e n n e  X,  Lorrain. 
155. - 1058. Benoft X ( d e s  comtes d e  Tusculum), 

Romain. 
156. - 1058. Niiolas 11, Bourguignon. 
157. - 1061. Alexandre 11 Milanais. 
168. - 1073. S. Grégoire $11 (le moine Hildebrand), 

Toscan (CIBment 111 antipape). 
159. - 1086. Victor 111, d u  ~6néve;t .  
160. - 1088. Urbain 11. d e  Reims. 
161. - 1099. Pascal11,'de Viterbe (antipapes Albcrt, 

ThBodoric. Maginulfe). 
162. - 1118. GBIase 11, d e  Qaete (Gregoire VIII, au-  

tinnne) 
--r-r-,. 

163. - 1119. Calixte 11, Bourgiiignon. 
164. - 1124. Honoriua 11, Bolouais. 
165. - 1130. Innocent 11 (Papareschi), Romain (an- 

tipapes Anaclet e t  Victor). 
166. - 1143. Célestin 11, Toscan. 
167. - 1144. Lucius 11, Bolonais. 
168. - 1143. Eugeue  111 (Paganelli), Pisan. 
169. - 1153. Anastase IV . Romain. 
170. - 1154. Adrien IV, A n g l a i ~ .  
171. - 1159. Alexandre. 111 (Handinelli), Siennois 

(antipapes Victor, Pascal 111, Ca- 
lixte 111 e t  Landon). 

172. - 1181. Lucins 111 (Alluciiigoli) Liicqiiois. 
173. - 11%. Urbain 111 (Criselli), o~iianais.  
174. - 1187. GrBgoire VIII, BBnBventin. 
176. - 1187. ClBment 111 (Scolari), Romain. 
176. - 1191. Célestin 111 (Buboni) Romaiii. 
177. - 1198. Innocent 111, d7~nag; i .  
178. - 1216. Honorius 111 (Savelli), Romain. 
179. - 1227. Grégoire IX, d'Anagni. 
180. - 1241. Célestin IV,  Nilanais. 
181. - 124.3. Inuocent l V  (Fiescbi), GCiiois. 
182. - 12.54. Alexaiidrc IV. d'Anagni. 
183. - 1261. Urbaiii IV (Pantalcon), d e  Troyes. 
184. - 1265. ClPment IV (Gros), E'ranqais. 
185. - 1271. GrBgoire X (Visconti), d e  l>laisance. 
186. - 1276. Innocent V, Savoyard. 
187. - 1276. Adrien V (Fiescbi), Genois. 
188. - 1276. J e a n  XIX. XX et  XXI, d e  Lisboiiue. 
189. - 1277. Nieolas 111 (Orsini), Romain. 
190. - 1281. Martln IV, Cliampcnois. 
191. - 1285. Honorius IV (Ravelli), Romain. 
19Z. - 1292. Nicolas IV, dlAscoli. 
193. - 1294. S. Célestin V ,  d'lseruia. 
194. - 1294. Roniface VI11 (Caetani), dlAnagni. 
195. - 1303. S. Benoit XI (Boccasini), du  Trévisan. 
196. - 1305. Clément V (Bertrand de Goth), du  Bor- 

dclais. 
197. - 1316. J e a n  XXII (dPEuse), d e  Cabors (Nico- 

las V ,  antipape). 
198. - 1334. BenoitXII(Bournier), dii comte dcPoix. 
199. - 1842. CiBmeiit VI (Roger), Limousin. 
200. - 1352. Iniiocent VI (Aubert), Limousiii. 
201. - 1362. Urbain V (Ctrimoard), d e  Mende. 
201. - 1370. Grégoire X I ,  Limoiisiu 
203. - 1378. Urbain V I  (Prignano), Napolitain (c16- 

mcnt VII ,  antipape). 
204. - 1389. Boniface IX (Tomacell i) ,  Napolitain 

(1394BenoitXII1, Aragonal6,antipape). 
905. - 1404. Innocent VI1 (Migliorati). de Salmone. 
206. - 1406. Grhgoire XII (Corario) , V4iiitien. 
207. - 1409. Alexandre V ,  Candiote. 
108. - 1410. Jean  XXIII (Cossa), Napolitain. 
%Y. - 1411. Yartiii V (Colonna)  , Romain ( ClB- 

ment VIII, Aragonais, antipape). 
210. - 11151. EugdneIV, VBnitien(FélixV, antipape). 
211. - 1447. Nicolas V (Parentucelii), d e  Sarzane. 
aI2.  - 1455. Calixte 111 (Borgia), Espagnol. 
f l 3 .  - 1458. Pie 11 (Piccolomini) Siennois. 
214. - 14G4. Paul 11 (Barbo), v ~ r h t i e u .  
216. - 1471. Sirte IV (della Rovere), d e  Savone. 
216. - 1484. Innocent VI11 (Cibo) Genois. 
217. - 1492. Alexandre VI ( ~ o r g i a ) ,  Espagtiol. 
218. - 1503. P i e  111 (Piccolomlni), Siennois. 
2i9. - 1503. Juies 11 (della Rovere), de Savone. 
220. - 1513. LQon X (MBdicla), Florentin.  
221. - 1622. Adrien VI (Florent) d'utrecht. 
241. - 1623. ClBment VI1 ( ~ d d i o l s ) ,  Floreutin. 

13. - 15S4. P a u l  111 (FarnBse), Romain. 
j4. - 1550. Jules 111 (Ciochi), Romain. 
,s. - 1655. Marcel 11 (Cervini), Toacan. 
16. - 1555. Pan1 I V  (Carafa), Napoiitain. 
17. - 1559. P i e  IV (MBdicis), Milanais. 
g. - 1566. S. P i e  V (Ghislieri), d e  Tortone. 
;9. - 1572. GrégoireXIII(Boncompagni), Bolonaii. 
:O. - 1585. Sixte Quint (Peretti), d9Anc8ne. 
:l. - 1590. Urbain VI1 (Castagna), Romain. 
ia. - 1590. GrBgoire XIV (Sfrondati), Nilanais. 
i3. - 1591. Innocent 1X (Faccbinetti), Bolonais. 
:&. - 3592. ClémeutVlII  (Aldobrandini), Florentin. 
15. - 1605. L é o n  X I  (M&dicia), Florentin.  . 
6. - 1605. Pan1 V CBorghBse), Romain. 
7. - 1621. Grégoire XV (Ludovisi), Bolonais. 
0. - 1623. Urbain VI11 (Barberini) Florentin.  
19. - 1644. Innocent x (Pamphili), Romain. 
;O. - 1655. Alexandre VXI (Chigi), Siennois. 
.l. - 1667. ClBment IX (Rospigliosi), d e  Pistoie. 
.a. - 1670. ClBment X (Altierf), Romain. 
3. - 1676. Innocent XI (Odescalchi), d e  Carne. 
A. - 1689. Alexandre VIII (Ottoboni) Vénitien. 
5. - 1691. Innocent XII (~ignatelli),>Na~olitain. 
6. - 1700. Clément XI (Albani), d'Urbin. 
7. - 1721. Innocent X I I  (Conti), Romain. 
8. - 1724. Benoit XIII  (Orsini), Romain. 
9. - 1730. Clément X1I (Corsini), Florentin. 
D. - 1740. Benoit XIV (Lamhertini), Boloiiais. 
l. - 1758. ClBment XIII (Rezzonico), Vénitien. 
2. - 1769. ClBn~ent XIV (Ganganeili), d e  Rimini. 
3. - i i i 5 .  I'ie VI (Biaschi), dc CQsene. 
4. - 1600. P i e  VI1 (Chiaramonti), d e  CBsBne. 
5. - 1823. LBon XII  (della Geuga), d e  Spoldte. 
6. - 1829. P i e  VI11 (Cautiglione), d e  Cingoii. 
7. - 1831. Gr6goire XVI (Cappellari), d e  Belliine. 
8. - 1846. Pie IX (Mastai-Fei'retti), de Sinigaglia. 

Cette liste, toute seche qu'elle est, porte 
l'empreinte de I'liistoire. A voir la patrie de 
cliacun des papes, on comprend déjl par quel- 
les phases a passé i'existence de la papauté. 
Klle est d'abord cosmopolite, catlioliqiie daos 
le scns propre du mol; au bout de deux sié- 
cles, son caractere italien se marque déja; et 
bicntdt elle derient une institution presque 
uniqiiement roinaine. U n  inoment, les empe- 
reiirs de Constantinople reprennent siir ellede 
l'aiitoritb, et alors les Églises d'0rient lui don- 
nent des pontifes; rnais une fois echappée 
déíinitivement a leur joug, elle n'en recrute 
plus que dans Rome ou aiitour de nome, jus- 
qu'au jour de son exil en France, ou, d'iine 
inemc suite, elle compte sept papes franpis. 
Reiitrée en Italie, elle y perd son ancienne 
foriiie de mqistrature urbaine, attestée par 
l'origine de tant de papes roiziains, mais ce 
n'est plus qiie par esception qu'il nalt un pape 
en deliors des limites de l'ltalie, et depuis les 
I5orgia et cel Adrien V I ,  que l'aiitorité de Cliar- 
les-Quiiil place siir le saint-siége , les Italiens 
sculs I'ont occupé. Une simple série de noms 
sufiit donc, qiielquerois~ pour raconter la serie 
des Bvenements accomplis au travers des sie- 
cles. I'AUL BOITEAU. 

PAPIER-MONNAIE. S'il est iine expkrience 
sérieusement accomplie et dont les résultats 
iie prktent point au doule, c'est bien celle des 
avdntages cliirnériques et des graves pkrils du 
papier-monaaie. Cependant les dkceptions 
saus nornhrc, les alteintes portkes a la foi pu-, 
lilique et les ruines du passe ne paraissent pas 
avoir entierement dissipe une dangereuse illu- 
sion ; des faits rbcents ainsi que la persistance 
de fausses doctrines ne le montrent que trop: 
I'esprit Iiumain s'affrancliit avec peine de la 



466 PAPIER- MONNAIE. 
fatale intiuence qu'eaerce sur lui le mirage une disette de numéraire. Par la force mbmc 
d'une richesse acquise sans peine, d'iine pre- des choses , il s'établit un déversoir pour In 
tendue multiplication du capital, evoquée par richesse métallique, qui se met toujours eii 
la baguette magique du crédit, et &une nou- équilibre avec les besoins de la circulation. 
velle espece d'alchimie , qui transforme le pa- La situation risque de se modiíler du momenl 
pier en or. oh, pour économiser sur le mecanisme des 

Des gouvernements, peu scr~ipuleux, en- échanges, on essaye de snbstituer a l'or et 2 
tretiennent cette erreiir, alin de se créer des I'argent, des moyens artiflciels plus ou moins 
ressources; la raison d'Etat conspire avec la ingeiiieux, plus oii moins siirs, en appelant & 
seduction dumerveilleuxetavecI'impatience~é- son aide la magie du crédit, dont on est porté 
brile dii rksultat, atteint sahs grande dépense 2 exagérer la puissance. 
de labeur ou de prévoyance, ce triste signe Deur voies sont ouvertes pour atteindre cc 
du temps, pour remettre en question, sous des biit : 
formes diverses, des vkritbs consacrées par En suivant I'une, on simplifle le mouvement 
I'étude et souvent confirmées au rude contact des échanges, on arrive B des payements eflec- 
de la réalite. tifs moins nombreux; on a recours aux habiles 

Rien de plus simple cependant que I'esamen créations qui rendent I'intervention réelle di1 
de ce probleme. rien de plus facile que la solu- iiiimkraire siiperflue ou restreiute dans nom- 
tion. 11 siiflit de savoir que1 est le r61e de la ])re de cas, au moyen aes lettres de cliange, 
monnaie pour mesiirer la faible portée d'une de comptes ouverts dans les banques, des 
création arbitraire, et pour en comprendre le compensations et des virements, ou bien on 
péril. active la circulatioii, de maniere A multiplier 

Nous ne sommes plus aii temps ou I'on con- les scrvices rendus par cliaque pikce de mon- 
fondait la richesse des Etats avec la posses- naie; on arrive ainsi a obtenir un avantage 
sion du numéraire; la monnaie, cette grande arialogue a celiii que deux rails de fer, poses 
roue de la circulation, comme I'appelle Adarn paralltYement sur le sol, permettent d'attein- 
Smith, conserve néanmoins une place iinpor- dre par l'écononiie du frottement, qui accroit 
tante dans 1'Cconomie des sociktbs; elle consti- la force de traction. Le meme résultat se trouve 
tue dans les conditions les plus ciaires et les obtenu avec une moindre dbpense de force el 
plus sfires, le mécanisme des échangcs, elle de capital, grace a I'économie et a I'énergie 
permet d'kvaluer tous les produits et tous les des ressorts mis en ocuvre. Ici, tout est bénb- 
sewices; elle active la création et facilite la flce, rieu n'est danger; telle est la pliis largc 
distribution des richesses. C'est en effet grice fonction du crédit et la source d'une inépui- 
a la monnaie que le concours de tous a l'ceuvre sable feconditb, 
commune se trouve provoqué. et que le résul- Mais, a cbté de ces utiles combinaisons, dont 
tat obtenu se divise entre tous ceux qui y ont I'iníliience est trop souvent meconnue, vient 
contribuk. Elle introduit une langue eommune se placer la crkation d'un signe, facile a fabri- 
dans les opérations du commerce social. qiier, qui ne cohte presque rien, et qu'on sub- 

Mais ce n'est point une langiie de fantaisie: stitue, dans une proportion plus oii moins 
la monnaie sert de signe et de mesiire aux large, a la monnaie métallique: c'est le billel 
valeurs, parce qu'elle en est le gagc, parce & banque, appelP i Pdire omce de monnaie, 
qu'elle constitue elle-meme une valeur con- parce qu'il est ou qu'il doit etre accepli! tlans 
nue, appréciée, acceptée partout. Elle est unc les trausactions, pour accomplir les payemeiits 
marchandise universelle , en meme temps libkratoires. 
qu'elle fournit a chaque pays l'instrument local Si ce signe fldiiciaire repose sur la garaiitie 
de vente et d'achat , et de remunération du d'une valeur metallique, conlrelaquclle il peut 
service public, comme des services privés. s'bchanger a volonte, ct si on peut, a son gre, 

Aujourd'hui les entraves qui genaient le l'accepter ou le refuser, il constituc la nionnaie 
mouvement international des échanges, dispa- de papier. 
raissent de plus en plus, un equilibre rbgulier S'il est imposé par I'auto. i l i ! ,  qu'il emane 
peut s'établir pour adapter aux besoins de du trésor public ou d'unc iiistitution privée, 
chaqiie marché, la quantité de la monnnie né- quand on n'est pas libre dc réclamer la quotité 
cessaire aux transactions, lorsque celle-ci con- d'or ou d'argent qii'il exprime, et qu'on est 
serve son caractere de puretb, sans dégenérer contraint i le recevoir, il dégenere en papier- 
en fictiou plus ou moins hardie. Admettons monnaz'e. 
pour un moment que I'or et l'argent servent Dans le yremier cas, il vise B suppléer cn 
seuls, sans aucun mélange de signes Udu- partie la mounaie métalliqiie , dont le pays doit 
ciaires, a I'offlce d'instruments d'écliange. conserver une quantité sunisante pour assurer 
Comme rien nes'opposeau transport des métaux I'échange des billets contre espGces, et pour 
precieux, ils reprendront sans cesse le niveau faire face aux transactions dans lesqiielles les 
en se précipitant la ou une certaine rareté hillets n'interviennent pas. 
leur assure plus d'avantage, en abandonnant Dans le second cas, il a pour effet de rem- 
les places ou un trop plein quelconque les placer la monnaie metallique jusqu'a concur- 
déprecie. Une admirable loi d'attraction les rence de l'émission du papier a colirs forcé. 
domine et les proportionne aux services utiles L'ensemble des transactions n'exige, a un 
qu'ils sont appelés a rendre , en mettant ob- moment donne dans chaque pays, qu'une quo- 
stacle aussi bien a une abondance sterile qu'a titC déterminée d'especes. Si des billets se 



substituent ii une liartie des instruments d'é- 
change, le surplus s'écoule sous forme de 
marchandise, alin de rktablir le  iiiveau; c'est 
ainsi que le papier chasse le nunhéraire. 

Daris une certaine mesure, fort restreinte, 
comme nous allons le dire, on peut réaliser une 
economie sur la portion du capital riational em- 
ployee a constituer I'instrument des kchanges. 
Une institulion de crkdit, solidement etablie, 
peut maintenir dans la circulation une masse 
de billets, qui obtiendront une faveur Pgale a 
cellc des espkces, pourvu que la reserve me- 
tallique garantisse le payement a vue, et que 
l'importauce de la coiipure facilite le transport 
et abrege les comptes. Nais on n'arrivera jamais 
qu'a supplker ainsi a uiie poclion de la monnaie 
nécessaire : or, la quotitk de celle-ci, relative- 
ment a la masse des traiisactions, diminue a 
meaure que la civilisation progresse, que la 
sociéte se  perfectionne, que le credit s'étend. 
La ricliesse de 1'Angleterre est évaluée a 160 
milliards de francs, et la production a pres de 
20 milliards; le total de la monnaie, metallique 
et  íidiiciaire, n'y depassc? guere 2 '!, milliards; 
on estime a 120 milliards la ricliesse de la 
France, sa prodiiction n'est guere inferieure a 
celle de VAngleterre; elle possede le double, 
environ 5 niilliards en niiinéraire et en billets 
de banque. Nous dépasserons la réalité, en at- 
tribuant a la nussie une ricliesse de 40 mil- 
liards et iine production de 10 milliards; elle 
ernploie environ 4 milliards d'especes et de 
papier-monnaie. L'économie possible sur la 
qiiotité du capital, consacrée a i'onice de la 
circulation, est donc en raison inverse de I'im- 
portance de la fortune publique. Plus un pays 
est ricbe, et moins il gagne a quitter le terrain 
solide de l'or et  de l'argent. 

C'est beaiicoup que d'estimer du qiiart au 
tiers de la sonime necessaire aux echanges, 
l'economie du capital qiii resulte de l'ernploi 
rkgiilier des billets de banque : elle ~i'équivaut 
pas, si I'on tient compte des véserves indispen- 
sables, a plus d'un demi milliard en Anglelerre 
et  en France. 11 s'agit donc d'un trois -cent- 
vingtieme de la ricliesse di1 Royaume-Uni , et 
d'un deux-cent-quarantihme de la richesse de 
notre pays. En faisant ce rapprocliement sous 
un aiitre aspect, nous dirons que l'intkret di1 
capital mktallique ainsi remplacé affranchit 
I'Angleterre et la France d'iine cliarge aniiiielle 
de 20 millions de francs, en calculant i'interet 
a 4 p. 100. C'est enriron un,millikme de la pro- 
duction de cliacun de ces Etats. Aussi les bil- 
lets de banque y rendent-ils des services bien 
plus considérables par la facilite et la commo- 
dite qu'ils procurent, que par I'kconomie qu'ils 
permettent de réaliser. 

Ces avantages ne sorit pas sans entrainer des 
inconrknients, d'autant plus sérieux que la 
quolité des billets se  multiplie davantage. A 
mesure que celle-ci augmcnte, l'approvision- 
nement métallique dirninue, et  comme la con- 
ifance est l'étoffe dont le crédit est hit, si a des 
temps calmes et prosperes succede une pe- 
riode d'inquietude, ou bien si  des besoins M- 
perieux commandent une forte exportation d'es: 

peces, il faudra s'eliorcer, meme au prin de 
lourds sacriílces, et en le payant cher, de rap- 
peler le métal absent; c'est la ce qui rend s i  
delicat et  si périileiix l'office de l'émission des 
billets de banque; c'est la ce qui ne  permet 
point d'aller dans cette voie au dela d'une li- 
mite restreinte. 

Si on la dkpasse, on amene forcément les 
crises commerciales, lorsqrie le  papier fidu- 
ciaire n'a été emis qu'en reprbentation d'en- 
gagements prives, et une crise politique, lorsque 
les beaoins de l'atat en  ont provoque la créa- 
tion. 

Adam Srnitli reconnaft l'utilitk de la route 
aérieane du crédit, qiii permet d'employer a la 
culture une partie des chemins, représentes 
par la richesse metallique. « Nkanmoins,ajoute- 
t-il, suspendus sur ces ailes d'lcare, le  com- 
merce et I'industriene sont pas aussi sdrs que 
quand ils portent sur le terrain solide de l'or et  
de l'argent. n Apres avoir signalé l'écueil,il s'at- 
tache a detruire l'attrait d'un bénkílce imagi- 
naire : car u la masse totale du papier-mounaie 
de toute espece qui circule dans un pays, ne 
peut jamais excéder la valeur totale de la mon- 
naie d'or et d'argent, dont ce metal tient la  
place. n 

I'lacons-nous, par une hypothese extreme, 
dans une société au milieu de laquelle l'usage 
dcs métaux precieux aurait disparu. Si I'on 
allait au dela, comme le papier ne rCunit pas 
en  liii les caracteres du signe et  du gage, 
comme il ne devient pas une marchandise, 
quand il cesse d'etre un moyen de libbration, 
il ne pourra point s'kcouler au deliors, et  le 
trop plein entralnerait la dépréciatiou. Or, qiii 
s e  flatterait de pouvoir mesurer exactement la 
qiiotite nécessaire des moyens de circulation? 
Celle-ci dépend non-seulement de la masse, 
mais aussi de la rapidité des kclianges. Quand 
les métaux precieux fonctionnent seuls, ou en 
majeure parlie, le niveau s e  maintient natu- 
rellement , grace au déversoir ouvert sur les 
marches étrangers : il n e  peut qu'etre violem- 
ment déplace, quand on dépasse leslimites de 
la prudence dans i'emission de la ~nonnaie de 
papicr, et surtout quand on s'abandonne aux 
dangereuses skductions du papier-monnaie. 

Le danger existe meme lorsqu'une institu- 
tion privée est dotee du dangereux privilége 
qui la dispense du payemen t a vue; il s'aggrave 
de beaucoup lorsque I'Etat lui-meme s'empare 
de cette périlleuse fonction. L'histoire est la 
poiir fournir en  traits kclatants les tristes exem- 
ples du chitiment qui a partout frappe les me- 
mes fautes. LaFrance, l'bngleterre, I'Autriche, 
la Russie, les Etats-Unis, pour ne  pas allonger 
cette liste en citant les États secondaires, ont 
porté la peine du systeme de Law et des assi- 
gnats, du cours force des billets de banque, 
des Bankzettel, des roubles de papier, de la 
monnaie continentale. Chose curieuse. un seul 
pays, qu'on menace d'effacer entikrement de  
la carte de I'Europe, la Pologne s'est préser- 
vee de cette plaie jusqu'au moment ou elle a 
subi la domination de I'empire russe. Celui-ci 
a pratiquk, au contraire, de tout temps, sur  
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une large echelle, iin systkme ficlif de circu- 
lation, qui lui avait été léguk par la tradition 
chinoise, tartare et mongole. Sans vouloir faire 
un vain étalage d'érudition, et sans entrer dans 
des recherches qui pourraient ne présenter 
qu'un intéret de curiosite, nous nous borne- 
rons a rappeler que Tchinghis-Khan se servait 
de papier-monnaie, et que vers la fin du trei- 
zieme siecle, son petit-01s Koblai I'employait 
de maniere a exciter la nabe admiration de 
Marco-Polo. 

Cetteadmirationn'a été que trop contagieuse : 
les procédés .qui, de Chine et de la Blongolie, 
ont fait invasion en Riissie, ont aussi été admis 
dans 1'Europe occidentale. l a i s  nous croyoiis 
devoir signaler, comme un fait remarquable, le 
soin scrupuleux avec lequel Napoléon a su se 
préserver d'uue pareille atteinte. Jamais, que1 
que fiit l'entrainemcnt des expéllitions loin- 
taines, il n'a consenti a créer du papier-mon- 
naie. Pendant que l'hndetcrre instituait le coz~rs 
forcd, pour le  combatfre, pendant que la Russie 
et I'Autricbe frappaient des masses prodkieuses 
d'assignats, ~apblbon a su se pr&serv& de ce 
désordre, et M. de RIontalivet, ministre de l'inté- 
rjeur, écrivait dans une circulaire du 23 octo- 
bre 1810, adressée anx préfets : « Le papier- 
monnaie'est considéré par l'Empereur comwe le 
pliis grand fléau des nations, et comme étant au 
moins au moral ce que lapeste est au physique. 1) 

Par un singulier enchalnemeut de vérilés et 
d'erreurs, les opérations les plus sages des 
banques le plus séverement administrkes ont 
fiui par dégénérer en création monstrueuse de 
papier-monnaie. 

Partout en Europe, exceptb en Pologne, le 
droit régalien de battre monnaie, qui avait afi- 
ché la prétention de mettre un terme aun su- 
percheries et au pillage, organisés par les su- 
zerainetés locales, nnit par donner naissance A 
des dégradations successives du titre. a des 
diminutions de poids, a l'avilissement de la 
monnaie. Le grand Copernic kcrivait au com- 
mencement du seizieme siecle dans un trait6 
presque ignore, consacré a l'ktude de cettc 
importante question : r Quelque innombrables 
que soient les fleaux qui d'ordinaire amenent 
la décadence des royaumes, des principautés 
et des republiques, les quatre suivants sont, a 
mon sens, les plus redomtables : la discorde, la 
peste, la stérilité de la terre, et la dkterioration 
de la monnaie. Pour les trois premiers, l'évi- 
dence fait que peronnene les ignore. BIais pour 
le quatrieme, qui concerne la monnaie, excepté 
quelques liommes d'un grand sens, peu de 
gens s'en occupent; pourquoi? Parce que ce 
n'est pas d'un seul coup, mais petit i petit, 
par uneaction en quelque sorte latente, qu'il 
ruine 1'Etat. u 

La diversité et la variation des monnaies fu- 
rent une des causes de i'établissement des 
banques de ddpdt, qui ramenerent ces signes 
iucertains a un commun dénominateur, en 
crkant une monnaie de banpue, nxe, invariable, 
qui tenait compte de la valeur metallique des 
especes déposees. Les titres émis se  trouvaieut 
intégralement représentés par le numeraire 

remis aiix banques; a la commodilé et I'erac- 
titude, ils joignaient la sécurité la plus com- 
plete, et iie tardérent point a conquerir une 
faveur universelle. 

On remarqua que ces titres continuaient de 
circiiler pour la plupart, sans réclamer la resti- 
tutioii des garanties. Certaines banques em- 
ploykrent celles-ci en partie, en laissant ainsi 
a découvert . du moins quant au gage m6- 
tallique , une fraction de leurs billets. On fut 
naturellement conduit a tenter l'opkration in- 
verse, en émettant plus de billets qu'on ne pos- 
séddt de réserve en monnaie ou en lingots, 
multipliant ainsi les proflts de l'institution, et 
remplacant une poríion de l'approvisionnement 
cn metaux par des billets de confiance. 

On s'était oblige au payement a vue : mais les 
demandesn'ktant pas simiiltanément formul6es, 
on arrivait a leur faire face, en diqiniiant la 
quotité des reserves correspondantes aux titrcs 
émis. La pente etait périlleuse, l'attrait du be- 
néíice poussait les banques de circulalion A 
etendre leurs opérations, et ii utiliser de plus 
en plus la merveilleuse faculté de battre en 
quelque sorte monnaie avec des feuilles de 
papier, promenees sous iine presse. 11 est vrai 
que l'engügement du remboursement immé- 
diat condamnait a des précautions sans cesse 
combattiies par I'appit du lucre: on cdtoyait 
lc danger, si on n'était pas sullisamment arme 
d'especes pour faire honiieur au pnyemeiit a 
viie. La situation n'a point changé de nos joiirs 
a cet egard: elle nous paralt conduire ii distin- 
guer de plus en plus I'émission des billets fai- 
sant ofiice de monnaie, des opérations de ban- 
que proprement dites et a concentrer lafaculté 
de crecr ces billets, en couciliant ainsiles deux 
principes auxquels on fait sans cesse livrer ba- 
taille, la liberte' des banques et I'unitb du billet 
payable au porteur et a vue. 

A I'époque ou les crreurs du systeme mer- 
cantile rksumaient la fortune des Etats dans la 
possession du metal précieux , le supplément 
fouriii a la circulatiou par le billet de banquc 
devait elre salue avec eiitliousiasme. Le papier 
s'élcvant au niveau de I'or et de l'argent, qui 
Staient I'équivalent de la riciiesse, on pouvait 
miiltiplier la richesse a volontk. Restait, il est 
vrai, la condition g&nante du remboursement; 
inais elle était superflue, elle formait obstacle 
ii l'expansion du capital, et I'autoritb souve- 
raine, maltresse de tout , pouvait bien la sup- 
primer. Quelle admirable dbcouverte, le génie 
de Law ne devait-il pas, comme le chantaient 
les poiftes du temps : 

Enrichir i la fois les sajcta et le roi S ,  

puisqu'il ouvrait I'esprit ü'entreprise une 
source inépuisable, puisque le Mississipi était 
appclk par lui devenir cornrue une Californie 
anticipée I 

Ainsi donc on commence par cherchcr dans 
les banques de dépdt un remede a I'altération 
des monnaies: le billet de banaue circule aD- 
puyé sur ~ n e . ~ l e i n e  garantie mhllique: cellk- 
ci diminue dans les banaues de circulation. e t  
finit par s'effacer dans 16 papier-monnaie. ' 



Colbert dénongait, dans la faculté ouverte par 
les emprunts, une cause de ruine pour I'Etat; 
qu'aurait-il dit en face de ce formidable instru- 
ment du papier-monnaie, qui allait livrer d'a- 
bondantes ressources a la prodigalité et aux 
entreprises témkraires des gouvernements, en 
aspirant la richesse créke pour la détruire et 
par de follcs dCpenses, et par la destructioii 
d'une partie de la fortune publique, qui allait 
s'kvanouir en fiimée. soiis la forme décevaiite 
des billets a cours forck et des assignats. 

Les sophismes ne manquPrent point pour 
donner un brillant vernis a ces opérations dé- 
sastreuses. Procurer au papier la valeur et I'ef- 
ilcacité de l'argent, c'etait faire de rien quel- 
qiie chose, et participer aux bienfaits de la 
puissance divine ; la richesse venait de I'abon- 
dance du numkraire , grace au papier on n'ktait 
plus enchalnk au metal, qui avait le mauvais 
gobt de ne pas se multiplier a volonté, et le 
maiivais caractere de se refuser, oii poiivait 
multiplier a volonté le numéraire de papier, 
agent fkcond et docile du pouvoir supreme. 
L'abbé Terrasson explique d'iine facon curieuse 
ce phénomkne d'optique flnanciere. 11 Le billet 
d'un négociant, dit-il, pouvant &re refusé dans 
le commerce, ne circule pas comme l'argeiit 
et par conskquent revient bientbt a sa source; 
son auteur se trouve obligé de payer et se 
tiauve prive di1 bénéfice du crbdit. 11 n'en est 
pas de meme du roi. tout le monde ktant obligé 
d'accepter son billet, et ce billet circulant 
comme I'argeut, i lpayc valablement avcc sa 
pronhesse m&. n 

« Ces deux métaiir (I'or et i'argent), ajoute- 
t-il, ne sont que les signes qui representent 
les richesses réelles, c'est-a-dire les denrCes. 
Un écu est un billet con@ en ces termes : Un 
vendeiir quelcouque donnera a11 porleur la 
denrée ou marchandise dont il aura besoin jiis- 
qu'a concurrence de trois livres , pour autant 
d'une autre marchandise, qui m-a étk livrée, 
et I'efligie du prince tient lieu de signature. 
Or , qu'irnporte que le signe soit d'argent ou de 
papier? Ne vaut-il pas mieux clioisir une ma- 
tierc qui ne coiite rien, et qu'on ne soit pas 
obligb de retirer du commerce, ou elle est em- 
ployée comme marcliandise, eníln qui se fa- 
brique dans le roq-aumc , et qui ne nous mette 
pas dans une dépendance nécessaire des Ctran- 
gers et possesseurs des mines, qui projitcnt 
avidement de la sdduction o& r91al de l'or 
et de l'argcnt a fait tomber les autros peuples, 
une matiere qu'on puisse multiplier selon ses 
besoins, sans craindre d'en manquer jamais , 
enfln qu'on ne soit jamais tenté d'employer a 
un autre usage qu'a la circulation? Le papier 
a tous ces avantages qui le rendent préférable 
a I'argent. n 

On le voit, les prktenducs dkcouvertes, 
pompeusement etalées de nos jours par de 
nouveaux alchimistes sociaux, ne sont que des 
vieilleries, condamnkes depuis longtemps par 
le bon sens et par I'expkrience l Des doctrines 
analogues ii celle de l'abbé Terrasson ont in- 
spirk le s y s t h e ,  et conduit a une émission de 
2,696,400,000 livres de billets non rembour- 

sables, absorbes par une hideuse banqueroute; 
elles ont aussi, allikes a d'autres erreurs sur 
le nwnnuyage du sol, enfanté chez nous les 
45 milliards d'assignats. On a beau vouloir pal- 
lier de pareilles saturnales du crédit, en di- 
sant que les assignats ont sauvé la Rk\lolution, 
comme on a dit que la Terreur avait sauvé la 
Republique. Noiis protestons de toute l'energie 
d'nne coiiviction puiske dans I'étude scrupu- 
leuse des fails contre ce jugement. Le beau 
mCmoire communiquk a I'Accsdémie des scien- 
ces morales et politiques par M. Levasseur, 
montre combien les ruines provoquees par la 
création désordonnée des assignats ont affaibli 
la France, et M. Michelet a éloquemment kcrit: 
u La Terreur a tu6 la Rkpublique, en évoquant 
dans les ames un sentiment plus puissant que 
celui de la crainte , le sentimen t de la pitié ! a 

Un jeune séminariste de 22 ans, qui devait 
illustrer le nom de Turgot, rednisit a neant les 
erreurs professkes par les dkfenseurs du pa- 
pier-monnaie , dans son admirable lettre 5 
M. I'abh6 de CicC (Paris, 7 avril 1749). 11 est 
difficile de mettre une logique plus puissante 
au service d'une meilleure cause. 

Saiif une Iégere difference , provenant des 
frais de fabrication, I'argent non monnayk est 
nu pair de I'argent monnayé, la valeur iiumé- 
rairen'étant qu'une dénomination.. C'est comme 
marchandisequel'argent est, non pas le signe, 
mais la commune mesure des autres marchan- 
dises , et cela non pas par une convention ar- 
bitraire, fondée sur l'éclat de ce mbtal, mais 
parce que, pouvant etre employé sous diverses 
formes comme marchandise et ayant, a raison 
de cette ~ronriCtb. une valeur vénale un aeu 
aiigrrientke pir ~'usage qolon enfaitaussicomme 
monnaie. Douvaut d'ailleurselreréduit au mCmc 
titre et dhisé exactement, on en connalt tou- 
jours la valeur. JJ 

Apres avoir posé nettement le vrai principe, 
Turgot signale le péril de la multiplication ar- 
bitraire du papier. « Mais, dit l'abbé Terrasson, 
le roi, pour consewer son crédit, est intéressk 
5 renfermer le papier dans de justes bomes, 
et cet intéret du prince siiillt pour fonder la 
conflance. n Quelles seront ces justes bornes 
et comment les déterminer? L'or et I'argent 
sont distrihués par leur circulation meme, sui- 
vant la proportion des denrkes , de i'industrie, 
des richesses et du revenu qu'elles procurent, 
ainsi que des dkpenses faites. Lepapier-monnaie 
n'a poiir mesure qne des approximations trbm- 
peuses, qu'un entralnement naturelenfle au grb 
des désirs du pouvoir. 811 lieu de proportionner 
les émissions aux besoins inconnus du marchk, 
celui-ci les fait cadrer avec l'insatiable exi- 
gente du Trésor, et la ruine est au bout. C'est 
I'histoire commune du papier-monnaie partoiit 
ou il a fonctioiiné , comme attribut de la puis- 
saiice publique, quand le billet de banque a 
cessé d'etre sauvegardk par un contrat , pour 
se  transformer en un acte du pouvoir. 

On ne doit pas confondre leseffets desastreux 
de ces émissions désordonnées avec la dispense 
temporaire, accordke I une banque qu'on aii- 
torise a suspendre le remboursement des bil- 



lets en espbces. Lorsqu'on a soin de  limiter 
rigoureusement la quotitk des billets en  circu- 
lation , il est possible de conjurer les mauvais 
effets d'un acte pareil, surtout quand il est 
facile d'en entrevoir le t e m e ,  et que la con- 
duite prudente de l'institution luia conqiiis une 
grande solidité. 

L'acte de 1797, qui donna cours forcé aux 
billets de la Banque d'Angleterre, n'en affecta 
d'abord que lkghrement le cours, parce qu'on 
ne  les multiplia point au dela des besoins con- 
s t a t é ~  de la circulation intkrieure. Le total s'é- 
levait en 1796 ti 10,730,000 liv. sterl., il ne fut 
en 1797 que de 9,675,000 et ne dkpassa point 
13 millions (325 millions de francs) jusqu'en 
1800. La dkprkciation commenca alors que les 
besoins du TrCsor augmenterent cette somme. 
11 faut dire aussi que I'essor prodigieux de I'in- 
dustrie exigeait des instruments d'bchange 
plus nombreux . en meme temps qu'il alimen- 
tait la guerre. Gdce aux inventions de Watt et  
d'Arkwright, les mkcaniques anglaises Blaient 
de l'or et fournissaient la substance des em- 
prunts successifs di1 Trésor, qui s'klev&reut 
a des proportions colossales. La Baiique d'An- 
gleterre facilifai! ces empiuiits par I'escompte 
des billets de I'Echiquier, qui, au bout de quel- 
que temps, Ctaient convertis en rente,  mais 
la circulation des billets n'atteignit jamais des 
quotitks inquiktantes ; elle ne dkpassa 20 mil- 
lions (500 millions de francs) qu'en 18 10, et 
le  maximum n'atteignit pas 28 millions(700 mil- 
lions de francs) avant la reprise en 1823 du 
payement en especes. Cependant, meme dans 
ces limites, la prolongation du cours forck fut 
cause de pertes considCrables , d'abord par la 
hausse du prix de I'or, ensiiite par la penible 
transition d'un rkgime déprecié au rktablisse- 
ment du numkraire mktallique. 

La Banque dlAngleterre ne fournit donc au- 
cun argument en faveur du papier-monnaie, et  
il sumt de s e  rappeler combien elle a kté re- 
lativement sobre dans sa conduite, sans kviter 
néanmoins le péril de la dkprkciation du signe 
flduciaire, pour renoncer a de tkméraires vi- 
sées. 

Ou est encore bien moins autorisé i inro- 
quer l'exemple de la Banque de France en 1848 
uour amnistier le uaaier-monnaie. Tout lemonde 
b i t  combien, málgre I'immense kbranlement 
produit par la rkvolution de Fkvrier, la bonne 
tenue de ce grand etablissement, la skcuritk de 
ses opérations et  le soin qu'il avait toujours eii 
de maintenir les réserves métalliqiics, lui ont 
permis de rendre de services au gouverneinent 
et  Bl'industrie pendant cette crise douloureuse. 
Le cours forck des billets n'a ktk en quelqiie 
sorte que nominal: les administrations publi- 
ques, les fabricants, les commercants obte- 
naient le numéraire mktallique dont ils avaient 
besoin. La conílance conqiiise par la Banque 
rppelait les dbpbts. Bien qu'elle ebt absorbk 
les banqiies départementales, et réalisk la 
grande penske d'unité d'kniission, elle dut ne 
pas dCpasser une circulatira de 452 millions 
de  billets: ce chiffre fut portk a 525 millions 
le  22 décembre 1849, alors que l'encaisse s e  

trouvait fortement reconstituc!; que les billets 
s'échangeaient au pair, et meme avec un cer- 
tain avantage, ct qiie, en rkalitk. c'htaieiit les 
especes mktalliques qui avaient cours forck, 
puisque la demande des billets en dkpassait 
l'offre. La reprise du payement rkgulier en es- 
peces fut instammeiit rkclamCe par la Banque 
clle-meme et prescrite par le dkcret du 6 aoht 
1850, sans causcr aucune perturbation. 

Voila ce qu'on gagne a ne pas se laisser en- 
tralner par des facilifks chimkriques, a ne pas 
multiplier les billets par milliards comme I'ont 
fait I'Autriche et  Ir1 Rassie. ~ 'Éta t  qui tolere ou 
qiii comniet un pareil abiis. manque i la haute 
mission di1 pouvoir: au lieu de maintenir l'or- 
dre, de garantir la sbcurité, de maintenir la foi 
publique, il devient lui-meme un instriimeiit 
de triste perturbation . et porte en mCme teinps 
atteinte a la loi morale et  j. l'intCrCt de la pro- 
duction. Dii moment oU la monnaie perd son 
caractere de gage solide des transactions, o i ~  
au lieu d'échapper aux variations rapprochées 
de vnleur, elle en subit le jeu, la conflúnce dis- 
paralt, les operalions a long terme s'arretent, 
le crkdit, ce grand ressort de I'industrie, se 
brise , la circulation s'arrCte. Le papier-mon- 
naie efface le type de la valeiir, le sovere ip  
archclype, ainsi que lord Liverpool nommait le 
metal précieux. Le billet cesse u'en Etre le re- 
flet, le signe reprksentntif: le dauger s'accrolt 
rapidement, s i ,  au lieu de demeiirer un inslru- 
meut du comrnerce, et  d'etre adossk par I'es- 
compte a des marchandises. il est lirrk a l'ar- 
bitraire de I'Etat, qui le transforme en ressource 
de trésorerie. 11 devient alors presque impos- 
sible d'kviter iine pente fatale, qui aboutit, par 
I'exces de l'émission, a la banqueroute, car 
l'etat arrive toujours a fabriqiier plus de billets 
que n'en comporte le besoin de la circulation, 
et  a mesure que la loi de lad&préciation se  ma- 
nifeste, il en accblere le desastre, par la nk- 
cessitk d'employer plus de billets a solder les 
memes dépenses. La perte subie par le pays 
est loin de se borner a la diminution de prix 
de la masse des signes flduciaires; elle s e  
multiplie par la somme des transactions de- 
naturées par une valeur idkale. Le numkraire 
d'une nation ne forme jamais qu'une faible 
part de la richesse, et la dégradation du pa- 
pier exerce une funeste infiuerce sur tous les 
produits, distribués dCsormais selon une fausse 
mesure. Toutes les relations du souverain avec 
les citoyens, et  des citoyens entre eux, se  
trouvent altérées; les contrats sont violks, 
I'injustice triomphe r f la fortune publique de- 
cline par la ruine des p.ir!iculiers. 

Quelque déplorablc que nous paraisse le sys- 
terne du papier-monnaie, nous ne voiilons rien 
exagérer; il n'est pas impossible d'échapper 
aux dangers qu'il sembie provoquer, mais c'est 
en renonqant a y voir unc mine fkconde, 2 lui 
demander plus de secours qu'il ne  peut en 
donner. En le renfermant dans des limites trt!s- 
restreintes, en mettant un soin scrupuleux a ne 
jamais dkpasser une somme qiii sera une frac- 
tion du mouvement produit par les dkpenses 
ct les recettes de l'htat, le Trksor peut trouver 
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dans un papier-monnaie, admis dans toutes les 
caisses publiques, le moyen de contracter un 
véritable emprunt sans intéret. Mais ce ne sera 
jamais qii'une faible ressource; et comme elle 
ouvre de tristes perspectives, il yaudra mieux y 
renoncer. Reaiicoup de petits Etats allemands 
ont des bons de caz'sse, qui circulent comme 
monnaie. parce qu'il y en a fort peu. Enpré- 
sence d'un budget d'un demi-milliard de francs, 
la Priisse n'a pas 60 millions de Tresorschaine; 
le duche de Bade s'é18ve a une proportion plus 
forte, 3 millions de Porins de papier-monnaie 
pour un budget de, 17 millions de florins. Ce 
ii'est que dans les Etats microscopiques et be- 
soigneux que le rapport s'éleve encore davan- 
iage, il est vrai que les quotités restent minimes. 
Saxe-Meiningen a un budget de 2 millious de 
llorins et 356,000 florins de papier-monnaie. 
Saxe-Altenbourg en campte 432,400 thalers, 
nlors que les recettes du Trésor ne s'élkvent 
qu'i  829,526 thalers, et I'on a pour 475,000 
tlialers (pres de 800,000 fr.) de ce papier, non 
remboursable, jusque dans Anhalt-Bernbourg. 

Ces modestes entreprises font humble ngiire 
ii c6té des 3 milliards de papier-monuaie de 
I'empire russe, qui aimerait fort paraitre 
moins majeslueux de ce ~6th.  

Les deux caracteres distinctifs du papier- 

pulations qu'i les convertir A la foi chretienne. 
Mais dans ces contrées reculées, oh les rela- 
tions avec 1'Europe étaient a peu pres impos- 
sibles , I'él8ment religieux I'emporta bient6t 
sur l'élkment politique, et lapuissaute compa- 
guie de Jésus qui, depuis 1588, avait jete par 
ses missions des gernies d'adoucissement des 
uiceurs et de vie en commun dans ces con- 
trées, obtint, en 161 1, le privilege du gouver- 
nement du Paraguay,sons la haute suzerainetk 
de I'Espagne. 

Ce goiivernement des jésuites installa au 
Paraguay la theocratie pure et semaintint avec 
fermete, mod8ratiori et siice6s pendant plus 
d'un siecle et demi, juequ'en 1767, époque de 
I'expulsion de la socikte, sous le ministere du 
comte daranda. On ne saurait dhfendre ici la 
these du gouvernement thkocratique, et l'ex- 
périence comme la raison dkmontrent que les 
sociétés humaines ne se développcnt que par 
les idees de progres et de liberté qui répu- 
gnaient a la doctrine catholique des jésuites. 11 
faut reconnaltre aussi que I'action de I'individu 
sous l'énervant rcgime de leur vaste organisa- 
tion conventuelle, n'avait plus l'énergique sti- 
mulant dusentimentde propriété.hIais en tenant 
compte de I'état sauvage des populations, il est 
impossibledenierqueles jésuitesn'aient accom- 

monnaie sont qu'il n'est pas remboursabli en pli~pendantleurd~minalionprolongée,unemer- 
es~Bces sonnantes, et qu'au lieu d'avoir POur veilleuse transformation. S'ils se préoccupaient 
limite la conílance pu~ique ,  il s'impose par 
voie d'autorité, au moyeu du conrs forcé, en 
usurpant la puissance libkratoire. Mauvais , 
comme instrument de crédit commercial, il de- 
vient désastreux comme instrument de l'auto- 
ritk,publique, a moins que de s'amoindrir au 
point de ne rendre que des services presque 
insigniíiants. Du moment ou on veut I'employer 
sur une plus large échelle, il entraine aux 
ablmes. WOLOWSKI. 

PARAGUAY ( R ~ P U B L I Q U E  DU). L'an- 
cienne vice-royauté de Buenos-Ayres, formee 
des possessions hispano-américaines, aboutis- 
sant par le Rio de la Plata ti i'océan Atlantique, 
comptait le Paraguay parmi ses nombreuses 
provinces. Comme toutes les autres colonies 
cspagnoles de I'Amérique centrale et méridio- 
nale, le Paraguay, a l'epoque ou retentit un 
long cri d'indépendance sur le continent amé- 
ricain, réussit presque sans lutte a secouer, en 
18 10 , le joug de la mktropole. Mais cette pro- 
vince qui avait déja son histoire & part,dans le 
passé, histoire étrange et qui ne ressemble a 
aucune autre, a donné aussi a la révolution 
qu'elle venait d'accomplir, des allures singu- 
lieres qui conlrastaient de la faqon la plus tran- 
chée avec, celles des autres républiques de la 
Plata. 

Quelques mots, d'abord, du passé. Le Para- 
guay, comme la plus grande partie de 1'Amk- 
rique du Siid, fut conquis, des le milieu du 
seizikme siecle, a la couronne d'Espagne par 
ctes hardis aventuders qui, a la suite de Co- 
lomb, de CortBs, de Pizarre, d'Améric Vespuce, 
s'étaient précipitks sur le Nouveau-Monde, 
aussi ardeds B dbpouiiier et a asservir les po- 

plus des ames que des intelligenees, si leur 
religion mSme était comme une sorte de paga- 
nisme, tendant a récréer les indigenes, tant 
la forme extkrieure absorbait tout, ils avaient 
cependant plié ces grands et indolents enfants 
a la loi du travail, et c'est un fait avérk que 
I'agriculture du Paraguay s'btait arretée aprBs 
I'expulsion de la compagnie,et que jusqu'a ces 
derniers temps, elle n'avait pas repris ses dé- 
veloppements, A ce point que de nombreuses 
localit8s. autrefois bien cultivées, étaient au- 
jourd'hui abandonnées. Ce qui, sortout, ménte 
d'Stre noté, c'est que leur domination avait 
laissé dans les times sa forte empreinte,et que 
le respect de I'autorité etait resté laloi vivante 
du pays, qnand la déclaration de son inde- 
pendance le livra aux expéricnces de la Répu- 
blique. 

Aussi, les essais ne furent pas longs : qnand 
partout, dans I'Amérique espagnole, le peuple 
chercliait sa voic au milieu de déchirements 
sans fin, le peuple du Paraguay trouva la sienne 
sans hésitation et sans ttitonnements; ou plutdt 
en eleve immuablement discipliné des PBres , 
le peuple du Paraguay se laissa conduire sans 
opposer l'ombre de résistance al'homme éner- 
gique qui prit en mains ses destinées. Avec 
I'aide des patriotes de Buénos-Ayres, le Para- 
guay avait renversb. des le mois de mai 18 t 1, 
la domination de I'Espagne : une junte avait étb 
constituée, et les insurgés victorieux y avaient 
place au dernier rang le docteur Francia, qui 
n'avait joué aucun r61e dans les kvénements , 
mais qu'ils regardaient c o m e  le seul Para- 
guayen capable de diriger les affaires publi- 
ques. 

En effet, d&s qu'il fut quelque chose dans la 
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nouvelle république, le docteur Francia y d o  
vint tout : il dirigea d'abord la junte, puis 
quand le coiigres eut institué, sous son inspi- 
ration , un goiivernement avec deux consuls, il 
eiit un des deiir fauteuils consulaires, qu'on 
avait decores des noms de Cdsar e t  de Pomnp6e. 
Bientdt aprks, en 18 14, on retira de la salle du  
Congres, lefcsuteuil Ponzpde qui n'était qu'un 
embarras, et  on nomma Francia dictateiir pour 
trois ans. Enlin, I'Assemblée lui cosfera la dic- 
tature perpktuelie.C'est ainsi qiie la république 
du Paraguay a été régie jusqu'en 1840,époque 
ou le- dictateur, cbargé d'ans, mais toujours 
craint, toujours respecté, toujoiirs obki comme 
Dieu, a d f ~  qiiitter son trdne dictatorial avec la 
vie. 

On n'exerce pas le pouvoir absolu pendant 
tant d'années, sans tomber dans des excés. 
Francia, qui était arrive aii rang supreme, a 
Yige ou les passions s'éteignent, et  qui avait 
renoncé toiit d'abord au goiit du jeu et  des 
femmes, jusque-la l'unique but de sa vie, s e  
laissa aller a la sombre passion des vieillards , 
la vengeance. 11 était slir de la soumission du 
peuple, mais il voulait inspirer la crainte, et  
peu lui importait d'etre hal'. Ceux qui l'avaient 
connu le  pliis. ceur  qiii, a ses debuts, avaienl 
aidk a le mettre en lumikre, et dont la jalousie 
lrrait été excitée par sa grandeur nouvelle, fii- 
rent plus particulierement i'objet de ses impi- 
toyables rancunes. Sous prétexte de conspira- 
tion, ses anciens amis furent emprisonncs, 
jugés par lui seul, e t  exécutés. Sa dictatiire 
fut une véritable terreur, et aujourd'hiii meme 
on n'a presque aucune trace des exécutions 
sanglantes qu'il a prescrites, ses ordres écrits 
revenant dans ses mains aprks I'exécution, ct 
étant immédiatement anéantis par lui. 

Francia ne  tenait aucun compte de la vie 
humaine, et c'est la le c6té odieux de sa dic- 
tature; mais sa  cruautk,sa bizarreet fantasque 
humeur ne  composaient pas I'homme tout en- 
tier, qui n'elit eu auciin pretexte pour durer, 
meme au Paraguay, s'il n'eiit eu certaines ver- 
tus qui frappent les peuples, et dehautes qua- 
lités de gouvernement.Le vieux dictateur,avec 
un  systkme précon$u,se voiiaa ce qu'il croyait 
etre i'interet du Paraguay. Beaucoup plus in- 
struit qu'aucun de ses compatrioles, il prit en 
mains toutes les affaires, sachaut toujours le 
but qii'il voulait atteindre. Sans ministres,sans 
conseillers, sans confidents, il n'eut avec lui 
qu'un inGme secrétaire quil, sous le nom d'ac- 
tuario, enregistrait ses volontks, sans avoir la 
prétention de les iuliuencer. Son désintéreose- 
ment n e  s e  démentit jamais:il disait que l'Etat 
avait plus besoin d'argent que lui, et  des 
9,000 piastres que le Conges lui avait assi- 
gnées, il n'a jamais touché par an que 3,000 
piastres. Avec de telles pratiques pour Iiii- 
meme, Francia imprima a toute son adminis- 
tration des régles d'austere probité qui con- 
tribiierent singulierement a rendre son nom 
populaire. 

La politique du dictateur avait une base fort 
simple, c'était la politique d'isolement. 11 ten- 
dait a maintenir le Paraguay en dehors, non- 

seulement de tout contact avec YEnrope, mais 
encore et surtout de tout rapport avec les an- 
ciennes provinces de la vice-royauté de Bué- 
nos-Ayres. SUP ce point, il n'y eut jamais, de 
sa  part, l'ombre de i'indécision. Blalgré toiitcs 
les tentntives (les gouvernements qui se  suc- 
ckdercnt dilns la republiqiie Agcntine, il n'ad- 
mit jarnais qu'il pbt etre fait breche a l'auto- 
nomie du Paraguay,et dans les derniers temps 
de sa ~ i e ,  il refusa ni6me d'examiner les in- 
stantes demandes qiie Iiii adressait a ce stijet 
Rosas,alors au plus haut point de sa puissance. 
C'était un peu la politique des jksuites, mais 
Francia, tout empreint des idées anti-catboli- 
qiies clu dix-huitikme sihcle, n'avait pas le mo- 
bile religieux de ses devanciers; il voiilait s e  
défendre contre la liberte qui, en e te t ,  ne  fai- 
sait pas merveille dans les pays argentiris ou 
Rosas avait infligé aux populations' une dicta- 
ture plus dure que celle de Francia lui-meme, 
sans leiir avoir donné, en conipensation, une 
paix profonde, que troiiblerent ti peiue , pen- 
dant les treiite ans de pouvoir de Francia, 
quelqiies agressions des sauvages du grand (lb- 
sert. 

La mort de Francia, arrivée en 1840, laissn 
sans directioii I'ceuvre d'immobilite qu'il arait 
créée. Mnis apres Iiii, i défriut d'bommes de 
goiivernement, il restait le peuple qu'il avnit 
faconri(! a i'obkissance, et qui, fldele a ses Iia- 
bitudes de calme, traversa,sans trouble aiicun, 
i'époqiie de transition n un gouvernement noii- 
veau.On s e  rappela ce qu'on avait fait en 1810; 
on convoqua une hssemblee constituante, éliie 
par le siiffrnge universel, et composée de 500 
membres. Cette Assemblée désigna, pour gou- 
verner la république, denx consuls, don Car- 
los-Antonio Lopez, riche propribtaire, et don 
Blariano-Roque Alouzo . commandant général 
des armes, qui avait été appelk, par la voir 
publique, a pourvoir aux premiers besoins du 
gouvernement, et  a la convocation des repré- 
seiitants. Les pouvoirs dounés aiix consuls de- 
vaient cxpirer au bout de trois ans, et la supé- 
riorité d'un cdté,lr défkrence de l'autre, furent 
si bien établies, que l'échéance des trois an- 
nées fut atteinte sans la moindre collision.hIais, 
en 1844, l'Assemblée étant de nouveau réunie, 
il arriva, comme au temps de l'administratioii 
de Francia, qu'un des consuls absorba i'aiitre. 
Antonio Lopez fut nommB président pour dix 
années. 

Depuis cette époque, le pouvoir n'a pas 
cliangé de mains. Quand arriva i'kchéance con- 
stitutionnelle. le vieux Lopez eut la vellkité de 
se faire remplacer par son flls, le  général don 
Francisco-Solano Lopez, et I'Assemblée s'ktait 
pretée de tres-bonne grice a cette fantaisie. 
hllais le general Lopez declina l'honneur qu'on 
voulait lui faire, et son relus ne  parut pas de- 
plaire au chef de la famille qui se  laissa volon- 
tiers reriommer. Ce n'est qii'en 1862, a la mort 
d'hntonio Lopez, que le  Congres appela déflni- 
tivement don Francisco-Solano Lopez a la p r b  
sidence décennale. 

L'avknement au pouvoir de don Carlos-Anto- 
nio Lopez a Bté, pour le  Paraguay, une im- 
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mense amélioration que son flls, plus dégagé les Ilotes ; dans I'hmerique du Nord, les Noirs 
des traditions de Francia, et mieux porté vers libres; en Europe, les Juifs u qui ont tue Dieu v .  
la civilisation de 1'Europe qii'il a visitee, pro- Ces populations qui pouraient « aller et venir n, 
met de continiier. Don Antonio a gouverné le occupaient sur i'&clielle sociale une position 
Paraguay avec doiiceur, et sa justice patriar- trCs-peu supérieure a celle des serfs. Sans 
cale a ete pleine de mansuetiide. De la politi- doute, des hommes que les lois maintieuneiit 
qiie extkrieiire de Francia, il n'a gardé que daris un etat d'infériorité ont de la peine ;i se 
I'idée bien arretée de maintenir I'aiitonomiedu défendre contre I'influence delet6re de lciir 
I'araguay, et de le préserrer contre les tenta- exclusion de la société; il faut qu'une race 
tives d'envnhissemeiit de ses turbulents voi- opprimér pendant des siecles soit bien doiiée , 
sins. h aucun prix, il n'a voulu rentrer dans le ou qu'elle soit soutenue par des croyances 
giron dbchire de I'ancienne vice-royauté de rcligieuses. pour y résister. lIais i'histoire est 
Biiénos-Ayres, et clianger I'ordre et la prospé- avec les opprimés : la postéritC ne partage pas 
rite doiit joiiissent ses compatriotes pour la de- les prkjiigés des oppresseurs et rieu ne i'em- 
cevante unitb des prorinces kgentines, iinité peche d'etre juste. 
fewnde seulement en luttes civiles sans lin. 11 vient donc un inoment ou ni Ir race, ni la 
Blais ce qui r bti! son oeuvre personiielle, ce religion, ni la couleiir de la peau, ne seront un 
qiii demeure son titre d'honneur, c'est la pen- pretexte sufiisant pour justifler les persécu- 
sée qu'il a eue, qu'il a menee i íin,de démolir tions. M. B. 
la muraille de Chine que Francia, a i'exem[~le 
des jésuites, ses devonciers, avait Clevée aii- PARLEMENT ANGLAIS. En Angleterre, se- 
tour du Paraguay. Grhe a la persistance qu'il Ion le langage de la loi, le parlement se  corn- 
a mise i conclure avec la France, l'iingleterre. pose de la Couronne et de chacuue des denx 
les htats-Unis, le Brésil, etc., des traitbs de Cbambres. Le langage vulgaire applique seule- 
navigation et de commerce, I'isolement di1 1% ment cette dénornination aiix deiir Chambres, 
raguay a cessé, et la voie est ouverte par la- et notamment a la Chambre des comrniines. La 
quelle la civilisation doit entrcr avec I'action convocation n'est reglc'e par auciiiie disposition 
conirnerciale dans ces contrbcs lointaines. lkgale fornielle, mais depuis deux siecles cetfe 

La siiperllcic du I'arngiiiiy est evaluée ii coilvocntioii se fait r6guliCrement tous les ans. 
109,610k.ilom.carri.set sapopulation a 1,337,OOU Les priiicipaiix moyens de gouvernement, le 
habitants. Les Unances de cet État sont relati- bndget des recettes, celui des dkpenses et 
vement dans une bonne situation. Ses revenus les lois sur la discipline de i'armée n'etaiit vo- 
s'élevent a 12,'i50,000 fr., provennnt principa- tés que pour un an, la Couronne, pour en ohte- 
lement de la vente de I'lierbe mal4 (tlié du Para- nir le renouvcllement , est obligce de convo- 
giiay), desdomaiiies(plus de 8millions defrancs) quer les Cliambres. La confection des lois 
el des douanes. 11 n'y a pas de dette publiqiie, n'est que I'uiie des attributioiis du parlement 
et les 4,500,000 fr. de papier-monnaie soiit aiiglais. En vcrtii d'une pratique qui a pour 
couverts par un encaisse d'iine somme Pgale. ellc IU precieuse saiictiou d'une tradition deux 

Le Paraguay n'a pas d'industrie; le cliin're de fois séculaire, il est a peu pres admis que 
scs importations depasse 8 millions, et celiii le parlement est investi d'iin droit d'cxamen. 
(le scs esportiitions 7 niillions de francs. de critique. de contrdle et d'évocation qui 

CH. REYBAUD. s'étend a tons les actes du gouvemement. 
L'exercice de ce droit ne rencontre aucune en- 

PARIAS. On siit qiie les i\riy.?s conquérants travc de la part des Iiouimes d'Etat qiii, pai'le- 
de I'lnde se divishrent en deux castes: lea meutaircs avant toiit, se soucieraierit peu de 
Brahmanas (caste sacerdotale) ct les Ksha- I'exercice d'une autorite qui n'aurait pas pour 
tr-iyas (caste royale et niilitaire); el qu'ils ré- elle la conllance absolue des deux Chambres. 
partirent dans les deux castes infPrieures les Au mot Grande-Bretagne (chap. 1, Constifu- 
ancienues populations : les Vaisiyas son1 les tion), le développement historique des pouvoirs 
agriciilteurs et les commerqants, les Soudras du parlement a éte expose avec les développe- 
sont les ouvriers et les esclaves. Les Tchu?ula- ments nécessaires. Xous nous bornerons douc 
lahs, que les Européens appellent parias, ne ;i quelqiies détails sur la composition de cha- 
sont d'aucune caste: on dit que ce sont des cune des deux Chambres, leur r61e dans le 
individus rejetes de leur caste pour quelqiie mécanisme constitutionnel et I@gislatif, les 
delit ; mais le flls dii paria est paria. 11 est pos- idees respectives qu'aujourd'hui chacune d'el- 
sible qu'ils descendent d'anciennes populations les se fait a cet égard, les moyens a I'aide des- 
restees en dehors de la civilisation de I'lnde, qiiels s'exerce leur contrble parlementaire, 
meme antkbrahmanique, comme il s'est troiive ainsi que sur le niode de dPlibCralion et la ré- 
dans l'ancienne Idumée des tribus sauvages et glementation interieure qu'elles ont adoplés. 
misérables qui erraient aiitour des cités. 11 est La liste de la Pairie poiir 1863 porte a 443 
défendu aux parias d'habiter les villes, et de se  le nombre des pairs anglais ayant droit de si& 
baigner dans le Gange; leiir contact passe poiir ger a la Cbambre des lords, soit 3 princes di1 
une souiliure, m&me aux yeux des musulmans : sang, 3 archeveqiies, 20 diics, 2 1 marquis, 13 1 
ils sont en dehors du droit civil et dn droit re- comtes, 28 vicomtes, 28 éveques et 221 ba- 
ligieux. J. DE B. rons. Les deux autres parties du Royaume-Uní 

11 y a eu, dans beaucoup de pays, des po- sont Cgalement représentées dans la Chambre: 
pulations plus ou moins dkshkritees : a Sparte, I'Écosse par 16 membres élus a chaque renou- 



vellement du parlement, et 1'Irlande par 28 
membres Blus a vie. Les deux archeveques et 
les dix Bveques de l'Egiise Btablie d'Irlande si&- 
gent balement a la Chambre des pairs, mais 
cliacun a tour de rble. Les pairs temporels 
transmettenl leurs siéges a leurs 01s alnés. L'u- 
sage et la tradition veulent qu'avant d'accepter 
la pairie, le bénéílciaire constitiie au profit de 
ses descendants un majorat suffisant pour leur 
assurer une existence honorable et indépen- 
dante (un entaiied estate). La grande majoritk 
de la pairie anglaise est d'origine assez récente; 
sur les 442 titres anglais, 255 ont BtB créés 
pendant le dix-neuvieme sihle ,  et 121 d'entre 
eiix sont postkrieurs a 1830; 11 1 datent du 
siecle dernier, 45 du dix-septibme siecle. Les 
quatre autres siecles en comptent en tout 34. 
En pamurant la liste des pairs, on constate 
que la génération qui représente actuellement 
la pairie de i'époque des Plantagenets et des 
Tudors, a une brillante exception pres. celle 
di1 comte de Derby, a accompli sa carriere sans 
trop faire parler d'elle. Pour trouver des noms 
rappelant de grands talents ou de grands ser- 
vices, il faut passer a la fln du dix-huitieme ou 
au dix-neuvieme siecle. 

Depuis plus de deux cents ans au moins, 
la quaütB de pair dn Royaume-Uni constitue plu- 
t6t une dignité qu'elle ne confere une puissance 
rBelle. En 1641 la pairie condamnait, un peii 
contre son gré, les ministres de Charles le' 
accusks devant elle de haute trahison, par la 
Chambre des communes. Dans le mouvement 
qui, vingt-sept ans plus tard, changea la dy- 
nastie, bien que ce mouvement ellt été orga- 
nisé et conduit par les plus illustres de ses 
membres, la Pairie ne flt , en somme, que suivre 
I'impulsion de la Chambre des communes. La 
moitiB du dix-huitieme siecle ne s'était pas 
écoulbe que I'importance de la Chambre haute 
Btait encore plus eiTacée. L'opinion publique. 
ainsi que nons I'apprend Chesteiíleld, I'appelait 
la Chambre des incurables. Robert Walpole. 
obligé de résigner son siége a la Chambre des 
communes pour faire place ses adversaires, 
et entralnant avec lui le plus illustre d'entre 
eux sur les bancs de la pairie, lui disait : 0 Ni- 
lord. nous Btions hier les deux plus importants 
personnages du pays; aujourd'hui nous en som- 
nies les plus inutiles. D A partir de cette époque, 
la pairie devint, entre les mains des chefs de 
cabinet, tout autant un moyen de récompenser 
les capacites de second ordre dont ils se ser- 
vaient que d'annuler les adversaires et meme 
les coll~gues dont ils redoutaient la présence 
dans la Chambre des communes. 11 y a trois 
ans, un homme d '~ ta t  qui porte l'un des plus 
grands noms de l'aristocratie anglaise et qui se 
recommande a la vBnéralion de ses compa- 
triotes par la part qu'il a prise a I'émancipation 
des catholiques, a la réforme parlementaire, a 
la réforme municipale, i la réforme commer- 
ciale, mesures dont l'accomplissement a épar- 
gné une révolufion a son pays, lord Jolin 
Russell, obligé, pour des raisons de cabinet, de 
rksigner le sibge qii'il occupait depuis quarante- 
cinq ans dans la Chambre des communes, se 

comparait, dans son discours d'adieu B ses Blec- 
tenrs, a Charles - Quint conduisant lui-mkme 
ses funbrailles. 

Depuis 1830, I'influence de la Chambre des 
lords s'est effacée de plus en plus. En 183 1, 
elle rejeta le premier biU de rdforme et fory 
le ministere whig de modiíier ses plans. Elle 
eut quelques velléités de rejeter le second 
bill, mais elle s'arreta sagement dans cette 
voie; une plus longiie rksistance eht bien pu 
comeromettre son existence meme. Les chefs 
du mouvement réformiste ne faisaient, du reste, 
~ o i n t  mvstkre de leurs intentions. u Si laCham- 
bre des-lords rejette la ckdule A (c'est-a-dire 
la cédule relative I'abolition des bourgs 
pourris), disait le banquier Attwood a la po- 
pulation de Birmingham , nous présenterons 
une autre cédule dans laqiielle ,nous deman- 
derons I'abolition de la Chambre des lords elle- 
m6me. a 

De 1830 a 1842, la pairie qui, pendant les 
quarante dernieres années, s'était recrutke 
parmi le parti tory, contraria la politique inté- 
rieure des ministeres whigs du comte Grey et 
clu vicomte Melbourne. Elle les empecha d'ac- 
complir comme ils I'auraient désiré leurs pro- 
jets de rCforme municipale et notaniment flt a 
peuprhs nvorter leur projet relatif a I'Eglise éta- 
blie d'lrlande. En 1846, aii moment ou s'ac- 
complirent les réfonnes commerciales, le parti 
protectionniste. battu sans aiicun espoir de 
revanche dans la Chambre des commiines, 
comptait sur son concoiirs. Mais sauf quelques 
discours tres-vifs et pasaablement injurieux a 
I'adresse des principaux auteurs du mouve- 
ment, la pairie prise dans son ensemble, se rB- 
signa avec une cerlaine dignité a ces mesures 
dont elle voyait mal les résultats immkdiats et 
dont la portée Bconomique lui Cchappait com- 
plktement. 

Dans les dix deruieres annkes, la Chambre des 
lords est sortie de son rble ordinaire de bureau 
d'enregistrement a trois reprises différentes. 
En 1850, elle passa un blhme solennel sur la 
oolitioue Btran~Cre du vicomte Palmerston : la 
khambre des c ~ r n m u n e ~ r e ~ r i t  lamemequesiion 
et. aorks une mémorable discussion de olusieurs 
jour:, se prononca dans un sens tout; fait op- 
posé. En 1856, la couronne ayant creé une pai- 
rieviagerecn faveurd'un juge de la cour du banc 
de la reine, M. Parker, les lords considBrereut 
cetacte comme uiieatteinte a leurs privilkges et 
aiix traditionsconstitutionnelles. De toutes leurs 
campagnes, soit contre la Chambre des commu- 
nes, soit contre le gouverncment, c'est celle qui 
leiiralemieuxrBussi.Avant d'etre admis asiéger, 
lenouveanmembre, baron Wcnsleydale, dut etre 
crBB pair hkrbditaire. Tout en ne renoncant pas 
d'une maniere formelle au droit de creer des 
pairies viageres, le gouvernemen t n'apas recom- 
mencé. Quatce ans plus lard, en 1860, la Cham- 
bre des lords, en rejetant I'abolition du droit sur 
le papier, fut moins heureuse; la perception du 
droit fut, il est vrai, maintenuepour un exercice. 
mais en meme temps, la Chambre des com- 
munes, sur la proposition meme du vicomte 
Palmerston, qui a la quaiité depremier ministre 



rbunissait, des cette époque, celle d'etre le 
membre le plus ancien de la Chambre, c'est-a- 
dire, pour parler le langage parlementaire, 
d ' l re  le pere de la Chambre, adopta une reso- 
lution dont iI importe de reproduire les termes 
exacts: n Le droit d'accorder des aides et sub- 
sides appartient seulement aux Communes , 
comme partie essentielle de la Constitution; 
et la limite de ces subsides par rapport aux 
matihres qui en font I'objet, A la maniere dont 
ils sont accordes. P leur quolite el a leur du- 

'ree, iie peut etre determinée que par elles 
seules. Quoiqu'a diverses reprises les lords 
aient exerce le pouvoir de rejeter des bills re- 
latifs aux taxes, cependant I'exercice de ce 
pouvoir n'a pas 6t& frbquent et est justement 
considére avec une jalousie particulihre, par 
la Chambre des communes, comme affectant 
son droit de pourvoir aux services de I'annbe. n 
La pairie a accepte I'avertissement, el  l'annbe 
suivante l'abolition de cette taxe, qu'on avait 
rejetée avec tant de frncas, ne rencontra au- 
cun obstacle. Dons la méme année , a l'occasion 
de la revision de son r6glernent. la Chambre 
des lords n'a éprouvé nulle diñicnltt5 et nulle 
repugnante a déclarer que, dans la corifection 
des lois, contraii'ement a ce qui se passe a la 
Chambre des communes, son r6le est un rble 
de revision beaucoup plus quc de proposition 
primilive. 

A defaut de ponvoirs politiqiies réels, la 
pairie anglaise a de tres-nombreux priviléges 
honoriflques. C'est dans la sulle de ses sbances 
que la couronne procede i l'ouvertiire et a la 
termeture des parlements, c'est la que les 
lois reeoivent la sanction royale. Dans ces cir- 
eonstances , les lords sont assis, tandis qiie les 
commiines doivent se tenir dehout et téte nue. 
En I'absence du souverain, la sessiou est ou- 
verte par trois ou cinq commissaires pris dans 
son sein; en cette circoiistance, I'ofice de la 
royauté est rempli par le lord chaiicelier. Cha- 
que membre de la pairie peut user, en matiere 
de lbgislation, de son droit d'inilialive saiis 
avoir besoin de l'autorisation de ses collCgues; 
les pairs peuvent voter par procnration. protes- 
ter contre les bills et les résolutions de la Cham- 
bre, et faire inscrire leurs proteslalions sur 
les registres de la Chambre; ils ont droit de 
présence a toutes les assemblées de juges de 
paix. 11s ont méme des privilkges civils asscz 
importants. ils peuvent rbclamer les grades uni- 
versitaires sans avoir besoin de passer d'esa- 
men, ils ne peuvent &re arret6s pour dettes, 
et doivent en cas de crime et de délit etre ju- 
g& par leurs pairs. La Chambre des pairs juge 
les cas d'accusation (impeachntent) qui Irii sont 
d6ferbs par la Chambre des communes. Elle est 
presidée par le lord chancelier. Ce grand per- 
sonnage se renourelle a ehaque changement de 
cabinet. 11 est choisi le plus souvent parmi les 
Iiommes politiques appartenant au barrear], qui 
ont rempli les fonctions d'attorney general. 
II a un traitement de 250,000 fr. tant que 
durent ses fonctions et ensuite une pension de 
125,000 fr. sa vie durant. La distribution et 
la surveillance dii travail législatif, entre les 

divers comités, rentrent dans les attr ibatim 
speciales du président des comites (chaimca 
qf the committees), qui recoit un traitement de 
62,500 fr. La Chambre des lords est en outre 
cour d'appel des bautes cours de justice. En 
pareil cas, I'usage veut qu'il n'y ait que les 
lords legistes qui sibgent: ceux-ci doivent 
etre aii nombre de trois. Chacun des dépar- 
tements ministériels est représente dans la 
Chambre des lords par un membre du gouver- 
nement, soit un secretaire d'État ou un sous- 
secretaire d'btat, lorsque le secretaice d'État 
est membre de la Chambre des communes. 

La partie du pouvoir Ifgislatif qui reprk- 
sente plus particuli6rement le parlement aux 
yeux di] peuple nnglais, c'esl la Chambre des 
communes. C'est par I'appellation de membre 
di1 parlement que I'opinion publique designe 
les personnes qui en font partie et que celles- 
ci se designent elles-memes. Ses membres sont 
inviolables et ne peiivent en aucnn cas, meme 
poiir ciime, etre arrétes sans I'antorisation de 
la Chambre. 

Le rdle dii parlement dans le mécanisme 
constifutionnel est multiple. En tant que par- 
tie du pouvoir législatif, le parlemenl est en 
posscssion du droit d'amendement et du droil 
d'initiative. Qiian L aur mesiires 1Cgislatives éma- 
nbes de I'initiaiivc indiridiielle des membres du 
parlement, on est assez en usage de les dCsi- 
gner par les noms de leurs aiiteurs. Ainsi, en 
prenant pour exemple la legislation Clectorale , 
les erpressions de clawe Chndos et de billde 
lovd Robcrt Grosvenor (voy.  le mot Eiection) 
reveillent I'esprit d'iin Anglais toute une sé- 
rie d'dvénements et de doctrines politiques. 

Vis-a-vis des actes du goiirernement, le par- 
lement est investi d'un pouvoir de contrble, 
qui s'exerce a I'aide des droits reconnus et in- 
contestés de proposition (motion) , de question. 
de demande de renseignements et  d'enqubte. 
Quand les partis se croient assez forts pour 
faire prbdominer leursvues politiques, et ame- 
ner des changements complets dans le gouver- 
nement, c'est le plus souvent au droit de pro- 
posiiion qii'ils ont recours. Les propositions 
servent bgalement a indiquerau goiivernement 
la conduite qiie le parlement desire voir tenir 
ou ne pas tenir dans telle ou telle circonstance. 
Quand certains grands évenements politiques 
préocciipent piiis ou moins fortement I'opinidn 
publique, c'est Cgalement A la roie des propo- 
sitions qu'ont recours les personnes qui sont 
pressees de savoir o11 de penetrer I'opinion ou 
les intentions du gouveniement.'Les proposi- 
tions et  leur sujet doivent etre annonces au 
moins quatre jours d'avance. 

Les questions sont .un moyen plus prompt 
d'arriver au meme but. Le ministre chargi. d'g 
répondre doit en étre informé vingt-quatre 
heiires d'avance, ou tout au moins au com- 
menccment de la séance. Pendant le cours des 
sessions, c'est tres-souvent aumoyen de ques- 
tions et de rbponses combinées d'avance entre 
le gouvernement et un de ses partisans, qu'on 
transmet au piiblicles renseignements et expli- 
cations qui, dans les autres pays, se donnent 



par la voie des journaux officiels ou semi-ofi- 
ciels. L'Angleterre n'ignore pas la pratique de 
ce mode de commiinication, mais elle lui pre- 
fere de beaucoup les explications verbales 
donnbes par les membres du gouvernernent en 
plein parlement. 

Chaqne cliambre pent demander telle infor- 
mation qiie bon lui semble, sur n'importe qiirl 
acte ou evénement ayant trait, soit a la poli- 
tique intérieure ou & la politique extérieure, 
eiiepeut ordonner des enqueles, et deléguer ii 
ce sujet son antorité a des commissions spécia- 
les, prises dans ou en dehors de son sein. Les 
personnes citees devant ces cominissions doi- 
vent, quelles que soient leurs qualités, s'y 
rendre et répondre sous la foi du serment aux 
aiiestions uui uourront leur etre adressées: la 
pensée d'intrher I'exercice de ce droit d'en- 
uiiete n'entre dans i'eslirit de uersonne. On en- 
ieud les chefs des departeménts ministérieis, 
leurs subalternes meme si cela est jugé néces- 
saire. Les réponses des uns et des autres sont 
prises par bcrit ; toutes les fois qu'une question 
est faite par iin membre autre qiie le président 
de la commission, le nom de ce membre est 
indiqué. Le tout est ensuite publié et mis en 
vente a des prix tres-réduits. Quand ces docu- 
ments et enqu6tes atteignent un certaiu volume, 
on y joint iin index. 

Chacun des membres dii parlement qui tient 
5 etre personneiiement ediflé sur les resultats 
de telle oii telle mesure publique, peut deman- 
der a cet k a r d  tous les renseirrnements aue 

opinions des minoritbs, il est de toute Cquité, 
que ceux des membres de cette Chambre, qui 
ont, avec la couflance, la charge et la respon- 
sabilitk du gouvernement , aieut la priorité pour 
la discussion de leurs mesnres. » A6n qiie le 
parlement s'acquitte aussi exactement que pos- 
sible de la principale partie de son rdle qui 
consiste dans l'expedition des aibires (the dis- 
palch of business), le spealier ou a son défaut 
le président des comites est armé du pouvoir 
nécessaire pour obliger chaque membre a se 
renfermer dans le sujet qu'il a a traiter et i 
ne pas le compliqiier par des digressions inu- 
tiles. Le rappel & la question est d'rin usage 
tres-peu fréqiient. Qiiiconque a eii occasion de 
suivre les discussions des Chambres anglaises, 
a pii se convaincre de la bonne foi qui y pré- 
side. Les discours se répondent toujours les 
uns aux autres. Personne ne s'avise de faire 
des digressions; en matiere de question la ré- 
pouse est toujours complbte, topique, et en 
ln comparant avec la qiiestion on peut consta- 
ter que la plupart du temps entre le moment 
oii la question a bté annoncée, et celui ou elle 
a été pos6e et repondue, les deur parties se 
soiit entendues. 11 n'y a pas plus de snrprise 
dans les fnits du debat, que dans le mode d'ar- 
giimentation. Ce n'est pas en un seul jour 
qu'on est arrive a cette pratique; pendant les 
premieres sessions qui suivirent le passage dn 
bill de rPforme, les seances du parlement, 
au grand prkjudice de l'expéditiou des affaires 
oubliaues. furent remnlies Dar des discours aui . 

bon lui semble, et dkterminerului-meme la ne se'repÓndaient pas, de; dissertations pfus 
forme sous laquelle il enteud aiie ces renseirrne- dignes d'iine académieoud'une conference par- 
ments lui soient donnés; la s'enle obligiiti& a 
laquelle les membres qui demandent de telles 
communications soieiit tenus, c'est, aíln d'évi- 
ter des frais inutiles, de s'informer aupres du 
bibiiothécaire si les renseignements demandes 
n'ont pas deja fait l'objet d'une precédente pu- 
blication. Ces sortes de communication ont grau- 
dement. il y a vingt ans, facilité les efforts des 
partisans des reformes comrnerciales. Une seule 
raison pourrait empecher le gouvernement de 
deférer a ces demandes de renseignements, 
c'est si leur piiblication n'ktait pas compatible 
avec les exigences d'uue bonne administraiion; 
mais en pareil cas, une simple allbgation ne 
sufirait pas, il faudrait en donner des raisons, 
dont le speaker et en second lieu la Chambre 
serait juge. 

Les joiirs et meme les moments prbcis des 
séances pendant lesque1le.s les Questions pour- 
ront etre faites, et les Propositions dévelop- 
pees, sont determinés. En dehors de ces jours 
et moments, les séances du parlement sont 
consacrees a discuter d'abord les ordres du 
jour, propositions de tout genre et projets 
de loi emanes de I'initiative des membres du 
gouvernement. Voici comment I'nn des derniers 
rapports sur la révision du reglement s'exprime 
a cet égard: R Tout en dbsirant conserver les 
auciens usages écrits et non écrits de cette 
Chambre, usages ausquels le pays doit un bon 
systeme de législation, une liberte de disciis- 
sion parfaite, un respect constant pour les 

t i h i e r e  que d'une assemblée lbgislative. ~ e u -  
rei~semenl pour le peiiple anglais, il se trouva 
dans sa presse assez de bon sens pour ne pas 
favoriser et caresser ce genre d'éloquence. En 
moins de dix a douze ans les élections ílrent 
justice des gens qui ne comprenaient pas que 
les procédks de discnssiou et de délibbration 
d'une assemblée legislative sont complétement 
differents de ceux d'un club, d'une académie, 
d'un tribunal, ou d'une cliaire de professeur. 
Les discours ne répondant pas auxquestions en 
disciission, ou les dCplacaiit, n'ont pas été sup- 
portes pendaiit longtemps; aujourd'hui oii ne 
les supporterait pas un seul instant. Une fois 
les passions politiques amorties. les démarca- 
tions de partis effacées, et les différentes frac- 
tions de ces partis plut6t divisees par des 
questions de mesure que par des questious de 
principe, la Chambre des communes a apporté 
dans son reglement des modiílcations qiii ont a 
la fois singuli&rement active la marche et ajouté 
au calme et a la sbrénité de ses délibkrations. 
On en a fini avec i'ancien mode de nomination 
des commissions spéciales par toute la Chambre. 
Avecun pareil systbme, les travaux de ces com- 
missions ne reprbsentaient jamais que les opi- 
nions de la majorite, et Dieu sait avec quelle 
animosite ces rapports et résolutionsCtaient dis- 
cutés. Le président de la Chambre (the speaker), 
qui, sans qdon tienne compte de ses opinions 
politiques, est choisi ti raison des gages que, 
dans ses rapports personiiels, il a donués de 



sa gravite, de soii imparlialité , de sa fermete 
et de son aplitude aux a@dires et de sa con- 
naissance des iisages de la Chambre, est cliargk 
de la nomination de diverses commissions spe- 
ciales, et notamment de celles destinees ii ve- 
raer les elcctions, et les pktitions dont ces 
Clections sont l'objet; les membres de cette 
m-ssion choisis parmi les dirers partis entre 
lesquels se divise la Cliambre, sont toujours 
des gages vivants du calnie et de l'equite avec 
lesnuels les ~roteslations dont ces elections 
poirront 6treal'objet seront accueillies. Le re- 
glement est place sous la surveillauce d'iine 
Gommission de onze mcmbrcs , nommés par la 
Chambre au conimencement de chaque session. 
Les deliberations de cette commission ne sont 
valables qu'autaiit qu'elles ont étB prises par 
aii moins cinn nersonnes. A la mkme e ~ o u u e  , 
Ic parlement Procede a la nomination dé la 
commission des choix (Ihe corn~rrilke of  selec- 
lion) qui doit ktre compost5e de cinq mem- 
brcs, ind8pendammeiit du prksidcnt de la com- 
mission du reglemeut. Par un accord tacite, ou 
s'attache a ce que le personiiel de ces dcuv 
commissions se compose des Iiommes les plus 
graves, les plus laboricux et les plus con- 
s ideré~ des divers partis. La commission des 
choix, delibere i la majorité de trois. Une fois 
nommbe, celte dernikre commission procede a 
son tour A la nominntioii de la coniuiission ge- 
ncrale des cliemins de fer et canaus. Cliaque 
fois qu'il y a lieu d'examiner un projet de clie- 
min de fer ou de canal, ia commission des choiv 
en nomme 1a commission, A l'exception du 
prksident, qui est designe par la commission 
genérale des cliemins de fer. La commissioii des 
choix peut a son gré modifler le personnel 
de la commission. En 18G2, la Cliambre s'est 
don& une commission des coniptes publics 
(committee of Lhe ptilrlic uccou?its). 

Chaque membre a le droit de demander la 
formation d'une commission spkciale, et d'iiidi- 
quer les noms des qiiinze membres dont il dc- 
sire que cetle cornmission soit composee. DIais 
en pareil cas, il doit s'euquerir si les incinbres 
dont il réclanie Ic concours, sorit decides alelui 
donner. La Chainbre doit etre informée, vingt- 
quati~eheures d'ava~icc, des noms des niciiibrcs 
sur lcsquelson,l'invite a porter son choix. Toute 
auestion faite dans une commission sobciale A 
;n temoin porte l'indication de la perio~inc qui 
l'aadressee. Les secretaires de ces commissions 
sont pris parmi les employes de la Chambrc. 
Lorsque les membres de la commission ne sont 
plus aii nombre íixe pour la validiti: de leur dk- 
libbration, le secretaire doit appeler sur cc fait 
l'atteution du prksident, et celui-ci doit imnik- 
diatement lever la skance. Chaque jour, cliaque 
commission doit dresser proces-verbal de ses 
travaux et dkliberations , ce preces-verbal doit 
elre signe par cbaciin des menibres presents. 
h la fin de cbaque session, il est publie un re- 
leve des commissions spi.ciales qui se sont te- 
nues avec I'indicatiou du membre qui en a pro- 
voque la formation, des membres qui en out 
fait parlie, du prksident ; du nombre de jours 
que la commission a siegk, et du nombre de 

jours que cliacun des mcmbres designes pour 
en faire parlie y a persoiinellement consacrk. 
Orice A ee document et a tous autres du meme 
genre les electeurs et les agents d'election, 
sorte d'agents politiques dont le continent ne 
saurait se faire d'idee, ont ainsi le moyen de 
s'edlner sur la facon dont te1 ou te1 membre du 
parlement aaccompli son mandat, et surl'estime 
que ses coll&ues font de son aptitiide et de 
sa capacite. 

hvant d'etre soumis aux Cliambres, les bills, 
Bmanés soit de l'initiative du gouvernement ou 
de l'initiative parlemeutaire, sont examines par 
un ageiit special du ministkre de l'inthrieur, 
nommé par ordonnance du conseil prive, qui 
est cliargC de veiller a ce que la redaction de 
leurs dispositions soit calciilée de faqon bien 
assurer I'execution pratique des vues et inten- 
tions des aiiteurs de ces projets. Une fois ce 
travail de rédaction fait, le membre du gou- 
Terriement ou de la Chambre demande la per- 
inission de l'iritmduire, c'est-a-dire en fait 
connaltre les motifs, l'esprit de se8 principales 
dispositioiis, et le but qu'on se propose d'at- 
teindre. Si, au lieu d'etre presente par un 
rncinbre dii goiivernement, le bill Cmane de 
l'iriitiative #un simple membre de la Chambre, 
la proposition doit étre soutenue par un autre 
membre. Si la Clia~nbre permct l'introduction 
demandéc, le bill est déposé sur le bureau. 
C'cst 13 la premiere lecture. La discussion s'en- 
gage ensuile sur les merites généraux di1 bill; 
un des moyens d'en amener le rejet, c'est de 
demandcr qu'il ne soit 111 que dans six mois, 
c'est-a-dire, a une époque ou le parlement 
sera en vacances; si la Chambre adopte le bill 
daus son principe, elle en ordonne une se- 
ronde lecture. En dernier lieu le bill est exa- 
inine en comitk, le speaker quitte alors le fau- 
teuil et est remplacé par le president des 
comités. La discussion ne porte que sur les 
articles. A la troisikme lecture, les amende- 
inrnts ne peuvent porter que des cliangements 
de mots et de redaction et non affecter le foiid 
du bill o11 l'une de ses dispositions. Le bill 
est ensiiite envoye a i'autre Chambre, ou sa 
discussioii subit les memes phases ; si les deux 
Cliambres arrivent A &tre en désaccord sur des 
points secondaires, elles les rkglent par I'in- 
termédiaire d'une conference. Avant d'activer 
la besogne liigislativc, la Chambre des com- 
munes a recemmeiit decide que, toutes les fois 
qu'nn bill aurait StB soumis i'examen d'une 
commission speciale, la discussion en comite 
de toute la Chambre ne porterait que sur les 
articles siir lesquels il y aurait divergence et  
aprCs que ces arlicles auraient ete renvoyes a 
la commission. 

Les travaux des commissions ne sont un 
mystkreni pour la Cliambre, ni pour le public; 
le rapport fait connaitre la discussion dont 
chacune des dispositions d'un bill a &te I'objet, 
les votes divers auxquels chaque article a 
donné lieu, et les noms des membres de la ma- 
jorité et de la minorite. 

Les bills et propositions kmanhs du gouver- 
nement attirent plus de monde a la Chambre 
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que la plupart de ceux émanés de I'initiative 
individuelle. En pareil cas, il n'est pas rare que 
les 40 membres nécessaires pour valider une 
délibération ne se  trouvent pas. Alors il y a ce 
qu'on appelle un counl out, et faute de 40 mem- 
bres préseiits, la Chambre doit s'ajoiirner et la 
mesure en discussion ne peiit plus etre reprk- 
sentke dans le cours de la mCme session. 

Les bills particuliers se divisent en deiir 
classes. La premiere comprcnd I'établissemeiit, 
I'entretien, le déplacement des cimetieres, I'ob- 
tention et la modiíication des chartes des bourgs 
et cités; I'etablissement, la construction, I'élar- 
gissement et la réparation des églises, le pa- 
vage, I'éclairage, la police, i'embellisseirient des 
cites, I'incorporation des compagnies, i'établis- 
sement des taxes de comté, l'établissement des 
maisons de comte, la disposition ou mise eii 
vente des propriétés domaniales, ecclésiasti- 
ques ou des corporations, possédées a titre de 
mandat pour des services publics ou de bien- 
faisance ; I'établissement de bacs, de pt?clieries. 
de prisons, le drainage et la cl6ture des pro- 
prietes, I'établissement de cours de justice lo- 
cale, d'un marché, d'uiie police, d'lin bureaii 
et d'iine taxe des pauvres, l'établissernent pour 
un syndicat du pouvoir d'esteib cn justice; eníin 
la faculté d'établir des magistrats de police 
payes et de lever les fonds destinCs a leur 
traitement, enfin les brevets d'invention. 

Dans la seconde classe figurent les bills des- 
tmés aux travaux publics, tels qu'aqueducs, 
arches de ponts, canaux, bgouts, fossés et con- 
duits de drainage, quais, réservoirs, tunnels, 
routes a barrikre, etc. En hngleterre, le gouver- 
nement n'a pas, comme sur le continent, un 
personnel d'ingénieurs cliargé d'étudier quelv 
travaux sont nécessaires a teUes ou telles lo- 
calités; si celles-ci ont besoin d'un pont, d'une 
roule, d'un canal, etc., pour mieux faire leurs 
affaires, c'est a elles a se le donner, et commc 
il n'y a aucune providence gouvernementale 
qui veille sur leurs bcsoins, elles y satisfont 
elles-memes. Ponr obtenir la permission de con- 
struire une route, ou un travail d'utilité pii- 
bliqne, on n'a pas besoin d'btre une autorité 
constituke. 11 suffit de s e  conformer aux pres- 
criptions de diverse nature spéciflées par le 
rCglement de la Cbambre des communes pour 
I'obtention de ces bills; et si on y satisfait, les 
personnes en faveur desquelles est rendii le 
bill, sont armées pour sa mise a execution de 
toute la puissance de la loi. Le texte du regle- 
ment relatif a I'obtention du pn'uate bill stan- 
ding orders, est a lui seul tout un trsité de self- 
government. On y voit comment, sans jamais 
s'inquiéter de politique géukrale, un sujet an- 
glais , doué d'une certaiue energie , trouve 
dans la gestion des intérkts qui son1 a sa porte 
ainple matiere pour son intelligence et  ses fa- 
cultks. Lorsqu'un bill particulier est I'objet 
d'une opposition, les membres de la commis- 
sion d'examen doivent Ctre pris en dehors de 
la localité et prt?ter serment que ni eux, ni 
leurs commettants ne  son t intéressés, direc- 
tement ou indirectement dans la question. 

La sanction royale s e  fait dans les termes 

suivants. Pour la loi relative aiix votes de sub- 
sides destinés aux services militaires el civils, 
la formule est: La reine remercie ses bons su- 
jets, accepte leur bdnéuolence et ainsi le ueut. 
Pour les aiitres bills publics, la formule est : La 
reine le eeut; et pour les bills particuliers, la 
sanction est conque en ces termes : Soit fait 
ailzsi qu'il est disire'. Une fois revetus de la 
sanction royale, les bills ou privks ou publics 
prenuent le nom d'actes. 

Depuis 1858, les membres du parlement ont 
eté dispenses de faire les anciennes justifica- 
tions de possession de propriétés territoriales. 
Le prksident ou speaker est nommé par la 
Cbambre au renouvellement de chaque parle- 
ment, mais sa nomination doit etre ratiflee par 
la Couronne. Il a une indemnitk de 6,000 liv. 
sterl., un hbtel, et a la íin de sa carrikre il est 
élevé a la pairie avec le titre de vicomte et 
une pension de 4,000 liv. sterl. 

Lours GOT~ARD. 

PARLEMENTS FRANCAIS. On désignait 
sous ce nom les grands corps qui Btaient prin- 
cipalement chargés de I'adminialration de la 
justice en France avant la i.evolutioii de 1789. 

Leur création remonterait, suivant les uns, 
aux premiers temps de la monarchie, tandis 
que, d'aprks les autres, elle ne daterait que du 
qiiatorzieme siecle ou d'une époque de fort 
peu anterieure. 11 nons paraft bien diflicile de 
confondre I'institution judiciaire que nous 
voyons íigurer depuis Pliilippe le Bel sous le 
nom de parlement, avec les assemblkes qui 
avaient lieu sous les premieres races de nos 
rois et qu'on appelait communia cdcoquia oii 
publica pardamenta. 11 est vrai que les parle- 
ments ont kté investis d'une partie des attribu- 
tions 'qui appartenaient aux anciennes assem- 
blees de la nation, puis a I'ancien conseil; 
mais en debors du lien résultant de ce démem- 
brement de pouvoirs fait au prolit de cette 
inslituliou nouvelle, on ne peut trouver dans 
sa constitution rien qui rcssemble a l'institu- 
tion d'ou elle est sortie, et il est surlout im- 
possible d'établir entre elles une confusion 
qui autorise faire remonter aux preuiiers 
temps de la monarchie franqaise I'origine des 
parlements. 

Pour rappeler cette origine sous une formule 
exacle et concise, il sufit, au lieu de citer des 
faits nombreux, d'exposer la situation du con- 
seil du roi vers le quatorzibme siecle aii point 
de vue de I'adminbtration de la justice. Ce 
conseil, composé de prklats et de seigneurs, 
accompagnait encore le prince, et non-seule- 
ment il examinait avec lui les afiaires de i'ktat, 
mais il était encore obiigé de porter son atten- 
tiou sur les intbrbts privés et  de statuer sur 
les debats auxquels ils donnaient lieu. L'exten- 
sion de I'action de la juslice royale i laquelle 
la monarchie travaillait avec tant d'ardeur et 
de persévérance, augmentait tous les jours le 
nombre des justiciables et des procks. Des as- 
sises temporaires et, lointaines étaient insufli- 
santes. De plus il fallait, pour dire droit sb- 
rement, des études spéciales, qui, eussent 



initié les juges aua lois romaines, certaines 
prescriptions de la lkgislation des Barbares, 
aas actes toujours plus nombreux h a n e s  du 
pouvoir royal, au droit eccl8siastique, aux cou- 
tames si variees qui s'btablissaient de to tes 

, prts.Dans ces cirm~istances nos mis Pureniin- 
vinciblement amenés a distraire de leur couseil 
une section chargée de I'administration de la 
jvstice; ils durent rendke cette section seden- 
taire, et la composer de magistrats, c'est-a- 
dire de personnes ayant les connaissances et 

. I'aptitude indispensables pour remplir la mis- 
sion qui leur btait confiée. 

Par son ordonnance de 1302, Philippe le Be1 
sanctionnant la coutume qu'avait le parlement 
de sieger liabituellement Paris, depuis iin 
demi-sidcle, Ic rendit sédentaire. Peu apres une 
ordonnance du 1 1  mars 1344 donna a ce corps 
judiciaire une réglemeiitation mieux définie : le 
nombre des membres du parlernent de Paris fiit 
flx6 a soixante-dix-liuit conseillers doiit qua- 
rante-quatre ecclesiasliques et trente-quatre 
lalques, plus trois prksidents. Ce noinbre varia 
beaucoup depuis. La vénalité des onices íit que 
I'on consiilta bien plus souvent, dans la crea- 
tion de ces charges , les besoins du Trksor que 
les nécessites de la justice. Et pour mcttre ici 
en oppositiou les deux chiffres extremes, di- 
sons qu'a la suppressioii des parlements en 
1790, le parlement de Paris dont le ressort, il 
es1 vrai, était tres-etendu, etait divisé en sept 
chambres et Btait composb, non compris les 
magistrats lionoraires, d'un premier president, 
de neuf présidents a mortier, de quinze presi- 
dents de cbambre, cent ciuquante conseillers , 
un procureur général, trois avocats généraur, 
iieul substituts. De plus, deux greffiers en 
chef, vingt-cinq commis greffiers et quatre 
secrétaires etaient attachks a cette cour. 

Independamment du parlement de Paris, il 
en avait kté créb dans diverses villes, avec des 
ressorts tres-inegaux. La crkation de celui de 
Toulouse renionte a 1302, il fut successivement 
réorganisk en 1419, 1421, 1437 el  1443; les 
principaux actes concernant I'etablisseinent du 
parlement du Dauphiné a Grenoble sont de 1409 
et 1451 ; le parlement de Bordeaux fut creé en 
jnin 1462, le parlement de Bourgogne, a Dijon 
enmars 1476, i'echiquier de Normandie, reridii 
perpétuel en 1499, prit le titre de parlerneiit 
en 1519 ; le parlement de Provence fut établi 
a Aix en 1501 ; on peut reporter au 27 novem- 
bre 1476 ou placer en 1553 la crealion du 
parlement de Rretagne; enfin il fut etabli un 
parlement a Pau en 1620, a Metz en 1 633, a 
Donai en 1686, a Besanpn en 1676, a Nancy 
en 1775. 

Le,.principale mission des parlements etait 
de rendre la justice civile et criminelle, mais 
leur action s'étendit bien au dela, et c'etait en 
vain que L'iiospital leur rappelait plus tard 
qu'ils étaient les juges du prk et du champ, 
non de la vie, non des mceurs, non de la reli- 
gion. Un premier president disait bien a un 
factieux quivoulait entrainer le parlement dans 
la dbfense de ses interdts: Le parlement est 
instituk pour rendre la justice aux peuples; 

les finances, la guerre, le gouvernement du 
roi ne sont point de son ressort. Vaines dbcla- 
rations que contredit i'histoire entiere de  ces 
corps. 

La monarcliie avait voulu, par les justices 
royales, diminuer l e  pouvoir et l'influence de 
l'aristocratie feodale et du clergb, elle s e  ser- 
vit dans le meme biit des corps eux-memes 
qu'elle instituait poor rendre la justice. Non- 
seulement les justicesseigneuriales et ecclesias- 
tiques lurent rejetées dans I'ombre, mais les 
parlements menacerent par leurs poursuites 
la fkodalite rebelle ou factieuse, ils s'ingere- 
rent dans i'administration temporelle de I'É- 
glise, ils aidkrent a l'kmancipation des com- 
munes. Ils empecherent les gouverneurs des 
provinces d'abuser, pour salisfaire leur ambition 
personnelle, des pouvoirs que le roi ne  leur 
conllait que dans i'iutéret du royaume. Auxi- 
liaires dévoues de la monarcliie, ils contri- 
bu6rent ainsi a son triomplie et a l'unitk na- 
tionale. 

D'un autre c6tB, investis d'une autorité et 
#une action assez fortes pour rCsister a une 
aristocratie puissmte, et  pour contre-balancer 
des pouvoirs hostiles a la royautk, ils abuse- 
rent de cetle povitiou poiir attirer, peu a peu, 
a eux, la plénitude de la vie politique, et con- 
stituerent un pouvoir nouveau ayant un carac- 
tere politique, administratif, Iégislatif et judi- 
ciaire,resistant a la royautk elle-meme, voularit 
la placer sous leur tiitelle et se posant en mo- 
derateurs exigeants, rechercliant la popularitb 
et se melant, pour la conserver ou I'acquerir, 
ti toutes les agitations de la province. 

\ictodeuse de la féodalitb, la royauté s e  
trouva en quelque sorte en présence de lama- 
gistrature, et une lutte regrettable s'eleva entre 
le pouvoir royal et le pouvoir des corps judi- 
ciaires; ceux-ci furcnt frappes par les rkpri- 
mandes, les interdictions,les lettres de cachet, 
I'exil; Louis XIV les réduisit a de tardives et 
inutiles remontrances; mais aprds luilagnerre 
fut plus vive encore, la royauté sevit violem- 
ment contre ses anciens alliés,qui initierent le 
peiiple a leur resistance, le melhrent a leur 
Iiitte, et contnbuerent largement a la cliute 
de nos anciennes institutions; celles-ci,en dis- 
paraissant, devaient entrainer les parlements 
eux-memes dans leur ruine commune. 

Un dbcret de l'Assembl6e nationale, du 11 
aoat 1789, avait aboli les juridictions seigneu- 
riales , et avait promis I'établissement &un 
nouvel ordre judiciaire. Les anciens magistrats 
devaient cependant continuer a rendre la jus- 
tice jusqu'a leur remplacement; le 3 novembre 
1789, la rentree des parlements etant procliaine, 
Alexandre de Lameth interrompt la discussion 
sur la division administrative du royaume, et 
provoque un dbcret qui les maintient en va- 
cantes, en laissant aux Chambres des vacations 
l'expbdition des affaires jusqu'a i'ktabli~sement 
des nouveaux tribunaux. 

Les parlemcnts protesterent avec bnergie ; 
vains efforts, le roi meme les dksavouera. Ca- 
zalis blevera bien la voix en leur faveur, mais 
1'Assemblée dkoretera que i'ordre judiciaire 
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ancien ne  sera pas seulement réformP, mais 
détruit; Viefville des Essarts demandera un 
ajournement, et  J'Assemblée reproduira pour 
la seconde fois cette décision. Enfln, la loi des 
16-24 aoht 1790, constitutive du noiivel ordrc 
judiciaire,sanctionnera détlnitiveinent la chute 
des anciens parlements. 

Ainsi tomba cette ancienne magistrature 
francaise, a laquelle cenx qui I'ont detruile , 
Lametli, Bergasse , Thouret, Adrien Duport , 
ii'osaient adresser aiicun reproche, dont Ber- 
basse lui-meme proclamait la sagesse , le eou- 
rage, la fcrmct6, le dévouement patriotique. 
Ames fortement trempées,intclligences d'élite, 
hommes d'etude, de savoir et  de vertu, ces 
anciens magislrats de la France n'ont trorivé 
que plus tard d'injiistes dbtracteurs, et on a 
paru oublicr iin moment que le mérite dcs 
liommes et leur supérioritk prbvinrent le plus 
souvent les résultats ficheux que pouvaient cn- 
tralner les rices memes de I'institution. 

Eat-cc a dirc que noiis devions regretter la 
cliute de ces grands corps judiciaires? Cette 
organisation, qiii coiifondait dans un niSmc 
corps les poiivoirs les plus opposts, élait pos- 
sible a une époque ou la pondération des poli- 
voirs naissait de leur lutte; elle devenait im- 
possible daiis la noiivelle orgaoisation politique, 
ou celte pondération devait troiiver sa base 
dans les limitesassigukes a l'action de nos insti- 
tutions elles-memes. N'est-ce pas la iiii véri- 
table progres, e t  nos tribi..naux peuvent - ils 
s e  plaindre de cette translormation? Dans les 
coustitutions liberales rnodernes, I'action iise 
proniptemeiit, et la justice a tout a gagner 
pour elle ct pour les justiciables a s e  trouver 
cn deliors &es agitati61is politiqiies et  mbme 
adiuinistratives.Etranger a I'ordoiiriance.I'ordre 
judiciaire actuel ne póurra pas, comrne'les an- 
ciens parlements, suspendre I'exécrition des 
lois, rendre des arrets de rkglements, arr&ter 
le recouvrement des impbts, la levée des ar- 
iuCes,refuser sa sanction aux acles du pouvoir 
cxécutif, faire des arretés de police; mais au- 
cune lettre de cacliet ou de  proscription nc 
frappera ses meinbrcs, aucune ordonnance ne 
pourra le dissoiidrc, et  surtout aucuii ordrc 
soiiveraiii ric lui dictera ses dkcisions, et  ne 
pourra arr&ter i ' e ~ é ~ u t i o n  de ses arrets. 

FÉRAUD-GIRAU~. 

PARLEMENT PRBPARATOIRE (Vorparla- 
nient). L'année 1848, qiii a vu tant de miracles, 
a donni: un exemple rare dans I'histoire. C'est 
une rkunion d'liommes sans autre mission que 
celle qu'íls s'étaient donriée, sans mandat, sans 
pouvoir, siégeant a Prancfort, dri 31 mars au 
3 avril 1848 e t  jouissant, a cdté des gouverne- 
ments ktablis, d'une autorité qui faisait lout 
plier devant elle. Tclle était la force de l'opi- 
nion. 

116s la premiere nouvelle de la révolution di1 
24.f&vrier, il y eut le 27 février a Maonheim des 
délibérations sur  les libertés a revendiquer e t  
sur les garanties a demander. Le 5 mars, des 
dkputesde I'opposition sc  réunirent i ~ e i d e l -  
berg ct dclibérereiit sur la ncccssitb de convo- 

quer ti Francfort une assemblcc plus nombreuse 
destinee ti preparer la voie a une reforme fé- 
dérale. Cette convocation eiit lieu. Les dClibCra- 
tions de I'Assemblée durerent plusieurs jours, 
et  Iqrsqu'elle s e  sépara, J'Ailemagne s e  trouva 
en fait représentée par le comité descinquante 
(Fi¿?#z-iger Aussckuss) qui siégea en perma- 
iieiice jiisqu'i la rCunioii de I'Assembl6e natio- 
nnic allemande. 

C'était un comite de salut public sans arnikc, 
sans cinploy8, sans liiiances, sans tcrreur, sans 
gnillotine, regnant e t  gouvernant par la seule 
force de I'opinion. 

C'est a l'liistoire ti raconter les faits et gestes 
de cette rbnnion. mais nous avons cru devoir 
mentioniier un fait politique aussi considérablc. 

11. B. 

PARLEMENTAIRE. Deox armkes enncmics 
oii t soiiveiit besoin. memeau~lus  fort des Iiostili- 
tea, d'avoir entre elles quelq;c correspondance, 
par eremple pour I'ensevelisseineiit dcs morts 
011 J'kchange desprisonniers, ou encore pourpro- 
poscr une capitulation, convenir d'iine suspen- 
sion d'armes, etc. Cettc' rorrespondance s'etablit 
aii iiioyen depar¿enzclrlairrs.Dans I'aiitiquité, du 
moins en Grece et a nome, ainsi qu'au moyeii 
ige, les fonctions de parlementaire Btaient ha- 
bituellement remplies par des IiCraiits, c'est-a- 
dire par des homnics qui rcvetaient ce carnc- 
tere, non-seiilenient pour une iuission spkcialc, 
iiiais d'une facon en quelqiie sorte permanente. 
Les hérauts tiennenl une grande place dans les 
poemes d'Homkrc, ct maint paasagc témoigne 
du profond respect qui les eiivironnait des ces 
temps recules. Par cremple, Taltliybius et Eu- 
rybate, envoyés par Agamcmnon pour réclamer 
Briseis a Acliille, s'arretent saisis de frayeur 
l'eiitrke de la teute du Iiéros, mais celui-ci les 
salue en ces termes : « Soyez les bienvenus, 
Iibrauts sacrks, ministres des dieiix et des 
Iionimes, vous etes innocents de I'injnre que 
je recois ... a ilepuis loiigtcmps, on se  borne a 
envoyer comme parlementaires, des tambours 
ou trompettes, tanldt seuls pour les missions 
les pliis simples, par esemplc, pour faire des 
somriiations, tant6t accompagnaii t ou préckdaiit, 
pour en faire reconnaltre la qiialité, un officier 
miini par le commandant en chel d'instructions 
ct de pouvoirs spkciaux. 

L'inviolabilitk du parlementaire qui parait 
avoir éti: fondée dans I'antiquité sur le carac- 
tkrc religieux et  presque sacerdotal di1 héraut, 
repose aujourd'liui sur  le droit des gens. Elle 
constitue une des regles les plus anciennes, 
les plus élémenlaires et les pliis essentielles 
de ce droit. « iVomeia legati, dit Cicéron, ejus- 
modi esse debcl, q u d  non modo inter socio- 
ruln ju ra .  sed e l i an~  inler hostiurn tela inco- 
lume verselur. r Celui qui porte atteiote a ce 
priiicipe, ne fait pas seulement injure a son 
adversaire du moment, mais, pour employer les 
expressions de Vattel, u il blesse la &rete 
commune et le salut des navons; il s e  rend 
eoupable d'un crime atroce envers tous les 
peuples. » 11 ne  saurait y avoir de dbrogation 
a cette regle sacrke, memc en y e r r e  civile et 
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envers I'envoyb d'un parti que l'on considere 
a tort ou a raison comme rebelle. Du reste, on 
a toujours le droit de refuser d'admettre un 
parlementaire, ou de mettre a son admission 
telles conditions que l'on juge convenables, par 
exemple qii'il ne sera introduit dans les lignes 
que les yeux bandés. Mais unc fois admis, le 
parlementaire doit etre protege non-seulenient 
contre tout mauvais traitement, mais encore 
contre toutc insulte. 

Le parlementaire n'est pas tenu de fenner 
spontanément les yeux et les oreilles pcndant 
le cours de sa mission, et il a parfaitement le 
dt-oit d'ohserver ce qu'on lui laisse voir, quel- 
quefois avec dessein, et de faire profiter son 
parti de ses observations. Mais s'il abusait de 
son caractkrc pour pratiquer I'espionnage et 
nouer des complots! il s'exposerait a &re hon- 
teusement chassC; il pourrait meme, en cer- 
tains cas, se voir déchu de ses immunités, etre 
retenu prisonnier, ou meme mis a mort. La ri- 
gueur du droit peut aller jusqu'i cette extré- 
mité, mais il sera presque toujours, non-seule- 
ment plus humain, mais encore plus politique 
de n'y point recourir, et de rcspecter le ca- 
ractere parlementaire, meme chez ceux qui en 
0nt abusé. GASTON DE BOURGE. 

PARLEMENTAIRES (PARTI DES). On a 
donné cenom al'un des cinq partis dont se com- 
posait IaFronde. II y eut celuideMaxarin,appuyé 
presque exclusivement sur la reine-m8re Anne 
d'Autriche; celui de Condé, dit des I'etits-Mal- 
tres ou Jeune Fronde; celui di1 coadjuteur 
Gondi, ou AucienncFronde; cclui dc Gastond'Or- 
lbans , oncle du roi ; enfin celiii dii Parlement 
ou des Parlcmentaircs, égalcment opposk au 
ministre, aux deux especes de frondcurs et 
aiix séditieux. C'était le premicr-né ct le prin- 
cipal des cinq; il seperdit lui-mbmc, cn se lais- 
sant d'abord affaiblir ct en acceptant I'alliance 
di1 parti des princes. 

Mazarin avait besoin de beaucoup d'argent 
pour préparer la victoire de Lens, pour pen- 
sionner la noblessc, pour s'enrichir lui-meme. 
Aidé du surintendaut Emery, sa creature, il 
montra une telle rigueur dans le recouvrement 
des taxes et poussa si loin les eñpédients finan- 
ciers, que, le 13 mai 1648, !es magistrats des 
quatre cours souveraines ( le  parlement, la 
cliambre des comptes, la cour des aides et le 
grand conseil) s'assemblhrent dans la chambre 
de Saint-Louis au palais de justice, solis la 
présidence de Matthieu Mole « pour servir le 
public et le particulier, et réformer les abus 
de I'Etatr. Ce n'était pas seulement une protes- 
tation, c'était un empiétement, une menace de 
révolution; cela ressemblait, comme i'a dit M. de 
Rémusat, a une upétition de droit n, et l'exemple 
des communes d'Angleterre n'etait pas propre 
6 rassurer la royauté. Mais le terrain était bien 
différent et i'on n'avait pas affaire a un Crom- 
well. Si le parlement avait inauguré Ia Fronde, 
il cst vrai de dire, avcc M. Michelet, que ce 
fut lui aussi qui l'empechs et la fit avortcr. Ma- 
zarin laissa phrorer i'avocat général Omer Ta- 
Ion, et avec quclques commissions il eudormit 

itIolé et les parlemcntaires qu'il amena habile- 
mcnt jouer son jeu, tout en ayant I'air de 
plier et de se rendre lui-meme aux justes de- 
mandes descompagnies. A dater de ccmoment, 
ct la conclusion du traité de Westphalie ayant 
donné au cardinal une nouvelle forcc, laFronde 
qui aiirait pu etre serieuse, féconde pour la 
nation, devint frivole et ridicule, en attendant 
que la guerre civile se prolongeant la rendlt 
meme odieuse. AprBs quatre années d'une 
lutte equivoque, Ic parlemcnt et les bougeois 
se voyaient réduits a supplier la reine-mere 
de rentrer dans 8a capitale pacifiée (21 octohre 
1652); dix magistrats btaient destituks ou em- 
prisonnés, Gondi enfermé a Vincennes, Condé 
condamnk a mort par contumace, Gaston exilé 
a Blois, et trois mois aprks (fé~rier 1653) Mazarin 
revenait triomphant, 

knsi  la Fronde avait Até, dans le principe, 
un essai louable d'émancipation légale, de 
monarchie tempérée par la magistrature; elle 
avait dégénéré en révolte coupable de I'aris- 
tocratie contre le pouvoir royal; et elle abou- 
tissait Gnalement, par sa propre défaite , i 
I'cñagération de I'autorité monarchique: c'est 
elle, on peut le dire, qui a fait la toute-puis- 
sance de Louis XIV. Des le 22 octobrc 1652, 
une déclaration porta tres-expresse défense 
aux gens du parlement de prendre ci-apres 
aucune conuaissance des affaires générales de 
1'Etat et de la direction des finances; et moins 
dc trois ans plus tard le jeune monarque, en- 
trant dans la grand'cbambre en grosses bottes 
et la cravache 5 la main, pouvait dire avec vé- 
rit8 : u L'Etat, c'est moi I 1) 

Lorsque, a la fin du regne, la réaction com- 
mcnccra, et qu'au bout d'iin siecle d'exces le 
parlemcnt voudra prendre en main ce contrdle 
qii'il a laissé échapper, le tiers surgira pour 
lui dire : u 11 est tiop tard, n et les citoyens, a 
leur tour, lui crieront enGn eux-memes : aL'Etat, 
c'est nous l a  CHARLES READ. 

PARTAGE DES COMMUNAUX. Voy. Com- 
munaux. 

PARTIBUS (IN) inmlium. Le mot en itali- 
que est quclquefois omis, mais sous-entendu. Pas 
d'éveque sans siége; par cnnséquent lorsque le 
pape veiit conférer le litrc d'éveque a un pre- 
tre, il érige Gctivement un évéchC: dans une 
contrée habitbe par des ínjci~lcs,  des parens. 
Dans ce cas il y a titre sans fonction. 

PARTIS. Bien qu'on trouve i chaque page 
de l'histoire des groupes de population se dis- 
tinguant des autres, dans le meme État, par 
leurs opinions, leurs intCrets, leiirs paesions, 
ou peut soutcnir que le vrai parti politique est 
une création toute moderne. En Grece, on ne 
vit le plus sourent a l'ceuvre que des factions, 
c'est-a-dire les partisans ou Ics clients d'un 
homme puissant, qui s'effor~aient de lui procii- 
rer le pouvoir dans la cité. A Rome, les patri- 
cicns ct les plébéiens etaient en lutte, parce que 
ces derniers étaient opprimés, c'étaieut donc 
plutdt des castes que des partis qui étaient en 
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face l'une de i'autre. Au moyea ige ,  c'btait 
génkralement la necessite de s e  défendre qui 
groupait Ics hommes; souvent, dans ces temps 
barbares, on n'avait d'autre alternative qu'entre 
le  rble de persécuteur et le rble de perskcute. 
11 n'y avait ni patriotisme, ni droit, ni liberté; 
il y avait des factions, des partisans; il y avait 
aussi des dasses qu'on a confondues quelque- 
fois avec les partis. 

Your qu'il y ait des partis politiques, il faut 
que la liberte donne aux populations le moyen 
d'arriver a leur fin sans employer la violence. 
Dans toute société humaine, il y a toujours 
une fraction de la population qui a intcret a 
maintenir ce qui est, une autre qui désire le 
changement oii i'amélioration, et  une troisikmc 
qui est indifférente. Lorsque la fraction qui dé- 
sire le changement veut l'obteuir a toiit prir 
et que le but lui semble sanctiljer les moyens, 
elle cesse d'etre un  parti pour devenir une 
faction. 

Le vrai parti cherche a faire prévaloir sa doc- 
trine par des moyens Iégaux. Cette doctrine 
peut s'appliquer a divers ordres d'idées; elle 
peut aussi ne consister qu'en un principe uni- 
que. Les diffkrences'entre deux partis peuvent 
etre profondes, ou seulement superficielles; 
mais pour tous, il s'agit au fond, ce iious 
semble, de savoir si  i'on jouira d'une sommc 
de liberté plus ou moins grande. Les partis ont 
bien des dénominations',leurs programmes dif- 
fkrent , leurs drapeaux ne s e  ressemblent pas 
- du moins en apparence; néanmoins, en  re- 
gardant de bien pres, on trouve que tout sere- 
duit a une question de liberté. 

En demandant un  droit, on a toujours pour 
but d'ktendre le domaine de la liberte, c'est cc 
qui fait souvent donner au parti qui revendique 
des droits la dénomination de libéral; quelque- 
fois aussi il porte des noms parliculiers. L'objet 
précis des efforts de ce parti change naturelle- 
ment d'un pays et  meme d'une époque a l'autre: 
ici, on revendique la liberté de conscience; la, 
la liberté de parler ou d'6crire; ailleurs, la li- 
berté de I'industrie; partout et toujours , la li- 
berté de ne payer que les impdts dont on are-  
connu l'utilité. 

On comprend que le parti quideinande, forme 
la minorité, ou du moins, qu'il n'est pas au 
pouvoir. On comprend encore, car c'est daus 
la logique de la situation, qu'il demande pour 
tous, ou si  la liberté qu'il revendique est des- 
tinee a une classe particuliere de la nation, 
c'cst que cette classe est opprimée. Il peut de- 
mander 1'6mancipation des catholiques , des 
protestants, des israklites, des esclaves; l'ad- 
jonction des capacitks, i'abaissement du cens, 
lc suffrage universel; la suppression des prohi- 
bitions, le libre échange, la responsabilité mi- 
nisterielle, le vote du budget, la liberté de la 
presse, la décentralisation. Le biit liberal de 
ccs demandes est évident. Ce but peut encore 
evister meme lorsque les termes de la formule 

1. Le choix d'iin nom est trAs-imporlant pour un 
partl, ccr les mots ont une grande infliienee sur les 
tssprits superficicls, qui fornicnt toujours la majorit6 
doiis uiic uation. 

semblent l'exclure : telle serait celle de i'ensei- 
gnement obligatoire, car cet enseignement ii'est 
que le moyen de rendre les citoyens aptes A 
user de la liberte. JI faut savoir distinguer le 
fond des choses et  ne pas se laisser égarer par 
des mots trompeurs. ( Voy. Mot d'ordre.) N'a- 
vons-nous pas vu qualiljer de loi sur la liberte 
de I'enseignement iin acte emané d'une opinion 
hostile a cette liberte, et en vertu duque1 on 
peut en refiiser a volonté la jouissance. 

En face des différentes nuances du parti 
libéral (voy. Libéralisme) est le parti conser- 
vateur (voy.). On aurait tort de confondre le 
parti libéral avec parti le radical, et  on s e  
tromperait en confondant le parti absolutiste 
avec le parti conservateur. Ce dernier est loin 
d'etre l'ennemi de la liberte. 11 se  croit meme 
tres-liberal, seulement le parti adverse va trop 
loin ou trop vite ti son gr8. II pensé qu'on jonit 
déja de toute la liberte qu'on peut supporter; 
en  donner davantage, ce serait glisser sur la 
pente qui aboiitit a I'anarchie. 11 est des cas 
ou te1 parti conservateur a raison. C'est une 
question de niiances, et  les nuances sont émi- 
nemment relatives. Le parti liberal d'un pays 
serait le parti conservateur dans un autre. 
Dans les contrées ou la liberte date de loin , iI 
arrive meme un moment oii ces deux partis 
importants ne sc  distinguent plus que par des 
détails, et ou l'liabitude parait presque seule 
maintenir les ancicns groupcs. Lorsque cette 
situation s'etablit, le parti libéral alterne s u  
pouvoir avec le ptirti conservateur, il n'y a plus 
de libertes fondamcntalcs a revendiquer, on 
cst d'accord sur les principcs et on ne diffkre 
que sur quclques applications. Les intérets, les 
passions quelquefois, jouent alors un rble plus 
considerable; puis les partis se  décomposent, 
se  fractionnent. et  s'il ne s'en forme pas de nou- 
veaus, clui ont leur raison d'btre, leur infliience 
diininue. Nous u'eraminerons pas si c'est un 
bien ou un mal, car selon nous les partis ne 
sont iitiles que la ou ils ont leur raison d'etre. 
et ils nc manquent pas de surgir lorsqu'on en 
a besoin. 

Nous ii'avons, pour plus de clarte, consi- 
dére jusqu'i présent que les partis principaux, 
parce que ce sont ceux qui exercent la plus 
grande influence sur le  sort des peuples. 11 en 
est encore deux autres qui, hcureusement , ar- 
rivent rarement a former une majoritb. Nous 
les avons deja nommés, c'est le parti absolu- 
tiste et le parti radical. De nos jours, le premier 
compte a peine, car on n'avoue plus les pen- 
chants a l'absolutisrne. Le parti radical (voy. 
Radicalisme) est la réaction naturelle du précé- 
dent, car d'un extreme on tombe toujours dans 
i'autre, et comme il n'est pas pratique, il n'ar- 
rive jamais ti rien fonder. Toutefois, mEmc les 
quatre partis que noiis venons de caractériser, 
et  que nous désignerions volontiers comme les 
partis politiques ralionnels, ne  sont paS les 
seuls qui aient existc ou qui existent. La nation 
nc  se  divise pas de propos délibéré en fractions 
plus ou moins inégales. Ce n'est m&me pas un 
principe oii une théorie qui doiine naissance a 
un parti, mais un interkt et un intéret moral 
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plus souvent qu'un intbret matbriel. Le principe, 
lorsqu'il apparalt, n'est que la formule abstraite 
de I'intkret. Ainsi, une secte religieuse nou- 
velle inspirera a ses membres le  principe de 
la liberté des cultes ; l'établissement des fa- 
briques, ou le monopole , ou le resserrement 
du lien corporatif fera créer la formule de la 
liberté du travail. Le groupe de citoyens qui , 
poussés par leur intéret , adoptent la nouvelle 
formule, forme le noyau du parti. Le groupe 
éprowe le besoin de se dkfendre , de faire de 
la propagande, de rallier les indifférents , de 
convaincre ses adversaires. Des théoriciens 
surgissent et bientdt des chefs, et le parti est 
formé. 11 a contre lui ceiix qui ont des intérets 
opposks ; ceux-ci ne manqueront pas d'avoir 
également leur formule, leur théoin'e, leurs 
chefs : l'esclavage, l'inquisition, le despotisme 
ont eu les leiirs. Une nation peut renfermer 
d'abord de nombreux partis ; ensuite plusieurs 
se fusionneront peut-etre en ajoutant chacun 
quelques formules a son crbdo, comme telle 
république a ajouté un,e étoile de plus sur son 
drapeau pour chaque Etat nouveau. 

11 est indispensable que chaque parti soit 
libre de propager son opinion et qu'on puisse 
la réfuter sans danger. Le progres est a cette 
condition. Le christianisme n'aurait pas eu be- 
soin de quatre siecles pour s'établir s'il avait 
pu librement faire sa propagande, et nombre 
de progres se seraient r6alisés paciriquement, 
s'ils n'avaient pas rencontré des obstacles: ce 
sont lesobstacles qui font déborder les torrents. 
On ne doit pas oublier, d'ailleurs, qu'il reste 
dans tout pays un grand nombre de personnes 
en dehors des partis : lesunes par ignorante, les 
autres par indifférence, d'autres par des motifs 
divers; c'est en agissant sur cette fraction de 
la sociétk qu'un parti se procure la majorité. 
Or, de deux choses l'une : ou il a la vérité, ou 
il ne Ya pas. Sil i'a, il i'emportera d'autant plus 
surement qu'il sera plus perskcuté. Est-ce que 
les persécutions ont empSchk le christianisme 
de triompher? Les persBcutions transforment 
les opinions en passions, et en meme temps 
qu'elles arment ainsi les persécutés d'une force 
supplémentaire, elles éveillent dans le caeur 
des indifférents des dispositions favorables pour 
eux. 

C'est lorsque le parti se passionne qu'il ren- 
verse tout siir son chemin; dans les temps or- 
dinaires, lorsqu'il est calme, il n'est pas dis- 
posé a de grands sacrifices. Le sacrifice est 
surtout rare chez les personnes dont aucun 
intéret n'est en jeu; on ne risque pas heaucoup 
pour une simple opinion. Nous sommes meme 
assez disposé a refuser le nom de parti aux ad- 
Iiérents platoniques et sans lieu d'une simple 
opinion , fussent-ils meme nombreus. Ces indi- 
vidus isolés constituent toiit au plus ce qu'on 
pourrait appeler la matikre premiere d'un parti, 
ou, si I'on veut, un parti latent. 

Pour qu'un groupe d'hommes ayant iin meme 
intéret, ou une opinion commune, devienne un 
parti actif ou réel, il lui faut un ou plusieurs 
chefs, une discipline et un organe. Le parti a 
un Iiut, ct pour l'atteindre, il faut un guide; 

souvent il lutte, et poiir vaincre, il faut I'union, 
qui fait la force : or, le chef est le guide et le 
lien du parti. (Voy. Leader.) 11 n'en est pas, ce- 
pendaut, le maltre, car il n'exerce son in- 
fluence qu'a la condition de respecter le prin- 
cipe, la doctrine du parti; on ne l'a élevé sur 
le pavois qiie parce qu'il en est le pliis ferme 
et le plus éloquent dbfenseur. Nous n'avons pas 
besoin de dire que les chefs de parti siégent 
habituellement dans les chambres et que c'est 
la leur vrai champ de bataille. 

La discipline ne s'applique qu'aux luttes; 
elle est nécessaire parce qu'elle fait un corps 
des individus. On n'a Das a craindre crue les 
cliefs abusent trop de farrne dontils disiosent. 
car la discipline n'est Das le résultat d'une 
obkissance iveugle, co&ne on I'impose au sol- 
dat, mais l'effet d'une volonté rbfléchie. 11 n'y 
a aucune sanction, et le chef qui abuserait de 
son pouvoir devrait craindre de se voir aban- 
donné de son armée. 

L'organe est indispensable pour qu'il y ait 
communication entre la tete et  les membres 
du parti, et aussi pour qii'on puisse propager 
ses idees. Il faut qu'un parti porte haut son 
drapeau: s'il le cache volontairement, il ab- 
dique; si on l'y force, on le fortifie en éveillant 
les passions. 

Le gouvernement ne doit pas agir sur les 
partis autrement que par la persuasion, ou pliis 
exactement, a titre de gouvernement il doit 
ignorer les partis complétement ou du moins 
ostensiblement. 11 devra agir de manikre a ce 
qu'ils ne puissent pas le critipuer sérieuse- 
ment, etil doit faire sonprorit des critiques qu'il 
suseiteinvolontairemcnt. En ayant toujours rai- 
son, il rend ses adversaires impuissants. D'ail- 
leurs, les partis ne sont pas toujours les ad- 
versaires du gouvernement : leurs luttes s e  
déroiilent souvent bien au- dessous des hau- 
teurs ou plane le chef de 1'Etat. 11 est dans 
l'intéret du gouvernement de répandre l'in- 
struction. Les chefs de parti trouvent l'obéis- 
sance la plus aveugle, nous dirions v~lontiers 
la plus passionnée, dans les classes ignorantes 
qu'ils auront réussi a gagner. Or, comme tous 
les partis peuvent avoir parmi leurs agents les 
plus zélks des hommes par trop habiles, qui 
trouvent tous les moyens bons, on cherche 
quelquefois ti gagner ces classes ignorantes 
par des moyens que la morale désavoue. L'in- 
struction est pour ces agents un adversaire 
bien plus puissant que toute mesure réglemen- 
taire, car on se mbüevolontiers de tout ce qui 
vient de l'administration. Plus l'instruction est 
répandue, plus les partis les plus libéraux et 
les plus modérés ont de chances pour obtenir 
la majorité. 

Les partis politiques sont généralement ren- 
fermés dans les limites d'un pays. Quelles que 
soient les divergences qui les séparent, il y a 
toujours quelque chose qui leur est commun. 
c'est. le patriotisme. Quand la patrie appelle, 
toutes les querelles sont ouhliées. Malheur au 
peuple chez qui ce sentiment commun n'exis- 
tcrait pas : il serait gravement malade. Mais 
dans l'intérieur d'un Etat, des partis niodkrks, 
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inspir6s par I'esprit public , remplis d'kmula- 
tioii en faveur du bien genéral, sont comme la 
maree qui ne  déborde pas, n e  détriiit rien, 
mais entretient le mourement et  la vie au sein 
de i'0céan. 

LA THEORIE DE or. ROHMER. 

Les partis ont CtB le sujet de pliisieurs Bcrits 
qui ont, en général. traité l'histoire soit des 
partis les plus célebres, soit des partis d'un 
pays donné. 11 existe cependant un  ouvrage 
allemand, purement théorique, intitulé : Frie- 
derich Rohmer, Lehre von den politischen Par- 
lheien (la Théorie des partis politiques, de Fré- 
déric Rohmer), exposé par Théodore Rohmer ' 
(Noerdlingen, Beck, 1844). Aous allons donner 
une idee succincte de  cette doctrinc ingénieme, 
d'apres une analyse étendue insérée dans le 
tome VI1 du SlaalswOrterbuch de MM. Bluntschli 
et  Brater. 

La théorie de  Fti. Rohmer est  basée sur rin 
principc qu'on ,peut formuler ainsi : De meme 
que l'idée de 1'Etat ne  peut etre comprise qu'en 
la considérant comme une émanation de la na- 
ture liiimaine, de meme ne  peut-on comprendre 
les partis politiques, qu'en les rapprochant 
des divewes pliases de la vie humaine. L'Etat, 
la société. passent successivement par I'en- 
fance, la jeunesse ou l'adolescence, la virilité 
et  la vicillesse; or, les partis politiques repré- 

, sentent chacun I'un de  ces @es, dans ce  qu'il 
a de  plus caractéristique. 

L'adolescent et  l'homme fait ont atteint la 
plenitude de la vie, les forces expansives ont 
acquis en  eux leur entier développement: dans 
celui-la agissent surtout les forces qui engen- 
drent et  qui créent, dans celui-ci, les forces 
qui maintiennent et qui épurent. Lelibéralisme 
rhpond a l'esprit de I'adolescent, la conserva- 
tion ii I'esprit de  l'homme fait; l'un et I'autre 
sont I'expression des qualités actives de r ime.  
Dans l'enfance et la vieillesse, au contraire, ce 
sont les qualiths passives de  I'ime qui prédo- 
minent, la, en ligne ascendante, ici, en ligne 
descendante. L'enfant est impressionnable, il 
a une vive imagination, mais en lui la force 
créatrice n'est pas encore développke. Levieil- 
lard est irritable, il a de i'assurance, il calcule 
froidement, il comprend vite e! bien. En somme, 
I'enfant est radical, le vieillard absolu. Voila 
donc les quatre partis types. 

Dans l e  cours ordinaire des choses, chacun 
passe par les divers iges et subit successive- 
ment leur influence. Cependant, la nature im- 
prime aussi a chaque individu plus particuli6- 
rement le cachet caractéristique d'un de ces 
iges.11 est des hommes qui restent des enfants 
toute leur vie; i1 en est d'autres qui conservent 
ou acquidrent de bonne heure, sans le perdre, 
soit l e  caractbe de  I'adolescent, soit celui de 
l'homme fait ou du vieillard. Ainsi, Pkriclés fut 
toiijoiirs jeune, et  César un homme, Alcibiade 
resta enfant, e t  Auguste naquit vieillard. 

Toutefois, il est rare que les hommes soirnt 
tout d'unc piece; leur caractere a générale- 

ment quelque laciine, quelque dnfaut d'harmo- 
nie.Les uns sont jeunes de cceur et  vieuxd'es- 
prit,les autres vieux de coeur, et jeunes oii vi- 
rils, ou enfants pourl'esprit. Or,c'est l'esprit qui 
determine la position qu'on occupera en  poli- 
tique. Un petit nombre d'liommes seulement 
appartiennent ainsi aux &ges de la force, c'est- 
6-dire,il n'y a que peu d'individus vraiment 1i- 
béraux ou vraiment conservateurs. L'immensc 
majorité est née et reste enfant ou vieillard, 
radicale ou absolue. En d'autres termes, peu 
d'hommes possedent une intelligence vraiment 
indbpendante, une raison qui scrute et decide 
par elle-meme, un esprit dominateiir et le don 
a e  la parole; la plupart sont impressionnables 
oii irritables, ciirieux ou calculateurs, et cn 
general, plutdt d'une nature passive qu'active. 

11 ne  faudrait pas trop prendre a la lettre la 
comparaison des partis avec les Sges; il s'agit 
seulcment d'uii rapprochement qui fait ressor- 
tir d'une manibre pliis trancliée la qualité la 
plus saillante de cliaciin d'eux. 11 en resulte, 
cependant, la ddmonstralion que chaqiie parti 
a son foudement dans la nature humaine, et 
qu'il a ,  par consáquent, s a  raison, son droit 
d'etre. l a i s ,  les uns rápondcnt ii un degré 
klevc, et  Ics aiitres a un degrb inferieur de la 
vie moralc, et en leur assignant leur rang on 
prononce leur jugement. 

Le gouvernemcnt doit &re reservé aux deux 
partis intermkdiaires, aux libéraux et aux con- 
servateurs; les partis extremes, radicaux ou 
absolutistes, devraient en etre exclus. Le radi- 
calisme n'est pas plus le libéralisme exagere 
ou conséquent, que l'absolutisme n'est la con- 
servation pousséc a une puissance élevée. Lc 
radicalisme est, au contraire, parfaitement dif- 
férent du libéralisme, et c'est ce dernier qui 
forme le degré superieur, qiii rkpond a la ma- 
turité. L'absolutisme est la corruption, la dégé- 
nérescence de la conservation, et  non son dé- 
veloppement normal. Ce n'est que lorsque les 
libéraux et les conservaleurs gouvernent que 
l'esprit rkgne sur  les masses et que la raison 
plaue sur le sentiment ou les passions. ( Voy. 
Passions politiques.) 

Voici des exemples de luttes entre les partis: 
Le libéralisme contre la conservation. - 

Plébéiens et patriciens a Rome. 
Le radicalisme contre le libbralisme. - Les 

radicaiix anglais contre les whigs. 
L'absolutisme contre la conservation. - Lcs 

carlistcs contrc les modérás en Espagne; les 
tories contre les peelistes en Angleterre. 

La conservation contre le radicalisme. - Les 
tories anglais sous Pitt contre la Révolution fran- 
pise.  (Cet exemple ne  nous paralt pas correct, 
puisqu'il s'agit de deux pays differents.) 

Le libéralisme contre 1'absolwtisme. - Luthcr 
contre les papes (meme observation); O'Conncll 
contre les orangistes. (Qui reprásente l e  libé- 
ralisme ici?) 

Le radicalisme contre I'absoliitisme. - La 
Révolutiou de 17E9 contre Ics anciennes mo- 
narchies. 

De meme qu'il y a dcs luttes, il peut y aroir 
des allinnccs; mais lcs pliis lbcondrs sont celles 
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des libkraux et des conservatci~rs dans les- 
quelles peuvent dominer tant6t les iins, tantdt 
les autres, selon que, a un moment donné, le 
mouvement doit etre accéiéré ou retarde. 

Le choix d'un parti dkpend pour chaque in- 
dividu en premiere ligne de sa nature; mais 
ses penchants sont souvent coiitrariés par ses 
interets; ils peuvent aussi Ctre maltrisks et 
guidks par la réflexion. 11 est heureux aussi 
que ces penchants varient souvent avec i'age, 
ce qui rend I'liomirie moins exclusif et le prk- 
dispose a la tolérance envers ceux qui ne sen- 
tent pas comme lui. 11 compreridra mieux ainsi 
que tous les partis sont fondés dans la nature 
liumaine et que tous doivent &tre et seront 
representes dans un Etat bien équilibrk. 

Les quatre partis n'existent peut-etre nulle 
part dans leur pureté; ~nais  on trouve assez 
souvent des individus représentaiit nettement 
l'un ou l'autre de ces caracteres. La formation 
des partis dépend de circonstances tres-di- 
verses, et les combinaisons qui se rencontrent 
paraissent souvent contredire la thkorie la 
mieux raisonnke. 

Cependant, s i  les peuples renferment dans 
leur sein des representants de tous les partis, 
chacun d'eux est plus particuli&rement marque 
aux traits de I'un ou de I'autre. Ainsi (selon Roli- 
mer), les grandcs nationalités de I'Europe peu- 
vent etre classées a peu pres de la maniere 
suivante : 

Caracterc de la notion. Eipr i rde lana l ion .  
- - 

Prance . . . Absolutiste. Radical. 
Russie. . . . Radical. Absolutiste. 
Angleterre . Libkral. Conservatcur. 
Alle$nagne . Conservateur. Liberal. 
11 est juste de dire que RI. Rohmer ne s'ex- 

prime pas d'une inaniere aussi absolue que ce 
tableau paralt l'indiquer et qu'il ne ménage pas 
les précautions oratoires. Ainsi, pour I'Alle- 
wagne, il dit que e son ideal est un gouverrie- 
ment liberal (esprit), soutenu par un peuple 
conservateur (caract2~e).  u En ce qui concerne 
la France, il prétend expliquer son Iiistoire 
moderne par la classification que nous avons 
rangée avec intention sous les rubriques raides 
et tranchées du tableau. On sait que nous ne 
sommes en.aucune facon pour les opinions ex- 
tremes ou absolues; mais si nous ne les par- 
tageons pas, nous croyons utile deles consiilter. 

Nous regrettons que I'espace ne nous per- 
mette pas de reproduire la caractéristique des 
quatre partis types tellc que la presente M. Roli- 
mer: elle est ingenieuse a un haut degré, mais 
nous ne garantirions pas une exactitude par- 
faitement coniplete. Voy., du reste, les arlicles 
Absolutisme, Conservateur, Liberalisme, Ra- 
dicalisme. R l ~ u e r c ~  BLOCK. 

PARTISANS. GUERRE DE PARTISANS 
(petite guerre). En deliors des armées rkgu- 
lieres, il se forme souvent en teinps de guerre 
des corps francs (Freischaaren, gu&-illas), com- 
pagnie franche, corps de partisans, manoeu- 
vrant pl~is ou moins de coucert avec l'armke 
rkguliere, mais ayaiit une plus grande i i c r t e  

d'allure. Lorsqiie les partisans sont aiitorisés 
par leur gouvernement, ils sont en tout point 
assiniilés aux troupes ; ils sont traités en pri- 
sonniers de guerre, peuvent etre kchangés, etc. 
Lorsqu'ils ne sont pas autorisés, ils sont con- 
s ideré~ comme «parti bleuu, comrne maraudeurs 
mCme (s'ils sont peu nombreux), et l'ennemi 
n'a besoin d'avoir aucun égard pour eux. Tel 
est du moins le verdict du droit des gens, et 
en principe on doit l'approuver. Comment dis- 
tinguer des soldats d'uue bande de brigands 
qui ne demande que le pillage, si ce n'est par 
I'attache de i'autorité réguliere, et sans doute 
aussi par leur conduitel 

11 est des cas , cependant, oii le sentiment 
public sympathise avec des bandes, avec des 
corps que les autorites ou les gouvernements 
qualifient quelquefois de brigands. C'est quand 
ils se mettent en campagne pour un bien mo- 
ral, pour une idée, pour la libertk, I'indépen- 
dance, et qiie leurs mains restent pures de 
tout crirne d'assassinat, de pillage et autres 
semblables. Le sacrifice, l'abnégation, les périls 
courus pour une bonne cause auront toujours 
le privilége de faire naltre la compassion ou 
I'admiration dans tous les caurs  généreux. 

Pour une nation faible qui se  défend contre 
un envaliisseur plus puissant, la guerre de 
partisans est souvent la seule ressource. Seule- 
ment , la petite guerre ne saurait jamais &re 
qu'un moyen défensif, et seule, elle ne suffit 
pas pour vaincre. Ce n'est qu'une protestation 
qui empecherait le droit de la nation de pres- 
crire, si le droit a la liberte n'était pas impres- 
criptible de sa nature. M. B. 

PASSAGE DE TROUPES. Partant du prin- 
cipe que chacun est ruaitre chez soi, ,nous n'ad- 
mettons aucun cas dans lequel un Etat puisse 
etre forcé, en temps de paix, de permettre l e  
passage de troupes étrangeres sur son terri- 
toire. Que le passage soit fiinnocentu ou non, 
c'est au gouvernemcnt du pays a décider s'il 
I'accordera ou non. En temps de guerre le 
droit des neutres n'est pas aiissi absolu, ou 
plutdt, le droit reste intact; mais s'ils accor- 
dent a I'un des belligérants ce qu'ils refusent 
a I'autre , ils peuvent Ctre considérés comme 
ayant rompu la neutralitk et en subir les con- 
séquences. C'est ce que lesgouvernements des 
pays neutres doivent considérer avant de pren- 
dre une décision. 

Eii temps de paix, certains pays concluent 
quelquefois des traités pour le passage des 
troupes, on détermine la route d'etapes et fixe 
tous les détails du passage; mais il est prudent 
de prbvoir la guerre et de prendre des dispo- 
sitions spéciales pour ce cas. 

La neutralité n'interdit que le passage de 
troupes armées, mais elle ne defend pas d'ad- 
mettre des rkfugiés mCme nombreux , mCme 
formant un corps. Seulement dans ce cas, ils 
doivent etre desarmes et internes loin du tliéb 
tre de la guerre. M. B. 

PASSE-PORT. S i l  est un droit naturel, c'est 
assurcment le droit d'aller et de venir. Cepcn- 
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dant la Iégislation de presquo tous les pags 
contient des dispositions qui soumettent ce 
droit a la formalite dn passe-port. 

Selon la doctrine des gouveinements, le  
passe-port a pour objet de faciliter la libre cir- 
culation, et  d'assurer aide et protection aux 
voyageurs: dans l'opinion de  ces derniers , l e  
passe-port est au contraire une gene, un  em- 
barras, et  de plus un  irnp6t; car on n e  í'obtient 
qu'a la suite de démarches plus ou moins com- 
pliquées, moyennant le  payement d'une taxe 
plus ou moins onéreuse, et seulement pour 
une période d'ordinaire asscz courte, a l'expi- 
ration de laquelle il faut sollicitcr et payer un 
nouveau passe-port. 

Nous n'avons point a entrer ici dans les dé- 
tails de cette législation spéciale; qu'il nous 
siiffise de rappeler que presque partout le re- 
gime des passe-ports a pris naissance aux kpo- 
aues de revolutions et  de troubles ~olitiaues. En 
fraiice, notamment,il date, quant ses ;lisPosi- 
tions genérales, delapériode révolntionnaire de 
1793. La Convention voulait tout a la fois ar- 
reter le  mouvement de l'emigration et  emp6- 
cher le retoiir des emigres qui avaient déja 
franchi les frontihres. Elle confisqua donc la 
liberte de circulation qui avait été prociamée 
en 1789, et  inscrite dans la Constitution de 
1791 ; elle mit tous les citoyens, ainsi que les 
étrangers, en état de surveillance et elle em- 
ployale passe-port comme un instrument de 
police. Ce régime, Btabli par une longiie série 
de décrets, nc devait &re que provisoire. 11 a 
Bté conserve, sinon applique avec une égale 
rigueur, par les digérents gouvernements qui 
s e  sont succedB depuis le  commencement de 
ce sikcle. - 

Ce n'est dono pas pour faciliterla circulation 
des voyageurs queles passe-ports ontétéinsti- 
tués. Les gouvernements qui expriment cette 
pretention sont contredits par l'histoire. En 
réalité, c'est pour atteindre plus shrement cer- 
taines catégories de personnes réputées dan- 
gereuses ou seulement suspectes, que l'on a 
eii recours a un procédé qui gene la liberté de 
tous les citoyens. Puis, est apparu un intéret 
&cal. Comment supposer qu'un gouvernement 
abandonne volontiers une législation qui lui 
procure en mi?me temps une arme et un impOt l 
Voila pourquoi le regime des passe-ports a sur- 
vécu aux circonstances exceptionnelles sous 
l'empire desquelles il est ni?. Mais, il n'en faut 
pas moins déclarer nettement que, meme avec 
les tempéraments que la force des choses y a 
s~~cccssivement apportés, i l  est contraire a 
tous les principes comme aux intérets les plus 
sérieiix des citoyens. 

Lorsque les communications étaient difficiles 
et  que les relationsinternationales se  trouvaient 
naturellement tres-restreintes, par suite de  la 
longueur et de la chertk des voyages, les em- 
barras et  les pertes de temps occasionnés par 
la formalite des passe-ports pouvaient ne point 
paraftre intolérables. Mais aujourd'hui, avec les 
chemins de fer, avec les paquebots, avec l'ac- 
tivité de la circulation intérieure et extérieure, 
I'obligation de se procurer un passe-port et de 

le fairc viser est tout ii fait inadmissible, i ce 
point que, dans la pratique, beaucoup de voya- 
geurs prennent le parti de s'en affranchir et 
que les gouvernements ont compris la néces- 
sité de s e  montrer plus oumoins tolerants. Cette 
tolérance ne sufIit pas. Le voyageur imprudent 
ou trop conflant qui n'est point en mesure 
d'exhiber un passe-port en rhgle, demeure ex- 
pose a s e  voir arreté sur son propre territoire, 
ou repousse des frontieres d'une nation amie. 
Certes, si ce risque n'cxistait pas, aucun peu- 
ple, aucun législateur ne songerait aujourd'hui 
a l'inveuter. 

Que1 in tér6t reclame ou recommande le main- 
tien du régime actuel dcs passe-porls? 

Est-ce l'intér6t politique? - Bien au con- 
traire. Tout ce aui facilile les ramorts entre 
les habitants d'uñ meme pays ou ies relations 
internationales est d'accord avec 1es.sentiments 
de paix et  d'union ct avec les besoins d'k- 
changes commerciaux, par lesquels se  deve- 
loppe la prospérite des Etak. Qu'il siirvienne 
une période de révolution ou de guerre: I'ex- 
pédient des rcstrictions momentanees pourra 
toujours etre invoqué en temps utile. On nc 
saurait veritablement jnstifier un dommage per- 
manent par la nkcessité de pourvoir a une si- 
tuation transitoire. Le remede ainsi appliqué 
serait pire que le mal. 

Est-ce I'iotéret de la police judiciaire? - 
Les chemins de fer ouvrent aujourd'hui aux 
criminels et aux délinqumts des moyens d'e- 
vasion, contre lesquels les reglements sur 
les passe-ports semblent devoir etre peu eni- 
caces. Quoi qu'il en soit, lors mkme que les 
passe-ports conserveraient a cet egard l'u- 
tilité qu'ils pouvaient avoir autrefois , com- 
prend- on que, pour arreter plus facilement 
quelques malfaiteurs, la police s'avise d'en- 
traver, au détriment de tant d'autres intérets, 
l'immense mouvement de la circulation gené- 
rale ? 

Est-ce I'intbrbt du nsc? - Cet intéret, les 
gouvernementsne l'avouent pas. Rous soiipqon- 
nons pourtant qu'ils le  prennent en grande 
considération, parce qu'ils payent une partie 
de lcurs depenses consulaires avec le produit 
du visa des passe-ports. C'est un mauvais ar- 
gument. L'augmentation du nombre des voya- 
geurs et le mouvement d'affaires qui en serait 
la conséquence, procureraient assurément aux 
budgets une somme supérieure a celle que 
l'on retire de la dklivrance des passe-ports et 
de l'apposition des visas. 

Est-il besoin de consulter, eníln, l'intéret 
des voyageurs, c'est-a-dire de tout le monde? - C'est la l'intéret dominant, et  l'on peut dire, 
sans démonstration, qu'il se  pronouce de la 
faqon la plus Bnergique pour la suppression 
complete des formalités multiplikes qui com- 
pliquent le  régime des passe-ports. 

On comprend qu'il soit avantageux pour le 
voyagenr de posskder une piece authentique 
qui atteste son identite; on peut concevoir un 
systeme qui re~placera i t  par une carte facnl- 
tative d'identitk, délivrée moyennant un prix 
minime, le passe-port et  les visas obligatoires 
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qui, directement et indirectement, sont trop 
coiiteux. 11 appartient aux gouvernements de 
se concerter a ce sujet. Nous répktons, en ter- 
minant, que le régime despasse-ports, te1 qu'il 
existe encore aujourd'hui, est une gene, et 
non iineprotection,pour la circulation, et qu'en 
aucun cas , dans la transformalion qu'il subira 
nécessairement, le titre de voyage nc doit etre 
considere comrne un elément d'imp0t. 

C. LAVOLLCE. 

PASSIONS POLITIQUES. Les actes de 
l'liomme subissent, dans une inégale mesure, 
i'iniluence de la raison et des sentiments. Ils 
sont rarement déterminés uniquement par I'une 
ou par I'autre, il y a eoncours d'influences 
et souvent la combinaison est si intime, qu'il 
est dificile de savoir laquelle des deux I'em- 
porte. 11 est toutefois aisé de distinguer la na- 
ture de ces deux influences: le sentiment agit 
comme force d'impulsion, la raison comme 
force modératrice; le premier représente la 
voile ou la vapeur, I'autre le gouvernail. 

La force d'impulsion a des degrés divers 
d'intensité. C'est aux degrés les plus faibles 
qu'on a réservé le mot sentiment, tandis qu'on 
désigne les plus forts par le mot passion. 
Une passion, c'est un sentiment ardent, éner- 
gique, porté a une puissance élevée. 

La raison se comporte avec lapassion comme 
avec le sentiment; elle tend A la regler, a la 
diriger, a la modérer, mais on le comprend, 
avec un succes nioindre. II y a 18 toute une 
serie de nuances, depuis I'indiffkrence ou la 
raison est tout, jusqu'a I'exaltation, ou elle 
n'est rien. 

Comme il y a un grand nombre de senti- 
ments, les passions sont nombrcuses; nous 
n'avons pas a les énumerer, mais il importe 
de constater qu'il y en a de bonnes et demau- 
vaises. On peut vouloir le bien avec autant 
d'ardeur, d'énergie, de persevérance que le 
mal. 11 est meme probable que les passions 
généreuses ont une intensité plus grande que 
les passions subvenives, car la conscience de 
vouloir le bien doit puissamment aidcr a faire 
taire les conseils de modératiou donnbs par 
la raison. De plus, ce sont les passions génk- 
reuses, qui presqiie seules peuvent exalter 
I'liomme jusqu'aii supreme sacrifice. 

L'homnie ~ivant  en socibté a des sentirnents 
qui se rapportent a des individus, et d'autres 
qui se rapportent a la cliose publique; de la 
des passions privées et des passions politiques. 
Ces dernieres seules sont de notre ressort; 
nous ferons autant que possible abstraction des 
autres. 

Nous demanderons avant tout: les passions 
politiques appartiennent-elles a la eatéaorie 
des bonues óii des mauvsises passions? kous 
n'liésiterions pas dans notre réponse, si l'on 
pouvait toujours séparer nettement et claire- 
ment les passions privées des passions pu- 

l. 11 oouvlent d'ajouter que le regime es passe- 
ports n'a existB ni en Aiigleterre, n i  aux dtats-Unis. 
et que la plupart des États de l9Europe tendent B 
l'abolir. M. B. 

bliqiies. Cette séparation est difiicile; d'une 
part, parce que les différents sentiments de 
l'homme se confondent et s'encbevetrent tres- 
souvent; et de l'autre, parce que l'hypocrisie 
sait quelquefois prendre I'apparence de la con- 
viction. Mais ces reserves faites, nous dirons 
que si les passions privbes sont les unes 
bonnes, les autres mauvaises, les passions 
vraiment politiques sont toutes généreuses. 

Qu'on ne se hite pas de juger notre pensée; 
. nous n'en avons encore énoncé qu'une partie. 

Les passions politiques sont généreuses; car 
elles ont pour but le bien de tous. Leur meilleur 
critérium est precisément le désintéressement 
de l'individu, et mieux encore, son ardeur au 
sacrifice. Le saeritice est meme quelquefois 
i'unique moyen de reconnaltre la sincérité de 
la passion. Ne nous arretons pas aux degrés. 
L'un offrira une partie de sa fortune, I'autre sa 
fortune entihre; d'autres encore leur vie et 
celle de leurs proches; mais une passion sans 
sacritlce est un feu sans chaleur. Arrikre done 
ceux qui déclament a tout propos sur le pa- 
triotisme, la libertk, I'égalité, la fraternité, la 
monarcliie, la republique, le progres ou sur 
te1 autre but politique, sans avoir employk au- 
cun des moyens que la loi met a leur disposi- 
tion. Qu'ils le sachent, c'est par ses ktats de 
service qu'on distingue le charlatan politique 
du vrai citoyeu. Nulle obligation morale ne nous 
oblige de feindrc des passions politiques; mais 
lorsqu'on arbore un drapeau, il faut au besoin 
le savoir arroser de son sung, et a plus forte 
raison savoir le porter haut, déployé, malgrh 
le vent de i'adversité. 

Nous nesommes certes pas obligés de feindre 
une passion, pas meme de la ressentir réelle- 
ment. Dans le cours ordinaire des choses le 
simple sentiment suffit, et peut-&re est-il tou- 
jours préférable aux passions. Nous disons 
peut-&re, car il y a des eas oh la passion de- 
vient sublime de sacriflce, d'abnégation, oh 
elle assure le succes. Mais hors de ces cas ex- 
ceptionnels, le sentiment produit tous les ré- 
sultats qu'on demande a tort a la passion. Le 
sacrifice lui-meme n'est pas l'apanage exclusif 
de la passion, le devoir peut y conduire égale- 
ment. N'est-ee pas le devoir qui fait mourir 
par ceiitaines de mille les jeunes gens que la 
conscription appelle sous les drapeauxl 

Et ponrquoi préférons-nous le sentiment? 
C'est qu'il laisse une part d'influence a la rai- 
son. Nous avons qualifié de généreuses, de 
désiut6ressées les passions politiques sinceres, 
mais nous nous sommes bien gard6 de les dire 
éclairées. Une passion éclairée? Ce serait l'a- 
veugle qui voit, le sourd qui entend. C'est que 
la passion est un cheval emporte: ses ceill6res 
lui cachent le monde des deux cdtés, il n'obbit 
pas a la bride, il ne voit rien, et souvent il va 
se briser la tete au premier obstacle qu'il ren- 
contre siir son cliemin. Qu'est-ce qui empeche 
la passion de faire fausse route, puisqu'elle 
n'obéit pas a la raison? Qu'est-ce qui 11emp8che 
de se porter A I'extreme? Or, si les extrémes 
se touchent, cela n'indiqrie-t-ilpas que les deux 
extrtincs sont égalemeiit dans le fiiux? 
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Ainsi donc, Ics élans les plus génbreux par 
leur désintéressement et leurs aspiralions peu- 
vent mauqiicr le but assigné a nos efforts par 
la raison, par le devoir, par le vrai intbret gé- 
néral. De plus, le mCmc aveuglement qui lui 
cache l e  but obscurcit le sens moral de l'liomme 
passionné. Pour lui la fin justilie presque tou- 
jours le moycn. Souvent l'aveuglement va s i  
loin qu'il commet de bonne foi des actes de 
mauvaise foi. Comment, en outre, lui serait-il 
possible d'etre liberal, le fanatique est-il ja- 
mais tolérant? 

En résumé, n'excitons jamais les passions; 
déílons-nous-en meme. 11 en viendra toujours 
assez pour les besoins de i'humanité. EUes di- 
minueront au fur et  a mesure que la civilisa- 
tion progresscra; car i'ignorance est favorable 
a foute une série de passions, pour la plupart 
subversi~es;  la culture intellectuelie, au con- 
traire, développe nos meilleurs sentiments, 
ceux dont l'exaltation est le moins susceptible 
de produire un danger social. 

~IAURICE BLOCK. 

PATENTES. Tiirgot avait emancipé i'indus- 
trie en supprimant les corporations. On revint 
aprhs lui sur  cctte oeuvre de liberté, mais ce 
n e  fut heureusement pas pour longtcmps. L'un 
des premiers actesdela Révolution fut d'anean- 
tir les maltrises et  les jurandes, e t  la loi des 
2-17 mars 1791 permit a quiconque le voudrait, 
d'exercer la profession de son choix a la seule 
condilion de s e  pourvoir d'unc 11 patente ». 
C'était une manikre d'atteindre la richesse mo- 
biliere sans gdner i'industrie. La taxe était 
fixée en raison progressive du prix du loyer 
payé par le patentable. 

Rien n'est plus délicat a établir qu'un impbt 
qiii greve des valeurs mobiles et qui les atteint 
dans la main de celui qui ne  les possede reel- 
lement pas, puisqu'il n e  les cree ou ne  les 
réunit que pour les vendre. La Convention fut 
d'avis, en  1793, que cette taxe des patentes 
faisait double emploi avec I'impdt mobilier; 
mais des le 4 thermidor d e  I'an 111 on la voit 
reparaitre, d'abord pour n e  charger que quel- 
ques professions, et, a partir de la loi du 6 friic- 
tidor an IV, pour les charger toutes. Onne tenait 
plus compte du prix des loyers, pour bien dis- 
tinguer le nouvel impdt de celui avec lequel 
on I'avait confondu, et on prenait pour base de  
la tauation, d'unc part, la population de  la villc 
ou le commerce devait s'exercer, et d'autre 
part, une serie de classes de professions rede- 
vables, suivant leur groupe, d'une somme dif- 
ferente qui pouvait n'etre que de  23 fr. et  pou- 
vait s'élever jusqu'a 1,500fr.Leprixdespatentes 
genérales était de 4,000 fr. Muni d'une de ces 
patentes genérales, on poiivait exercer, sans 
limite, toute espkce de  commerces et  d'indiis- 
tries. 

Jusqu'alors on avait considére le patentable 
comme une sortc d'oficier public qui payait 
d'avance au  Trésor un  imp6t établi sur  des 
objets de  consommation genérale et qui devait 
s e  faire rembourser au moment des ventcs. 
Lrirsqu'en I'an IV on essaya de  fondre en unc 

meme taxe le droit proportionnel aux loyers de 
1791 et les droils fixés en l'an 111, d'apres la 
population et la nature des commerces ou des 
industries, le Iégislateur reconnut qu'il ne 
cherchait qu'un moyen de taxer les capitaux 
employés dans i'industrie, comme I'était déjii 
la richesse fonciere. Cclle-ci payait alors envi- 
ron 250 millions; on décida que I'imp6t des 
patentcs devait produire le douzikme dc cettc 
somme et on flt du loyer le signe indicatif dc 
la quantitk des capitaux employés par le con- 
tribuiible. Toutcs les lois et dispositions ant6- 
rieures furcnt, le le' brumaire de I'an VIl, 
refondues en une seule loi qui est restée en 
vigueur pendant pres d'un demi-siecle. Mais 
cornmc en un demi-siCcle de grands change- 
ments s e  sont opérés dans la distribution des 
divers Cléments de la richesse puhlique et que 
l'industric et Ic commerce ont considérablemerit 
accru leur importance, il a bien fallu reconsti- 
tuer l'impdt. La loi du25 avril 1844 y a pourvu, 
et cette loi ellc-meme a été modifiée dans 
quclques-unes dc ses dispositions par les lois 
du 18 mars 1850, du 10 juin 1853, du 4 juin 
1858, du 2G juillct 1860 et par la loi de finances 
de 1863. 

Dans l'intervalle de temps qui sépare la loi 
générale de I'an VI1 de la 1oi genérale de 1844, 
on avait eu souvcnt a remarqiier que la lbgis- 
lation de cette partie du revenu direct de  l'htat 
manquait de précision sur plusiciirs points et 
n'établissait pas exactement, entre les divers 
degrés de  patentables, cettc légalité propor- 
tionnelle qu'on avait essayé d'atteindre. On 
était aussi fort embarrassé pour distribuer ad- 
ministrativement dans les classes fixées toutes 
les industries qui ne  cessaient de  naltre, et on 
I'était m6me pour appliquer le tarif dans les 
cas les mieux prévus. La jurisprudence des 
conseils de préfccture en était dcvenue tout a 
fait incertaine et n'avait pour s e  guider que 
des decisions ministériellcs qui n'offraient pas 
un caractere sufisant d'immuablc cgalité. Le 
Iégislateur a voulu, tout a la fois, mieux asseoir 
i'impdt, le modérer, le dkgrever, et faciliter 
au contribuable les moyens de le payer, comme 
aussi de s'inscrire en réclamation contre des 
erreurs de  taxe. Les industrics ont &té en effet 
réparties d'apres une classification meilleure. 
Pour le droit fixe et l'établissement de la taxe 
proportionnelle, on a diminui: autant que pos- 
sible les chances d'erreurs en les placant sous 
la responsabiliti: immédiate du préposé des fi- 
nances, sous le controle du maire et du préfet 
et  enfin sous la juridiction supkrieure du con- 
scil d'Etat. Un article de la loi prescrit de sou- 
mettre tous les cinq ans a la sanction des 
Cliambres des tableaux contenant la nomencla- 
ture des commerces et industries et  professions 
classées par voic d'assimilation depuis trois 
années aumoins. Le plus récent de ces tableaux 
est celui qui est annex6 a la loi réglant le bud- 
get de 1864. 

Les modiflcations introduites, depuis 1844, 
dans les dispositions de  la loi d'ensemble 0nt 
eu  pour but de sorilager les professions les 
moins favorisécs des dcrniSres classcs , en 
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abaissant au demi-droit, en faveur des plus 
pauvres, la taxe acquittee par les industriels 
places dans dc meilleures conditions, d'exemp- 
ter meme absoliiment de l'impdt de patentes 
les petits fabricants dont l'outillage était le 
pliis Iiumble, sans leur dter le  droit (c'est la 
l'objet de la derniere modification) de mettre 
une enseigne sur la porte de la maison ou ils 
demeurent. Pour compenser la perte que ces 
adoucissements dureut faire subir au Trésor, 
on a ,  en 1850, assujetti a l'impdt les olliciers 
ministeriels et lcs professions liberales exemp- 
tes jusqu'alors. 

En resumé, I'imp6t atteint tout individu, 
Fran~ais ou etranger, qui exerce une profes- 
sion, une industrie ou un commerce que la loi 
n'a Das s~bcialement exempté. Les exemDtions 
regardeni les fonctionnair&, les empioyEs des 
administrations publiques, les cultivateurs, les 
associés en commandite , les caisses d'épargne, 
les assurances mutuelles et  autres Ctablisse- 
ments d'utilité publique du meme genre, les 
employés, gagistcs et  ouvricrs salariés, cer- 
taines catégories de marchands ambulants , les 
plus chétives des industries ílxes et les gardes- 
maladcs. 

Presque dans tous les cas,la patente se com- 
pose d'un droit lixe et  d'un droit proportionncl 
qui ont pour base, I'un, le cliiffre de la popii- 
lation et la nature de I'industde, et l'autre, la 
valeur locative de l'liabitation personnelle et  de 
l'atelier ou du magasin. Le droit iixe s'ktablit 
de trois manieres differentes : d'aprCs un tarif 
général qui s'applique au plus grand nombre 
des professions divisécs cn huit classes, et  qui 
varie de 2 a 300 fr.; d'aprCs un tarif excep- 
tionnel qui s'applique a un petit nombre de 
professions, comme cellc de banquier ou 'd'a- 
gent de change et qui variede 10 fr. a 1,000fr.; 
d'apres un tarif special poiir les industries dont 
I'importance ne  dépend pas du lieu ou leurs 
usincs sont situées et qui se  determine par le 
nombre des ouvriers, des métiers et des divers 
appareils de fabrication. Le droit fixe est im- 
posé sur tous les patentables, sauf sur ceux 
qui exercent des professions libérales et  qui , 
taxhs les deiniers,ne l'ont pu &re qu'au moyen 
de la taxe proportionnelle aux loyers. Cette 
taxe est gkneralement du vingtieme; nkanmoins 
elle ne s'klCve pas toiijours a ce taux et ne  
porte pas non plus toujours ensemble sur le 
loyer de i'habitation et sur le loyer de i'usine 
ou du magasin. Mais ce n'est pas ici, c'est dans 
les traites gknéraux ( e t  nous citerons volon- 
tiers le Dictionnaire de l'ddministralionfran- 
faise, de Y .  RIaurice Block, le Traitd des im- 
f l t s ,  de M .  Parieu, le Traité des contm'butions 
directes, de M .  C .  Fournier, et le Manuel des im- 
pdts, de M. Vignes), c'est surtout dans le texte 
des lois spkciales que I'on doit chercher le de- 
tail de l'application de I'impbt des patentes. 

La contribution est due pour l'annbe entihre 
par tous les individus qui, au mois de janvier, 
exercent une profession quelconque, mais la 
fiscalite ne  va pas,comme pour la contribution 
personnelle e l  mobiliere, jusqu' Avouloir toucher 
la tage, meme apres le déces du contribuable. 

C'est pour une somme de 57,362,400 fr. que 
la contribution des patentes figure au budget 
de l'année 1864. Le avingtihme d'industrici) 
qui autrefois représentait l'impdt des patentes 
ne  rapportait en 1786 que 1,158,400 livres. 11 
est vrai qu'une partie assez considérable de 
la France, les pays d'Etats, n e  le payait point. 
En 1791, le nombre des patentés était de 
659,712 et le produit de l'impbt restait bien 
au-dessous des 20 millions auxquels on l'avait 
evalué; en 1822, on comptait 955,000 patentes 
payant en principal 19,782,524 fr.; en 1829, 
alors que la population totale de laFrance était 
de 31,858,394 habitants, l'imp6t était payé par 
1,101,190 personnes et  rapportait environ 
22 millions. 11 y avait 285,690 patentés dans 
les villes d'au moins 5,000 ames, peuplées en- 
semble de 5,085,675 babitants, et 815,500 dans 
les communcs d'une population moindre. En 
1830 on compte 1,163,255 cotes; 1,511,104 en 
1844, avant la loi nouvelle; 1,352,930 en 1845; 
1,437,437 en 1850; 1,733,852 en 1852 e t  
1,637,823 seulement I'année suivante, apres 
qu'on a exempté de la taxe un certain nom- 
bre de petits fabricants. Le produit etait de 
24,314,770 fr. en 1833; de 36,310,702 fr. cn 
1848; de 41,843,240fr. en 1854et de52,720,000 
fr. en 1862. 11 a crii dc 4 millions et demi de- 
puis deux ans. On a calcule que dans ces der- 
niers temps l'accroissement est d'environ 
1,500,000 fr. cliaque annee: prcuve evidente 
de l'extension que continuent a prendie le com- 
merce et l'industrie et  signe toujours manifeste 
du mouvement qui peuple les cités aux dépens 
des campagnes. L'imput des patentes est e n  
effet établi de facon a servir de mesure au dé- 
veloppement de la ricliesse industrielle et  
commerciale de .notre pays. Sous le premier 
Empire il ne cessait de diminuer. 

Voici comment se rbpartit I'impdt en taxes 
fixes et  en taxes proportionnelles au loyer et  a 
la population. Les premieres ont rapportk en  
1858 24,171,046 fr. et les secondes 23,452,659. 
En 1859 I'ordre est dillerent : les taxes fixes 
rapportent 25,005,358 fr. e t  les taxes propor- 
tionnelles 24,372,012 fr. 

La dénomination de ~(droits fixesn, donnCe 
aus  droits qui ne sont pas proportionnels, n'est 
pas tres-exacte, car ccs droits sont, en rkaiité, 
variables; et il a Cté meme proposé, en 1858, 
de les rendre tout a fait proportionnels en sup- 
primant le maximum de chaque tarif. On n'a, 
du reste, pas méaagé les critiques a l'impbt 
des patentes, mais les uns le trouvent trop 
dur et les autres voudraient qu'il rendit da- 
vantage, ou du moins qu'il fiit l'expression 
plus exacte du revenu acquis dans le com- 
mcrce et l'industrie, et  que meme il fiit pos- 
sible de l'élever ou de I'abaisser suivant I'im- 
portance réelle des affaires faites et  la valeur , 

di1 bbnélice réalise. Ce serait la en effet une 
pratiqiie de  justice, mais il n'y aurait, pour 
ainsi dire, plus d'imp6t spécial des patentes 
et  ron appliquerait ainsi purement e t  sim- 
plement l'une des formes de l'impdt du re- 
venu auquel la France a tant de peine a s'ha- 
bituer. Rous n e  scrions pas i.loigné, pour notre 
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part, d'encourager les recherches e t  les expé- 
riences qui mettraient la taxe de  la patente 
mieux en rapport avec l e  gain réel du négo- 
ciant. Quoiqu'on ait introduit peu a peu dans 
la loi le plus de  précautions possible poiir 
éviter I'injustice et l'inégalitk, il est  certain 
que trop sousent un meme impbt frappe des 
commerces bien inbgalement lucratifs, quoique 
opérks dans les conditions d'une égalité appa- 
rente. Cela s e  voit surtout dans une tres-grande 
ville, comme Paris. Mais quelle est la loi, sur- 
tout en matiere de finances, qui soit a l'abri 
de  toute critique? 11 n'est pas, du reste, impos- 
sible d'amkliorer sans cesse et, en effet, depuis 
1844, des améliorations ont étk faites. Sans 
doute quelques théoriciens rigoristes , M. du 
Puynode par exemple, peuvent prétendre qu'il 
y a de l'injustice a dkgrever en bas et a laisser 
enhaut  toute la charge, mais c'est peut-etre 
par ce procédk qu'on a rétabli la proportion- 
nalité. 

Avant 1858, les formules des patentes étaient 
soumises a un droit de timbre, qui rapportait 
environ 1,800,000 fr.; on I'a remplaci: par qua- 
t re  centimes additionnels d'un produit 6quiva- 
lent. En 1857, on ne comptait, dans toute la 
France, que 270 contribuables payant 2,500fr. 
de patente, en principal et en ccntimes addi- 
tionnels, et  cela, y compris la Bauque qui 
paye 10,000 fr., et  les chemins de  fer. 

Les fc licences » (voy. ce mot) des marchands 
et  débitants de boissons, et de quelques a~itres 
industries n e  sout en  réalité qu'un supplément 
des patentes, qui rapporte pres de  5 miilions. 
11 y aurait lieu, pour la logiqiie et la simpli- 
cite meme de la perception, de placer ceux qiii 
y sont asujettis, dans une classe particuliere 
de patentables et de n e  leur imposer qii'une 
seule redevance. 

L'industrie des mines dont les revenus sont 
en partie mobiliers, n'est pas taxée d'apres la 
mkthode approximative du systeme des pa- 
tentes, mais d'apres la base de I'impbt sur le 
revenu; elle paye 10 fr. de redevance fixe par 
kilomhtre carré, et  5 p. 100, au plus, de son 
produit net. Le Trésor en tire ainsi environ 
1,200,000 fr. 

11 existe dans presque tous les pays decom- 
merce et d'industrie un imp6t analogue a notre 
taxe des patentes. En Autriclie, ou toutes les 
marchandises indigenes ktaicnt autrefois sou- 
mises a un droit de timbre, on l'a remplacé 
par un impdt sur les mktiers et  professions, 
Gewerbsteuer; il differe du iibtre par son as- 
siette qui, notamment, n e  tient pas compte 
des loyers, et qui recourt a la subdivision des 
classes en catbgories et en degrés multiples. 
L'administrations'en trouve investie d'une sorte 
d'autoritk inquisitoriale qui serait chez nous 
tr6.s-contredite; mais il faut dire que I'Autriclie 
est un  des pays qui comprennent l'imp6t du 
revenu. C'est m6me au mogen de  cet impdtque 
sont atteintes bien des professions, que ni  la 
Gcwerbsteuer, ni notre t a l e  des patentes n'at- 
teignent. En Prusse, l'impbt est a la fois une 
tase de quotité relativement aux communes 
et une ta le  de réparlition par rapport aux con- 

tribiiables. Dans le grand-duchk de Bade, la 
taxe est assise en partie sur le produit du tra- 
vail du patron e t  des ouvriers qu'il empioie. et  
en  partie sur le capital dont il dispose. C'est a 
peu pr6s la meme chose dans le Wiirtemberg, 
ou les traitements eux-memes sont imposés. 
La taxe bavaroise s e  rapproche de la nbtre; 
car elle s e  compose d'un droit normal et  d'un 
droit proportionncl: l e  droit normal n'atteint 
que la spécialité et  noii pas l'importance plus 
ou moins grande de I'industrie ; et le droit pro- 
portionnel n'est pas bas@ sur le loycr, mais sur 
l e  nombre des auxiliaires et I'étendue des 
moyens industriels. Dans le Hanovre on ne  
peut considérer l'impdt que conime iin sup- 
plément a la taxe despersonnes.Laloi saxonne, 
la plus minutieuse de  toiites , frappe jus- 
qu'au salaire des nourrices. En Hollande, on 
a mélangé les deux systkmes de la France et 
de l'Allemagne; l'ltalie e t  l'Espagne nous ont 
imités lidelement. Le Portugal taxe le revenu 
industriel et  manufacturier et  ne  se dispense 
pos de former des classes et des catégories. 
Nous n'avons pas parler de 1'Anglcterre, puis- 
que chez elle le revenu de i'industrie ou du 
commerce n'est pas dislingué de la masse des 
revenus mobiliers soumis a i'income-tox. (Voy. 
Grande-Bretagne e t  Revenu.) 

PAUL BOITEAU. 

PATRICIEN. Tout Romain dont les anc&lres 
avaient toujours été libres, etait patricien'. 11 
est donc dificile de croire ce que disaient les 
anciens Romains , que les patriciens etaient 
seulement les descendants des peres ou séna- 
teurs institués par Rornulus. On appelait peres 
les patrons de l'Etat, et patriciens les patrons 
des clienteles particuli8rcs, formees d'affrau- 
chis et de plébéiens dont la majeure partie 
descendaient probablement d'affranühis. 

Tant que les comices s e  réunirent unique- 
ment par ciiries , les patriciens composaient 
seuls la cite romainc. L'institution des comices 
par centuries donna aux plkbéiens des droits 
politiqiies, et les patricicns ne  fiirent pliis que 
l e  premier ordre de  I'Etot. Quand la douceur 
des lois eut aboli l'iuterdiction de mariage en- 
tre les deux ordres et onvert aux pléhéiens 
i'acces des grandes magistratures , les patri- 
ciens ne  furent plus qu'une aristocratie de nais- 
sance, en possession de privilkges sacerdo- 
taux. 

La noblesse s'ktablit bien plus tard, vers la 
fin de la Répiibliquc. Elle se composait de plé- 
béiens dont les ancetres avaient occupé les 
grandes magistratures , et des principaux che- 
valicrs , hommes de finance. Le patriciat, comme 
la noblesse, était héréditaire. On devenait en 
oulre patricien, dans l'origine , par une loi des 
curies, sur  la proposition des rois; dans Ia 
suite, par une loi des centuries, sur la pro- 
position des consuls. Les empereurs fircnt éga- 
lement des patriciens. 

Quant aux patriciens nommés par Constantin 

1. Voy. Michclct. Hiatoiro romafne, d'aprbs Vico, 
Niebuhr, de Beaufort. 
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et ses successeurs, les modernes les appellent 
patrices, sans doute pour distinguer ce nou- 
veau patriciat de celui de  la république et du  
haut Empire. Le titre de patrice était une dis- 
tinction personnelle, non hkréditaire. 

Aux douzieme et treizieme siécles et plus 
tard encore, dans quelques grandes villes de  
I'bllemagne et  de la Suisse, il y a eu des fa- 
milles patriciennes, aiixquelles la plupart des 
fonctions municipales étaient réservées. 

J. DE B. 

PATRIE. Vers le milieu du sikcle dernier, un 
spirituel abbé, philosoplie humoriste, I'abbb 
Coyer, s'écriait dans un de ses acces de pétu- 
lance: « Qu'est-ce que le motpatrie avait debas 
ou de dur pour le retrancher de  la langue? On 
ne I'entend pl~is ,  ou presque plus, ni  dans les 
campsgnes, ni dans les villes, encore moins i 
la cour. Les vieillards l'ont oublié, les enfants 
ne I'ont jamais appris. Je le clierche dans cette 
foule d'écrivains qui nous instruisent de ce que 
noiis savons deja, et  je n e  le trouve que dans 
un trks-petit nombre de pliilosoplies. Un galant 
Iiomme n e  i'écrira pas. Ce serait bien pis s'il 
le prononqait. J'interroge ce citoyen qui marche 
toujoursarme: u Que1 estvotre emploiY- Je sers 
le coi, me dit-il. - Pourquoi pas la patrie? - 
Le roi lui-meme est fait pour la servir. Je parle 
gaulois, tres-gaulois. 11 Notre abbe se demande 
ensuite vers que1 temps ce mot gaulois est 
tomlib dans un te1 discrédit. N C'est, dit-il, sous 
le ministere di1 cardinal de Richelieu. n u Col- 
bert, ajoute-t-il, etait bien fait pour le rktablir, 
mais il se méprit: il crut que royaunte etpatrie 
signifiaient la memc c1iose.n A ce  trait ingé- 
nieux et  profond reconnaissez I'abbé Coyer, 
disciple avoué de Montesquieu, quoiqiie jésuite; 
républicain passiounb, quoique précepteur du 
prince de Turenne. On entrafnait les esprits vers 
une révolution en leiir tenant ces discours-la. 

Quand cette révolutioii, si longtemps prkpa- 
rée, fut enfin accomplie, le mot patrie rede- 
virit populaire. 11 sufit i quelques Iion~mes in- 
vestis d'un pouvoir equivoque de I'écrire sur  
un drapeau, et d'étaler ce drapeaii sous les 
yeux de la multitude pour faire sortir de terre 
quatone armiies; et ces quatorze armées de  
soldats improvisés battirent, culbuterent au 
premier choc les mcilleures troupes dc 1'Eu- 
rope, les plus valides, les mieux exercées, les 
plus dignes de la confiance des rois. On crut au 
prodige. L'irrésistible elan de cette jeunesse, 
I'amour sacre' de la patrie I'avait produit. 

Mais il arriva qu'apres avoir si vaiilamment 
~ u r a é  le sol de la ~ a t r i e  des troupes étranakres. 
Ct jistement puni quelques-uns'des chef: de  la 
conspiration ourdie corilre la liberte francaise. 
nos -conscrits, devenus véterans, oublierent 
la patrie pour songer a la gloire. A d'éclatants 
siicces succCderent alors de lamentables re- 
vers. Faut-il, toiitefois, les accuser seuls de  ces 
désastres? Avant les entreprises faites a la re- 
clierclie de la plus vaine des gloires, que1 af- 
faissement des consciences, quel sceptique, 
que1 coupable desaveu des priiicipes en qui la 
France de 1789 avait mis toute sa foil Quand 

nos soldats furent atteints de la folie des 
triomphes militaires, nos citoyens avaient en- 
core une fois oublie le vieux mot depatrie,  ou 
n e  le prononpaient plus qu'avec un sourire de- 
daigneux. 

11 n'a gukre depuis repris faveur. On ne  dit 
plus, il est vrai, comme au temps de  I'abbé 
Coyer, qu'on sert le roi. Cette facon de parler 
a beaiicoup vieilli. On ne  sert  plus le coi, mais 
I'Etat. C'est assurément, un plus noble service , 
puisque la notion de I'Etat e t  celle de la patrie 
s e  confondent souvent. Cependant il s'en faut 
de  beaucoup que les deux termes soient sy- 
nonymes. L'insurrectiou ne  serait jamais ? l e  
plus saint des devoirs o, s i  quelquefois I'Etat 
n e  commandait pas ce que la patrie dkfend.' 

Je définis I'Etat un etie de raison, dont la 
matiere et la forme sont egalement vagues, in- 
determinées. A proprement parler je ne  connais 
1'Etat que soiis la figure des gens qiii gouver- 
nent en son nom. Je ne  lui dois done pas en 
toute circonstance une soumission absoliie. 
(Voy. Obéissance et RBsistance.) Loiiis XIV a 
pii dire : L'Btat, c'est moi 1 ,, Tout devoir sup- 
pose d'ailleurs une sanction morale. J'aime mon 
Dieu, ma famille, ma patrie, et je les dois ai- 
mer. Mais que1 genre de culte oud'amour offrir 
ason Etat? Non, pas plus en vers qu'en prose, 
1'Etat n'est cher tous les cou r s  bien nés. C'est 
assez prouver que dans la science politique, 
comme dans toute autre science, il faut s e  
mkfier de la métaphysique et  de ses &tres de  
raison. 

Quoi de plus reel, au contraire, que la patrie; 
e t  quel plus beau mot I 

L'histoire de ce mot veut etre brihvement 
racontée. Ke confirme-t-elle pas, en effet, une 
des meilleiires theses de celui qui fut le plus 
sage dcs philosoplies, parce qu'il fut le moins 
dupe des métaphysiciens? On entend bien que 
je parle d'Aristote. 

Patrie vient de pater. La famille, oti le p&re 
commande, est la plus Blémentaire des socie- 
tés. En d'autres termes, l e  premier degré de la 
vie sociale est la vie domestique. Alors. comme 
dit Homere, a propos cité par Aristote, nchacun 
a part gouverne en maltre ses fcrnmes et ses 
lilgu. Ainsi, dans les plus lointains des Ages 
dont il nous est permis d'etudier I'histoire, les 
dii patr i i  sont les pénates, les dieux du foyer 
paternel. 

Plus tard, la patrie devient la cite: a Natione 
Graius iln Barbarus, dit CicCron, pa t r ia  Athe- 
niensis aut Lacedemonius. Des intérets com- 
miins ont uni des familles diverses. Rappro- 
chees par toutes les nécessitésd'uneprotection 
miituelle, elles ont fait un pacte qui Ics rend 
solidaires. De la pour chacun des membres de 
la cite l'impérieux devoir de veiller, de com- 
battre, de mourir, s'il le faut, pour la patrie de  

1. Pour qu'on ne  s'y mirprenne pas, nous rbp6tons 
ici ce qui est dit en beauconp d'endroits daus le Dic- 
tionnaire : uous consid6rons I'insurrection comme le 
plus mauvais de toue les moyens de progrbs. On dB- 
passe toujours le but quand on emploie la violeuce. 
Or. en  dkoassant le but on tombe dans I'extreme oo- 
pos6, ctt {es extremes se touchent, comme soyllaet 
Cliarybdc.( Voy. Besistauue.) M. B. 
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tous. Or, en quoi consiste la vertu, si ce n'est 
dans l'accomplissernent scrupuleux de quelque 
deroir? La vertu du patriote d'sthenes ou de 
Rome, la voici: faire a sa propre cité l'entier 
sacriíice de soi-meme, et traiter en ennemi qui- 
conque est de la cite voisine. (Voy.Patriotisme.) 

Enfin un nouveau progres social recule en- 
core les frontieres de la patrie. Des cités ha- 
bitées par des citoyens de meme race se con- 
certent pour repousser un envahisseur venu de 
lointaines rkgions, et,. aprks un heureux emploi 
de leurs forces liguees, elles choisissent, ou 
subissent, suivant la nature des circonstances, 
un chef commun. Leur concert leur a donné la 
force: cette force leur assure la paix: dans la 
paix il se fait un Cchange quotidien de services, 
et par de mutuels emprunts de tout ce que re- 
cherche l'instinct fécond du bien-&tre et du 
progres, fruits de la terre, ceuvres de l'industrie 
humaine, usages, mceurs , lois , les différences 
s'effacent, l'unité nationale se  fonde, s'établit. 
Des lors la deíinition de Cicéron n'est plus 
exacte: patrie et nation ne dksignent plus 
deux choses diverses, mais la meme cliose di- 
versement considérbe. 

Le mot patrie est doncun mot qu'on ne pro- 
nonce guere en France que dans les grandes 
et solennelles occasions. Soit l Nous regret- 
tons toutefois que l'usage n'en soit pas plus 
frequent, non-seulement parce qu'il appartient 
au style noble, mais parce qu'il offre a l'es- 
prit de chacun un sens clair. 11 n'y a pas d'in- 
telligence si rustique qui ne comprenne par- 
faitement le mot patrie. Ccpendant ici meme 
nous avons affaire a des distinctions. Et elles 
ne sont pas tout i fait vaines. Or, si elles etaient 
vaines et fausses, il importerait beaucoup de le 
prouver, car la politique fait partie de la mo- 
rale, et une fausse notion de l'ordre moral est 
plus qu'une simple erreur. 

SelonFilmer et quelques autres docteurs, ma 
patrie est le sol, le territoire que j'habile. Mais 
c'est une definition qui révolte a la fois Salibé 
Coyer et le  chevalier de Jaucourt. n Les Grac- 
ques, les Scipions, sous la tyrannie de Caligula, 
anraient-ils, s'écrie i'abbk Coyer, regardé Rome 
comme leur patrie? JJ La protestation du che- 
valier de Jaucourt n'est pas moins vive: c~Ceux 
qui vivent sous le despotisme oriental, ou I'on 
ne connaft d'autre loi que la volonté du sou- 
verain, d'autre principe de gouvernement que 
la terreur, ou aucune fortune, aucune tete n'est 
en siiretb, ceux-la, dis-je, n'ont point de pa- 
trie. n En d'autres termes, ou n'existe pas la 
liberté politique, il y a un troupeau d'esclaves, 
il n'y a pas un peuple de citoyens, et c'est le 
privilkge des citoyens, des hommes libres, d'a- 
voir une patrie. (Voy. Patriotisme.) 

On sent bien que ces discours sont du dix- 
huitibme siecle, qu'ils precédent, qu'ils annon- 
cent une tourmente, et que ce dogmatisme est 
trop rigide pour etre sensé. 11 est vrai que la 
meme indiíférence a l'égard du sol natal se re- 
trouve dans ce fragrnent d'un vieux poete, cite 
par Ciceron: Patria est ubicumque est bene. 
Yais c'est un jeu d'esprit, et non pas une sen- 
tencemorale. Je voudrais entendre de la bouche 

d'un exile qu'il a vkcu sans aucun désir, sans 
aucun regret, sur la terre etrangere. 11 a laisse 
son pays en proie a d'execrables bandits, vio- 
lateurs de toutes les lois, dépredateurs de 
toutes les fortunes, et il a &te transporte chez 
une nation libre, heureuse de sa liberté, qui a 
prodiguC toutes les marques d'une vive sym- 
pathie asa  noble infortune. 11 estime donc cette 
natioii, il l'aime par reconnaissance, et voyant 
de loin tout ce que la sienne subit sans revolte, 
il la méprise. Ne lui maque-t-il rien? M. de 
Cliateaubriand répond pour cet exile: u C'est 
lorsque nous sommes éloignes de notre pays, 
que nous sentons surtout l'instinct qui nous y 
rattache. n 

N'est-ce qu'un instinct? Un instinct est toiit 
au moins une inspiration de la nature, dont il 
faut tenir grand compte. On se trompe donc 
quand oii avance qu'il n'y a pas de patrie pour 
l'liabitant d'un territoire gouverti& par un des- 
pote. hlais il est kvident, contre Filmer, que le 
sol n'est pas toute la patrie du citoyen qui a 
vécu dans un État libre. Celui-ci redemaude 
une part de sa patric, et non pas la moins 
clibre, alors meme qu'il foule de ses pieds le 
sol natal, si la liberte n'y regne plus. 

B. HAURÉAU. 

PATRPE [LA] (le journal).La Patrbe, qui est au- 
jourd'liui le plus ancieii des journaux du soir, 
a été fondée en 1841, le Icr novembre,par un 
ecrivain fort connu alors, ancien redacteur en 
chef de l'ancien Temps, hI. Pages (de l'driege). 
C'btait une feuille du matin, que so11 programme 
eloignait 5 la fois des journaux de I'opposition 
et des journaux conservateurs. La Patrie de- 
vait etre un organe indkpendant, louant ou 
attaquant sans parti pris, et destine surtout a 
défendre la politique nationale. Tous les jour- 
naux ont de beaux programmes; le diflicile est 
de les respecter. Au bout d'un an, la Patrie, 
de 11. Pages, (de I'Ariége) passait, faute de res- 
sources sufisantes, aux mains d'un imprimeur 
qui s'est fait, depuis, une reputation comme 
entrepreneur de journaux , M. Boulé. 

Sans succes aupres du public, malgre lepro- 
gramme de M. Pages, la Palrie n'en obtint guere 
plus, en devenant journal du soir, sous la re- 
daction en clief d'un écrivain sans réputation, 
M. Sydney Renouf. Elle végéta durant deux ou 
trois ans, et vint tomber dans les mains de son 
proprietaire actuel, M. Delamarre. M. Delamarre 
possédait alors un autre journal, mort aujour- 
d'hui, le Commerce, et dont le souvenir n'est 
rappele que par une simple feuille de prix 
courants , publiée par I'administration de la 
Patrie. Le Commerce avait coutb une vingtaine 
de mille fraucs a son acquéreur. La Putrie fut 
achetée 1,500 fr., et c'est a la suite de ce mar- 
ché, que M. Delamarre, concentrant tous les 
efforts de son experience des affaires sur sa 
nouvelle propriété, résolut de lui donner, en 
vingt ans, une valeur reelle d'au moins deus 
millions. 

La Patrz'e a eu pour rkdacteurs ou pour COI- 
laborateurs presque tous les ecrivains reputes 
de l'epoque. Les uns y trouvaient accbs, grice 
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ileurs succes personnels dans d'autres feiiilles 
secondaires; les autres devaient a I'habileté 
avec laquelle M. Delamarre savait choisir les 
hommes, une position qui assurait leur répu- 
tation aupres d'un nombreux public. Nous ne 
nommerons personne, de peur d'oublier les 
plus méritants, comnie écrivains politiques, et 
noiis nous bornerons ti dire que parmi les lit- 
térateurs de la période de 1844 a 1860, il en 
est bien peu qui n'aient ou débuté, ou paru a 
la Putrie. La rédaction actuelle du journal, qui 
a pour directeur M. Delamarre lui-meme, apour 
écrivain principal, un de nos collaborateurs, 
M. Ernest Dréolle, ce qui nous oblige a une ré- 
serve quc I'on comprendra. Voici pres de trois 
ans que hl. Ernest Dréolle, succbdant aMn1.L~- 
mairac et La Guéronniere, dome i la Patrie un 
concours actif, quotidien, dont la prospérité du 
journal sufIit, d'ailleurs, attester la valeur. 

Examinons maintenant q~ielle place a tenue 
la Patriedans le monde politique, depuis vingt 
ans. Cette place, disons-le sans vouloir dimi- 
nuer en rien le mérite des, écrivains et de leur 
directeur, a Btk modeste. Ecrite et administrée 
en vue de satisfaire le plus promptement pos- 
sible la curiosite de la foule, la Patrie a de- 
fendu l'opinion du public, obbissant i ses fluc- 
tuations, et s'est surtout attachbc i réaliser, 
dans les conditions inat8rielles de la presse 
guotidienne, d'importantes ambliorations. Con- 
scrvatrice, dans sa polémiqiic, clle a réagi soit 
aiant 1848, soit a p i ~ s ,  durant les ~ortcsGrises 
politiques de l'epoque contre les idées trop 
avancées, obéissant au courant des idées de la 
bourgeoisie, et n'ambitionnant jamais que l'or- 
dre avant torit, et le progres régillier des re- 
formes sociales et des libertes. Organe gouver- 
nemental sous I'Empire, elle s'est attachée , 
cependant, depuis 1863, a seconder le mou- 
vement liberal. En dehors de la politique, la 
Patrie a plus de caractere: elle s'est fait une 
spécialitk pour la défense des améliorations 
matérielles. 

Mais comme organisalion, comme industrie, 
la Patrie est un modele. Les plus belles ma- 
chines americaines fonctionnent dans son im- 
primerie; les dernieres inventions pour la cli- 
cherie y ont 6té adoptées, et tout y dément le 
reproche fait aur Franpis de demeurer les 
dcrniers ti adopter les perfectionnements mé- 
caniques ou scicntifiques. La Patrie aaussi créP 
l'industrie de la ventc des journaiix sur la voic? 
publique, industrie qu'elle exploite avec succes, 
car elle est encore I'un des jouinaux le mieux 
et le plus rapidement informés. C'est le Times de 
Londres, YU par le gros bout de la loignette. 

Peut-&e, en y regardant de pr&s,nous som- 
@es-nous trompé en assignant 5 la Patrie un 
rule modeste dans I'histoire de la pressc. C'est 
par toutes ces améliorations matCrielles, que 
le journalisme arrive ti grandir en popiilarite. 
Le bon marchd a assure des millions de lec- 
teurs aux journaux; larapiditk dansI'ex8cution1 

1. E n  1848. la P c t ~ i e .  avec son admirable matEriel 
perfrctionné', a tirB, en qorlqnes heores, jiisqu'8 
200,000 cxemplaircs aux jours de grande crise poli- 

a co~itribué 5 augmenter ces millions, et la Pa- 
trie pourrait ainsi revendiquer I'honneiir d'avoir 
en partie donne a la presse parisienne cette 
influence toujours croissante qui en a fiit - 
quoi qu'en disent certains hommes d'Etat - 
un pouvoir, pouvoir réel que des lois transi- 
toircs peuvent placer tout entier sotis la domi- 
nation d'iin gouvernement, mais qui résistera 
toujours, en dépit des attaques dont il sera 
i'objet. D. E. 

PATRIOTISME. Les hommes sont ainsi con- 
stitués qu'ils ne peuvent faire partie d'une so- 
ciété politique ou d'une nation sans s'attacher 
ti elle par une sorte d'affection a la fois filiale 
et paternelle. Ils sont iiers de son passé; ils 
désirent qu'elle soit libre, forte et glorieuse 
dans le présent, ils ont souci de son arenir. En 
un mot, ils Iiii donnent une part plus ou moins 
considerable de leur cceur. Cet attachement. qui 
peiit prendre en certaines circonstances toutes 
les allurcs de la passion, s'appelle patriotisme. 

Le patriotisme, quoique tres-propre ti raviver 
le senljment politique et A &re ravivé par lui, 
en est cependant distinct. Le sentiment poli- 
tique est cet amorir supérieur du droit idéal qui 
nous porte i le réaliser le plus largement pos- 
sible dans toutes lee sociétes, qiielles qu'elles 
soient; c'est, pour ainsi dire, un sentiment 
abstrait et désintéressi; parce qu'il n'est point 
circonscrit. Au contraire, le patriotisme, par son 
essence meme, n'est que l'esprit de corps con- 
sidéré dans l'une de ses applications les plus 
importantes; et bien qu'il puisse par son union 
intime avec le sentiment politique s'élever jus- 
qu'a des hauteurs mervcilleuses et aux plus 
sublimes dérouements, il a ses dernieres ra- 
cines dans cette forme curieuse et incontes- 
table de I'égorsme que Son peut appeler l'8- 
goysme collectif. Voila pourquoi le patriotisme 
est bien plus répandu, bien plus conforme a la 
médiocrité de la nature hiimaine que le senti- 
ment politique; voila aussi poiirquoi la plupart 
des liommes n'aiment leur patrie qu'a la con- 
dition de détester un peu les autres peuples. 
L'amour qui vient de TégoIsme va toujours a la 
Iiaine. 

Toutes les transformations qui se sont pro- 
duites dans I'idée genérale de la société poli- 
tique ont díl influer et ont influé effectivement 
sur le patriotisme. 

Aux epoques primitives, tant que les hommes 
nlCtaient réunis que par des affinités de race 
et se lirraient en conséquence i une vie no- 
made ou presque nomade, le patriotisme avait 
nécessairement peu de place dans leur ccenr, 
car on prend dificilement racine dans une pa- 
trie vagabonde : le lien social se réduit alors 5 
une sorte delicn domestique o11 au liend'homme 
i homme. 

Mais lorsque, grice i des circonstances heu- 
reuses, lespopulations deviennent stables, lors- 
quc surtout la propriété individuelle s'établit, 
l'idée dn droit, qui d'abord n'en est que la dé- 
rivation , frappe les intelligences : alors les 
hommes se sentent rkunis, non plus par des 
nccidents particuliers, par de vagues souvenirs, 
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par des besoins ethnograpbiques, mais par une existe en dehors de la socikté politique qui ne 
mkme loi qui leur apparalt comme la fille sacrke renferme qu'une partie de lui-meme, etil existe 
du sol lui-meme. Le sentiment de la sociétb assez pour se regarder comme supérieur a 
politique se dégage du sentiment de la société cette société, et capable de la wnstituer sur 
domestique et patriarcale, la cité devient I'objet le modele de justicc et de libertb qui est en 
d'une sorte de culte, parce qu'eiie represente lui. La morale ne se resume plus ainsi : Con- 
la pliis haute couception qu'ait atteinte la rai- serve ton essence et maintiens ta cité; elle 
son humaine; le patriotisme se divinise ainsi dit : Sois l'oiivrier de la transformation univer- 
lui-mCme, et il n'est plus seulement une aflec- selle. 11 ne se sent plus lié directement, inti- 
tion spéciale, mais une religion. mement, religieusement pour ainsi dire a sa 

Le patriotisme ainsi entendu fut, on peut le cité ou a son Etat, indirectement, vaguement 
dire, l'lme meme de la Grece et de Rome. 11 a l'humanité; non, son premier devoir, son de- 
explique leurs rapides grandeurs et leur déca- voir pr8cis est envers le genre humain, et ce 
dence sans remede. C'est lui qui inspira a leurs n'est que parce que les peuples sont ou peu- 
énergiques ciloyens I'idée de leur bgalitb civile vent Ctre des fonctions utiles dugenre Iiumain, 
ou de leur isonomie et qui leur procura par la que nous nons reconnaissons une dette vis-a- 
meme les avantages incomparables et les vertus vis du peuple auquel nous appartenons. 
viriles de l'institution républicaine : c'est lui, Le patriolisme moderne est donc essentiel- 
d'un autre cdté, qiii leur Gt considBrer la con- lement diffkrent du patriotisme ancien, car il 
stitution mCme de leur cité comme la plus repose sur des conceptionsmorales toutesnou- 
haute expression de l'ordre divin. Le Grec ne velles. 11 ne nous apparalt plus comme le sen- 
voit rien de supérieur ni mCme d'égal a la timent qui doit se subordonner tous les autres, 
Grece, et dans la Grece rien de comparable a sa' mais, aii contraire, comme un sentiment par- 
ville. Pour lui la religion est essentiellement ticulier qui n'est Iégitime qu'autant qu'il est 
chose civile ainsi que la morale. S'il se croit gouverne par le sentiment de la justice uni- 
permis d'épurer un peii, par des exCgeses pbi- verselle, c'est-i-dire de la libertk et du pro- 
losophiques, le culte de la cité, il croirait sou- gres. (Voy. Patrie.) 
verainement illicite de ne point le pratiquer; a Kéanmoius, lorsqu'on le met a son rang, qui 
plus forte raison dans I'ordre politique propre- ne doit point Ctre le premier dans I'lme hu- 
ment dit, son devoir ne consiste qu'a conserver maine, non-seulement il est louable, rnais i] 
la cité dont il est le BIS et a la conserver avec joue un rble considérable et heureux dans l'é- 
sa forme originelle qui est sacrée a ses yeux. conomie des sociétes politiqiies. C'cst le senti- 
Ce sera toujours cette conservation auguste et ment du droit ideal qui devrait Ctre leur inspi- 
nécessaire qu'il aura en vue, alors meme qu'il ration permanente.Mais telle est la faiblessede 
réagira le plus énergiquement contre les abus notre nature, que ce sentiment n'existe qu'a 
et cont're les tyrannies. En d'autres termes, de un faible degr.5 chez la plupart des hommes; il 
memequesareligion est civile, samorale est ex- anime ces intrépides minorités qui s'évertuent 
clusivement conserratrice; voila pourquoi en a le propager, et qui, parfois,les circonstances 
face des institutions les plus odieuses a la con- aidant, sont assez intelligentes pour réaliser 
science moderne, I'esclavage, la conquete, le  leurs programmes; c'est lui qui constitue ces 
sage del'antiquité ne laisse jamais échapper un groupes respectables et nécessaires qu'on ap- 
mot de bllme; elles Btaient consacrées par l'u- pelle les partis (voy.); mais il demande une 
sage de la cité, donc elles étaient légitimes. 11 énergie morale quin'est pas le lot du vulgaire. 
croyait au droit absolu et éternel, mais il le lisait 11 n'en est pas de mCme du patriotisme. Rous 
dans le fait social Ctabli, et c'est ce qui le con- avons dkji expliqué qu'il n'est qu'une forme 
duisait laisser dans le vague toute cette partie particuliere de l'esprit de corps, et l'esprit de 
considérable de la morale qui rattache l'homme corps, précisément parce qu'il se relie tout 
a I'humanitk tout entihre. L'idee de l'unité hu- ensemble a notre instinct de sociabilité et a 
maine c o m e  celle de I'unité divine n'a point notre égoisme, se propage avec une facilit6 
manqué a la civilisation antique; elle n'illumi- extraordinaire et exerce sur tous les hommes, 
nait pas seulement le sommet des plus hautes meme peu éclairés, une action incomparable. 
intelligcnces, elle était dans la tradition popu- Nous sommes des politiques seulement par ce 
laire; seulement, elle resta stérile, a cause du qu'il y a de plus élevé dans notrc ame; nous 
caractere divin donné ala cité par le patriotisme. somrnes patriotes par toiites nos tendances 

De telle sorte que le jour ou un homme put bonnes ou mauvaises. Ce sol ou nous sommes 
absorber en lui la cité elle-meme, cet homme nés, ou nous avonsvu se dérouler le drame de 
passa Dieu tout naturcllement; alors une ef- notre vie, ou nous avons éprouvk les joies et 
froyable debacle morale emporta les popula- les douleurs de notre existence domestique 
tions, et il n'y eut plus moyen, pour elles, de nous est déjl cherparce qu'il se lie a tous le2 
remonter la pente du désordre et de i'infamie. souvenirs de cette existence. 11 nous est cher 
Ce fut la le malheur et la perte de la civilisa- encore, parce que iious y avons notre pro- 
tion ancienne, que tout mal devenu social par priété,nos interets, notre vieéconomique pres- 
la tradition et I'usage devenait ingii8rissable, que tout entiei'e. Nous portons de plus en nous 
I'homme n'existant pas en dehors du citoyen. un orguell inn8 que nous avons peine a satis- 

D'aprCs le verdict de la conscience moderne, faire en contemplant nos propres mérites; nous 
ce n'est pas la cité qui fait le citoyen, c'est aimons donc, par vanite pcrsonnelle, a nous 
bien plutOt le citoyen qui fait la cit8. L'homme enorgueillir des traditions,des gloires,des suc- 
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ces de notre patrie. C'est ainsi que tous nos 
instincts travaillent a I'envi dans les profon- 
deurs de notre etre a developper le patriotisme. 
Rien ne nous est plus natorel que de trans- 
porter notre moi dans ce grand corps politi- 
que qui nous enveloppe de toutes parts et  
donne une satisfaction au moins apparente a 
tous les besoins de notre nature. 

Or, une fois que le sentiment patriotique 
s'est developpé dans un peuple, il y sert de 
support au sentiment politique, surtout si ce 
peuple a déja été assez Iieureux pour réaliser 
de grands principes de civilisation et de jus- 
tice. Ces principes, dont la vérité abstraite au- 
rait peu touché la foiile,luideviennent venera- 
bles de cela seul qu'ils se  confondent avec les 
traditions de la patrie. Que I'on considere avec 
quelle ardeur unanime les idees de 1789 sont 
gloririées, en France, de ceux-la memes qui les 
pratiquent le moins. ou qui les comprennent 
de la facon la plus bizarre. Elles sont glorifiées 
si universellement, non pas a cause de leur 
valeur intrinseque, gén4rale.ment peu connue, 
mais parce qu'elles font partie d'une des pages 
les plus éblouissantes denotre histoire nationale. 

11 resulte de la que rien ne serait plus pueril 
et  mEme plus condamnable que de combattre 
le sentiment patriotique aii nom du sentiment 
kiumanitaire. 11 faut, a la fois, epurer le patrio- 
tisme et I'exciter, car il peut, il doit devenir 
notre plus puissant auxiliaire dans l'oeuvre de 
la liberte. Reste a savoir par qiiels moyens il 
est possible $en dkvelopper l'energie. 

Or, il suflit de refiéchir un peu pour recon- 
naitre que tous ces moyens s e  rbduisent a un 
seul. 

Les hommes aiment d'autant plus leur patrie 
qu'elle leur assure davantage la possession 
tranquille de Ieiirs droits. C'est I i  un fait que 
prouvent également la raison et l'liistoire. La 
socihte politiquen'existe point pour elle-meme; 
elle n'a aucune valeur absoltir et intrinseque, 
elle n'est qu'un moyen, mais un moyen mer- 
veilleux et necessaire de garantir la libertk de 
ses membres. On ne peut donc l'aimer, ou en 
d'autres termes on ne  peiit aiiner sa patrie 
qu'autant qu'elle realise ou peut rcaliser ce 
but souverain. Que dis-je? la société politiqiie 
n'etan t dans son essence m6me qu'unegarantie 
mutuelle de droits, il n'y a pas de patrie oii il 
n'y a pas de liberte. L'immortel poete du vrai 
bon sens , Lafontaine, i'a dit : 

Notre ennemi, c'est notre maitre , 
' Je vons le dis en bon francais. 

ii faudrait mkme ajouter, pour tout dire, que 
nous n'avons pas d'autre ennemi reel que iiotre 
nmaltreii, c'est-a-dire celui qui par la servi- 
tude nous derobe la possession de notre pi'opre 
personne. A que1 titre aimerais-je un Etat op- 
presseur, qui ne laisse aucune marge a l'exer- 
cice de mes facultks, qui ne donne a mes 
interets aucune garantie certaine? 

Voila pourquoi, a toutes les epoques et  chez 
tous les peuples, on a vu le patriotisrne s e  db- 
velopper ou decliner avec la liberté. La Suisse 
avec ses cultes rivaux, avec ses partis qui 
prennent parfois les armes, avec ses trcis ra- 

ces peu sympatliiques les unes anx autres, a 
cependant une unité patriotique incomparable, 
parce qu'elle est libre. La France de Louis XV 
avait un patriotisme médiocre; ses plus illustres 
philosoplies ne craignaient point d'envoyer 
leurs sympathies les plus vives a Frkdéric 11, 
vainqueur de nos armees, ou a Catherine de 
Russie, qui commencait deja a menacer l'éqiii- 
libre eiiropéen. Ils Cclairaient leur patrie, mais 
ils ne lui vouaient aucun culte, parce qu'elle 
etait courbee sous un gouvernement, sinon 
despotique, du moins arbitraire. Trente ans 
plus tard, cette m&me France qui, esclave, riait 
de ses propres defaites, etait devenue libre par 
la RBvolution, et alors elle produisait qua- 
torze armees de volontaires pour defendre son 
s61 menacé. C'est le sentiment profond de cette 
verité historique qui faisait dire a Mirabeau : Un 
peuple enrkvolution est plus prks de conqukrir 
les autres peuples que d'etre conquis par eiix. 

11 est donc deraisonnable de dire aux popu- 
lations : Songez avant tout a votre patrie et  que 
le soin de la liberte ne vienne qu'en seconde 
ligne. Non-seulement les saines doctrines mo- 
rales protestent contre une pareille maxime, 
mais elle estcontradictoire au point devuepra- 
tique. Le patriotisme a cette heureuse nkces- 
sité qu'il ne peut se  developper et  meme s e  
soutenir que par le  sentiment meme qui I'B- 
pure, et ce sentiment, c'est l'amour de la jus- 
tice , c'est-a-dire du droit, c'est-a-dire encore 
de la liberte. PRÉDERIC MORIN. 

PATRONAT. Voq Eglise protestante. 

PAUPERISME. C'est depuismoinsd'undemi- 
siecle aue la auestion du ~ a u ~ k r i s m e  s'est posee 
aun nafions les plus indistrieuses de 1 ' ~ Ü r o ~ e .  
Mais si le mot qui vient des Anglais est nouveau, 
il ne faut pas croire la chose aussinouvelle qu'on 
le pr6tendsouvent. L'agglomération de la misere 
dans les rrrands centres manufacturiers aui la 
rend plufiisible et plus affreuse est sans doute 
le trait caracteristiaue du ~aupér isme modeine. 
Est-il vrai pourtant que lesgraÜdes villes n'aient 
pas toujours presente plus ou moins ce apec- 
tacle? Est-ce d'liier que datent les trwlnds et 
ces bandes de mendiants armes qui portaient 
la terreur dans tout le pays? Que dire enDn de 
cette mendicité plus pacifique qui séjonrnait 
pour ainsi dire a la porte des couvents 1 Non, la 
misére endémique, hkréditaire , n'est pas le 
triste privilége des temps modernes. Nos aieux 
ont connu cet ktat, ils ont lutte contre ce mal 
tantot par la charite, tantdt par les peines les 
alus ri~oureuses ~ o r t é e s  contre les mendiants. 
YlusieÜrs des car~ct~resattribuésaupaupérisme 
moderne, i'insalubrité des logements. la mor- 
talité frappant par masses en iemps de disette. 
il faut dire pour le passe en  temps de famine, 
ainsi qu'aux epoques d'epidémies, enñn I'abru- 
tissement, l e  vice, la criminalite, n'étaient 
pas moins inhérents ti la misere du moyen Age 
qu'au paupkrisme, de notre temps. Tout ce 
qu'on peut dire, c'est que cette concentration 
du paupérisme s'est augmentée avec les pro- 
gres de l'industrie. Non que les progres de 



l'industrie, en dbfinitive, aient nni aux classes 
pauvres. 11s ont eu, au contraire, pour effet 
d'en diminuer les soufrances, et pour rb- 
sultat de multiplier le nombre des individus 
appartenant a la classe moyenne. Mais l'aug- 
mentation du personnel de i'industrie manu- 
facturihre a forcé les ouvriers a s'entasser, 
les a poussks a pulluler dans un espace assez 
resserré, a s'y faire souvent une concurrence 
amenant des rabais de salaires meurtriers, a 
louer a vil prix lcs bras des enfants et des 
femmes, se livrant a des travaux aussi excessifs 
que peu rkmunbrés. La frkquence et la gravité 
des crises ont ajoutb a l'intensité du mal sans 
diminuer le nombre des bras. Bientdt il a fallu, 
l'espace manquant et le prix des loyers s'éle- 
vant, habiter les caves les plus humides, les 
greniers les plus malsains, dans les rues les 
plus étroites et les plus sombres. La famille 
s'est viciée elle-meme faute d'espace, d'air, 
comme de ressources, et on a vu souvent s'é- 
tablir une ignoble promiscuPté dans une cham- 
brée infecte. Dans un état si contraire A toutcs 
les conditions de la santk et de la morale, le 
pere ira chercher les distractions du cabaret. 
La femme, occupee aii dehors, désertera le 
foyer domestique. Les Olles, dans les villes 
surtout ou le désordre se cache, se livreront a 
la prostitution , au moins comme ressource 
supplémentaire. VoilA le spectacle qu'aprésentb 
une partie relativement peu nombreuse, sans 
doute, mais trop cousidérable encore, il faut 
I'avouer, des classes ouvrieres en Angletcrre, 
en France. en Bel~iuue. ~ar tou t  ou l'industrie a 

, A  

concentreíes hommes et les forces productives 
en nécessitant I'emvloi desvastcs btablissements 
et des puissants mécanismes que met en jcu la 
vapeur. 

De ce que nous venons de dire, il résiilte 
que c'est surtout aux progres de la grande ma- 
nufacture qu'on impute le développement du 
paupérisme. 11 y a beaucoup de vérité dans cette 
assertion. Nous ne l'admettons pourtant pas 
sans réserves. Les petites industries n'ont-elles 
pas aussi leur paupérisme'? La petite fabrique 
n'a-t-elle pas aussi sa misere profonde et invé- 
térée? La misere lyonnaise, lorsqu'elle écrivait 
sur son drapeau les mots célebres : Vfvre en 
travaillant ou mourir en eombattant, n'était 
paq qu'on s'en souvienne, une misere de grande 
manufacture, mais de petite fabrique. Les cbif- 
fonniers de la rue hlouffetard ne sont pas plus 
englobés dans i'industrie manu facturiere que 
tant de misérables ouvrieres en chambre. 

Une seconde considkration est a noter au 
sujet de la manufacture. Si elle produit le mal du 
paupérisme par l'agglomeration, la meme con- 
centration l'arme seule des moyens de le com- 
battre jusqu'a un certain point par l'établis- 
scment de mesures communes de secours, de 
maisons d'écoles, d'établissements de bains, de 
facilitbs donn6es a I'épargne, par des combinai- 
sons telles que celle qui a permis aux ouvriers 
de Mulhouse et de quelques autres villes manu- 
facturieres d'arrivcr i la possession d'une pe- 
tite maison avcc un jardin. Les vastes cnpitaux 
et le rkgime manufacturier permettent sculs 

ces entreprises philanthropiques. Enfln le tra- 
vail manufacturikr, ti condition de ne pas trop 
se prolonger, est souvent moins pCnible grice 
a l'emploi des agents mkcaniques. Les condi- 
tions de salubrité de la manufacture ont beau- 
coup gagné depuis quelqucs annkes. La paye 
journalidre y est aussi meilleure que dans la 
plupart des petites fabrications, et les ch6- 
mages y sont moins fréqucnts. 

Combattre le paupérisme est une des plus 
genéreuses prboccupations de notre époque et 
une des plus pressantes injonctions faites a la 
sociCtk moderne. C'est une ceuvre qui a deja 
donné assez de rksultats heureux pour inspi- 
rer bon espoir sur son issue déflnitive. L'assis- 
tance publique et surtout I'assistance privée 
ont beaucoup fait et continueront a faire beau- 
coup pour atténuer les eYets de la misbe. Mais 
c'est sur d'autres prockdés qii'il .faut compter 
poiir atteindre le mal a sa source. Le premier, 
le plus eficace, est, avec i'kducation morale, 
l'instructioii primaire et I'instriiction profes- 
sionnelle. La diminution de l'agglomération des 
ouvriers entassés dans dos rbduits malsains 
fera beaucoup aussi. Des conditions plus sa- 
lubres pour le corps formeront a l'ime elle- 
meme une meilleure atmospbere. Qui peut nier 
que beaucoiip de bien déji a étk obtcnu par 
ce moyen ? C'est une bonnc combinaison aussi, 
que la fabrique rurale tant prC-conisEe par quel- 
ques ticonomistes toiites les fois qu'elle peut 
se rtialiser. Mais cornbien plus eucore il faut 
compter pour la rkduction progrcssive du pau- 
~erisme sur les ~ r o m d s  eknbraux de la civili- 
Sation et del'industriequi hn ien ten t  l'aisance 1 
Augmenter la force nroductive de i'individu, 
touf est la. Pour cela-il faut développer le res; 
sort moral intkrieur. La socikté peut beaiicoup 
pour aider les pauvres a sortir de leur état, 
mais elle ne peut rien sans Ic concours des 
pauvres eux-memes. Sa tache consiste a aidcr, 
non a suppleer leur energie. Voila pourquoi les 
moyens de supprimer le paupérisme, fondks 
sur i'interventiou de l'htat et sur des plans 
d'organisation qui suppriment la liberté du tra- 
vail, sont non-seulement chimbriques, mais a 
contre-sens. La société ne dispose pas d'assez 
de ressources pour que rien de ce qui affaiblit 
l'knergie productive puissc &re impunément 
essayé. Augme~ter la production est en effet 
le prcmier terme du probleme; favoriscr la 
distribution équitable et humaine des produits, 
est le second qui serait insoluble sans Ie pre- 
mier; car rien ne saurait faire, que la ou il y 
a peu, chacun soit dans l'aisance. A cette con- 
dition d'une production assez abondante pour 
fournir a tous sufisaniment et moyennant la 

70 ance pratiqrie des vertus d'epargne et de p rh  y 
favorisée par des institutions de crédit, le pau- 
périsme sera peu a peu contraint de reculer, 
de se restreindre, diminub dans des propor- 
tions extraordinaires ct, pourquoi non 7 sup- 
prime; car s'il est inevitable qu'il y ait toujours 
des misdres individuelles et s'il doit y avoir 
toujours des pauvres parmi nous, il n'est pas 
absolument nécessaire qu'il y ait toujours un 
paupCrismc. H E N ~ I  BAUDRII.LART. 



PAVILLON. Étendard de marine. Arboré au 
mat de la poupe, il indique la nationalité du 
navire; a d'autres mits, le rang de l'oficier ,qui 
comnande. Le pavillon des navires de 1'Etat 
porte ordinairement les couleurs di1 drapeau 
de l'année de terre; mais il differe souvent du 
pavillon de la famille régnan te, et du pavillon 
de commerce. 

Le pavillon blanc indique les parlementaires; 
le pavillon rouge, la guerre ou le transport de 
poudres en rade ; le pavillon jauiie, des mala- 
dies contagieuses. Le paviiion noir est a l'usage 
des pirates ou forbaiis. 

On emploie pour les signaux des pavillons 
de diverses formes et couleurs; le pavillon qui 
demande ou annonce lin pilote porte ordinaire- 
ment les coiileurs de la nation, disposées di- 
versement. 

R'ous allons donner un% description sommaire 
des pavillons des diverses nations ayant une 
marine marcbande. 

Allemugne. Le pavillon national nllemand de 
1848 btait tricoiore, noir, or et rouge; on avait 
ajoutel'or auxdeux couleurs du pavillon féderal. 

Autriche. Le pavillon i~npérial est jaiine, aux 
armes d'butriclie, l'aigle noire deux tetes; et 
dentele de vert, de rouge et de blanc. Le pa- 
villon de guerre et de cominerce est a trois 
bandes horizontales, une blanclie entre deux 
rouges. Le pavillon lombard-vénilien reproduit 
ces couleurs sur fond jaune. 

Belgique. Tricolore vertical, noir, jaune et 
rouge. 

Birniawie. Le pavillon porte un paon sur fond 
bleu. 

Bolivie. Le pavillon est jaune, roiige et vert 
horizontalement, portant au milieu les armes 
de la république dans une couronne de feuil- 
lage. 

Brgme. Pavillon i bandes rouges et blaiiches, 
aux armes de la ville. 

Bre'sil. Le pavillon est vert avec les armes 
de i'empereur au rnilieu sur un fond d'or. 

Buenos-Ayres. Le pavillou se compose d'une 
bande blanclie entre deux bandes bleues ho- 
rizontales. 

Chili. Le pavillon est tricolore, le blanc et le 
rouge sont disposés hodzontalemeut. Le bleu, 
au milieu duque1 brille une etoile, occupe le 
carre supérieiir pres de la liampe. 

Chine. Le pavillon est tres-variable. 
Cochinchine. Pavillon jaune, dentelé de bleu 

et de blanc. 
Costa-Rica. Le ~avilion est divise en cinu 

bandes horizontalei. Celle du milieu est rouge; 
les internédiaires blanches , les extremes 
bleues. 

Danmark. Pavillon rouge ttraverse d'uue 
croix blanche; le pavillon de guerre se separe 
en deux flammes; le pavillon royal porte les 
armes du roi. 

Equateur. Le pavillon porte sept etoiles sur 
une bande bleue au milieu de deun blanches, 
horizontales. 

Espagne. Le pavillon royal porte les armes 
tr&s-compliqu15es et miilticolores des Bourbons 
d'Espagne. Le pavillon de guerre est jaune entre 

deux Ctroites bandes rouges horizontales; le pa- 
villon de commerce est aux memes couleurs, 
en bandes rouges et alternCes. 

Elats de I'E'glize. Le psvillon de l'tglise est 
blanc et porte les flgures de saint Pierre et de 
saint Paul aux pieds de Jésus-Christ; le pavil- 
Ion de guerre ne porte que les figures de ces 
deux apbt,res avec deux clefs d'or. En cas de 
vacance du saint-siége, le pavillon ne porte 
que deux clefs d'or sur fond blanc; le pavillon 
de commerce est jaune et blanc, avec les deux 
clefs sur le fond blanc. 

Etats-Unis. Le pavillon est raye de bandes 
horizontales blanches et rouges; les étoiles 
d'argent, autant qu'il y a d'Etats, brillent dans 
le carre bleu au coin supérieur, pres de la 
hampe. Dans le pavillon des Etats confédérés, 
les sept étoiles sont disposées en cercle et les 
bandes sont verticales. 

Frunce. Le pavillon est dit tricolore, et par- 
tagé en trois bandes, bleue, blanche et rouge, 
disposées verticalement, le bleu prks de la 
hampe et le rouge Uottant. 

Granale-Bretggne. Le pavillon royal est la 
rep~oduction en grand des armes des trois 
ioyaumes, dont il porte I'ecusson au milieu: 
le lion de gueules sur champ d'or, d'Ecosse; la 
Iiarpe d'or sur cliamp d'azur, d'Irlande; les trois 
licornes d'or sur champ de gueules, d'dngle- 
terre. 11 en résulte que ce drapeau est bleu et 
jaune aux deux carres alternés, rouge aux deux 
autres. Le pavillon de l'escadre bleue est bleu, 
avec un carré bleu, traversé de croix rouges et 
blanclies, au coin superieur pr&s de la hampe. 
Ce carre se reproduit sur k pavillon de l'esca- 
dre rouge, qui est rouge et qui sert poiir le 
commerce; sur celui de I'escadrv blanche, dont 
le fond est blanc, traversé d'une croix rouge; 
et sur celui des Indes orientales, dont le fond 
est rayé de bandes blaiiches et rouges. Le pa- 
vill?n de I'dmiraulé est completement rouge, 
avec une ancre d'or. 

Grece. Le pavillon royal est bleu, i croix 
blanche; celui de guerre et de commerce, a 
bandes bleues et blanclies borizuntales, portant 
le pavillon royal en carré. 

Guatemala. Le pavilloii est divise cn trois 
bandes horizontales: celle dumilieu est blanche 
et porte les armes de la république. Les deux 
autres, divisees horizontalement, portent cha- 
cune deux couleurs : la superieure, le rouge 
et le blcu; I'inférieure, le jaune et le bleu. 

Hazti. Le pavillon est tricolore : le bleu et 
le rouge, disposés horizontalement, enferment 
un carré blanc, sur legue1 figure un palniier 
vert. 

Hambourg. Pavillon de guerre, rouge; pavil- 
lon de commerce, bleu, tous deux aux armes 
murales de la ville. 

Italie (ancien Sarde). Tricolore, vert, blanc 
et rouge verticalement. 

Japon. Le pavillon est rouge íi deux epees 
croisées pour la guerre, blanc entre deus ban- 
des bleues poúr le commerce. 

Lubcck. Blanc et rouge horizontalement. 
Mexique. Le pavillon estvert, blanc et rouge, 

verticalement. Le blanc porte une aigle d'or 
32 



PAVILLON. 

teiiaiit dans son bec et dans ses serres une 
branclie de laurier. 

Montéoidéo. Le pavillon est a raies horizon- 
tales alternativement blanches et bleiies. Sur 
un  carré blanc, au coin supérieur pres de  la 
Iiampe, iigure le soleil. 

A'ouvelle-Grenude. Le pavillon est rouge, 
bleu et  jaune. Une étoile brille au milieu. 

Pays-Bas. Tncolore horizontal, rouge, blanc 
et bleu. 

Perse. Le pavillon de guerre est raye de 
bandes jaunes et  bleues a quatre croissants, un 
grand sabre au  milieu; l e  pavillon de com- 
rnerce est blanc, illustre du lion d'or et du so- 
leil d'argent. 

Pérou. Le pavillon est rouge, blanc et  roiige, 
verficalement, portant les armes de la repu- 
blique au milieu. 

Portugal. Le pavillon royal est rouge aux 
armes des rois; le pavillon de guerre et  de 
commerce, bleu et blanc aux nikmes armes. 

Prusse. Le pavillon royal est blanc et  porte 
I'aigle noire; le pavillon de guerre et de com- 
merce est blauc, bordé de deux bandes noires. 
Dans le pavillon de Pemel les deux bandes noires 
sont aussi larges que le blanc. 

Russie. Le pavillon impérial est jaune, et  
porte I'aigle noire a deux tetes; le pavillon de 
guerre, blanc 9 croix diagonale bleue; le pa- 
rillon marchand, blanc, bleu et roiige liorizon- 
talement. Le pavillon de Finlande est bleu a 
tleiix caducées d'argent; l e  pa~illon de  Riga, 
bleu a croix jaune; le pavillon de Courlande, 
rouge et bleu horizontalement. 

Saint-3omingue. Avaiit la réunion i 1'Es- 
pagne, le pavillon était tricolore, le bleu et le 
rouge se  repétant deux fois en carrés alternés, 
séparCs par une croix blauche. 

Siam. Le pavillon porte un éléphant blanc 
sur fond rouge. 

Suede. Le pavillon de: guerre est bleu, se- 
pare en deux flammes, traversé d'une croix 
jaune, ovec un carré rouge a croix bleue e t  
jaune, au coin supérieur pres de  la hampe. Le 
pavillon de commerce est carre, anx memes 
couleurs porir l e  fond, mais l e  carré est rouge 
a croix blanclie diagonale. Le pavillon de Nor- 
zoége est  du meme dessin, mais le fond est 
rouge pour les navires de guerre, et  la croix 
bleiie; bleu, pour les navires du commerce, et 
la croix blanclie. 

Turp~die. Le pavillon du snltan est 5 bandes 
horizontales, vertes e t  rouges. Les autres pa- 
villons sont rouges avec un croissant et une 
étoile en blanc. Celui d'h'gypte, rouge aussi, a 
lrois croissants et  trois etoiles. Celui de Tripoli 
cst vert, avec trois croissants. Celui de Tunis 
cst rouge avec I'etoile Saturne au milieu, pour 
11 guerre; rayé de  bandes verte, rouge et 
blanche, pour le commercc. 

Vé)zézuéla. Le pavillon est jaune, bleu et 
rouge liorizontalement. Le jaune porte, au coin 
supérieur pres de la hampe, les armes de la 
republique. J. DE B. 

PAYSANS. C'est la terre quinoiirrit l'homme, 
et le papard est celui qui la cultive: mais c'est 

I'iiitelligencc, non I'utilitb nintbrielle, qui pre- 
side aux destinées de I'hiimanitk; de la l e  rble 
forcément subordonne des paysans dans toute 
sociétb politique bien réglée, et de la aussi ce 
qii'il y a de vrai et d'acceptable dans le mot de 
CBsar : Humanum paucis vivi t  gentis. hrigé en 
théorie et en droit, il devient odieux. 

Montesq~iieu a remarqué que les Iiabitants 
de la campdgne, (1 trop occupés et trop pleins 
de leurs aíi'aires particulikres, ne sont pas assez 
jaloux de lcur liberté. 11 Leur disskmination fait 
aussi leur faiblesse ris-C-vis des Iiabitants des 
~ i l l e s ,  reunis en faisceau, et leur nombre fait 
la force redoutable des politiqiies qui peuvent 
s'appuyer sur eux et les atteler au char de leur 
fortune. 

Attachbs ti la glebe, les paysans ont été, 
pendant des siecles, taillables et corréables 3 
inerci. Sous Louis XIV, La Bruyere les dépei- 
gnait encore comme de u certains animaux fa- 
rouclies, males et femelles, rkpaudus par la 
campague, noirs, livides et  toiit brhlCa par le 
soleil, ayant comme une voix articulke quand 
ils se Ikvent sur  leurs pieds et montrant alora 
une face hnmaine ... s e  retirant la nuit dans des 
tanihres ou ils vivent de pain noir, d'eau ct de 
racines; épargnant aux autres le soin de semer, 
de labourer et de reciieillir pour vivre, et me- 
ritant ainsi de ne  pas manquer de ce pain 
qu'ils ont semé. n 

Les paysans ont éte longtemps confondiis 
avec les serfs, et  ils Btaient serfs nagiiere el:- 
core en Russie et  en Pologne, comine dans une 
partie de I'Allemagne avant le cominencemeiit 
de  ce siecle. En France, avant 1789,les roturiers 
des campagnes, les manants, les paysans, les 
serfs élaient en  dehors des trois ordres; ilu 
ri'etaient pas representes aux htats gknbraur; 
ils iie faisaient pas partie de ce Tiers, qui lui- 
meme, suivant le m t  de SiByPs, n'était rien. 
Mais ils devinrent quelque chose, pliis ou moins, 
dans les conslitutions du régime nouveau, alors 
que le tiers clevenait lout; et on leur reproche 
volontiers aujourd'liui #&re tout a leur tour, 
par la gr icr  du suffrage universel, et de prendre 
sur la noblesse et la bourgeoisie une éclatan!~ 
revanclie du passé. La France est, dit-on, maiii- 
tenant U la France des payaans h .  11s forment 
les sept liuitiemes de la masse électorale. Or, 
avec son Iiuit-millioni&me de souverainete, le 
paysan est, ajoute-t-on, « une machine inintel- 
ligente et inerte, bonne tout au plus recevoir 
l'impulsion qu'on Iiii donne, pourvu que cette 
impulsion lui vienne du gouvernement, que1 
qu'il soit. 
On sait ce que les paysans furent dans I'an- 

tiquité, pour les Romains, par exemple. Le pay- 
sal' du  Danube n'est pas seuiement une admi- 
rable fiction, c'est aussi une peiuture vraie. 
Chez eux I'histoire des paysans se  confond, 
pour ainsi dire, avec celle de l'esclavage, et 
elle est marquée par trois guerres d'extermi- 
nation, dites guerres serviles. 

La France et I'Allemagne ont eu aussi 
guerres serviles. 

En France, c'est celle des Jacques (Jacqiies 
Bonhomme) ou Jacquerie. En meme temps que 
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la bourgeoisie de Paris e t  son prévbt Étienne 
Marcel prootaient de I'abaissement de la iio- 
blesse et de l'affaiblissement de i'autoritk royale 
pour saisir le pouvoir, l'exces de I'oppression 
et de la misere poussait le peuple des cam- 
pagnes 6 la révolte et au pillage. Au nombre de 
plus de cent mille, ils ravagerent en 1358 le 
Beauvoisis, llAmiCnois, le Ponthieu, le Verman- 
dois, le Valois, la Brie et  l'lle-de-France. Surpris 
tout d'abord, les nobles araient eu  le dessoiis, 
mais bientbt ils s'unirent contre les paysans ou 
jacques, et, mslgré I'appiii que Marcel donnait 
a ceux-ci, la guerre fut proniptement aclievée : 
au siége de leanx, le 9 juin, les jacques, defaits 
et poursuivis, furent traquks e t  abattus en 
masse, extermines comme des béies fauves. La 
noblesse sortit de cette epreuve périlleuse plus 
forte et plus aguerrie. 

En Allemagne la guerre des paysans ou des 
rustauds (Bauerakrieg) fut l e  contre-coup de  . 
la lutte engagee par Luther et  les princes et 
seigneurs gagnés a sa cause contre la papauté 
et  1'Église romaine. Elle eclata en 1524 dans la 
Saxe, la Souabe, la Thuringe et la Franconie, 
ayant pour chef l'anabaptiste Dliinzer. Elle s'é- 
tendit jusqu'en Alsace et en Lorraine. Les sei- 
gneurs de la Franconie et de la Souabe mar- 
chkrent contre Miinzer qui s'etait rendu maltre 
de Mülhausen, ou il fut decapité en 1525 apres 
la sanglante bataille de Prankenhausen qui mit 
fin a la revolte. 

Le nom latin de paysaii (paganz') a servi A 
qualifier la resistance que le christianisme et 
la civilisation rencontrerent, il y a dix-huit sie- 
cles, de la part des campagnards, tandis que les 
habitants des villes en adoptaient les principes. 
De pagani on a fait pai'ens, paganisme, parce 
que c'est dans les villages, pagi, que le culte 
des vieilles idoles s e  réfugiait pour echapper a 
la contagion des idees nouvelles. 

CHARLES READ. 

PAYS-BAS. Les Pays-Bas ont pour limites, 
au nord-est le Hanovre, au sud-est la Prusse 
rhbnane, au sud la Belgique, a I'ouest e t  au nora 
lamer  du Nord. Sa superflcie.est de 3,283,997 
hectares, ou de  3,818,549 hectares, si I'on y 
comprend l& terrains plus ou moins submer- 
gés du Zuydersée e t  du Dollard. Les marees ont 
exercé de tout temps une  grande influence sur 
la conflguration du pays. Les onzieme et  dou- 
zibme sieclesontvu naftre le Zuydersée, l'ancien 
lac de Flevo et l e  Dollard, le quinzieme, le Bics- 
bosch. On évalue la perte de terrain subie par 
les Pays-Bas, pendant les sept derniers sihcles, 
a 637,000 hectares. tandis qu'une surface de  
355,000 hectares a &té conquise sur la mer, 
dont 45,840 depuis 1815. Les provinces de Zé- 
lande et de Hollande ont vu par des endigue- 
ments augmenter leurs superficies de ?63,000 
hectares, dont 180,000 hectares, de terrains 
argileiix tres-fertiles, produisent des céréales 
et de la garance. 

La population des Pays-Bas, A i'époque de  
chacun des quatre recensements décennaux, 
dont le .premier est du 16 uovembre 1829, e t  
l e  dernier, du 31 décembre 1859, a été de 

0,613,491, 2,860,450, 3,056,879, et  3,293,577 
habitants, soit un accroissement, en  trente 
années, de 680,086 habitaiits, ou de 26 p. 100. 

La Constitution du 25 octobre 1848 donne 
les garanties personnelles siiivantes: Tous ceux 
qui s e  trouvent sur le territoire du royaume, 
nationaux ou étrangers, ont un droit egal a la 
protection de  leur personne et  de leurs biens. 
La loi du 18 aoht 1849 regle les coiiditions d'ad- 
mission et d'expulsion des étrangers, et  celle 
de I'extradition des criminels. Sont citoyens 
néerlandais. les enfants nés de  parents néer- 
landais, e! les personnes nees dans les Pays- 
Bas, meme de parents étrangers, s i  elles ont 
leur domicile dans le royaume (Code civil de 
1836). On devient NCerlandais par naturalisa- 
tion, en vertu d'iine loi (loi du 28 juillet 1850). 
Les nationaux peuvent seuls étre nomrnés aux 
fonctions publiques; ils sont seuls électeurs et  
eligibles aux Chambres représentatives, aux 
conseils provinciaux e t  communaux.Voicique1- 
ques autres principes fondamentaux de  la Con- 
stitution. Liberte de la presse, sauf responsa- 
bilite devantlaloi pénale. Inviolabilité du secret 
des lettres qui ne peuvent étre décacliet6es que 
par ordre judiciaire, et  dans les cas prévus 
par la loi. Chaque citoyen a le droit depétition. 
Les pétitions portant une signature collective 
ne  sont admiscs que lorsqu'elles viennent de 
corporations lkgalement rcconiiues, et qu'elles 
s e  rapportent a des matieres de la compétence 
de cette corporation. Liberte de réiinion et d'as- 
sociation, reglée et restreinte par la loi du  
22 avril1855 u dans l'intéret de I'orclre pub1ic.n 
L'acceptation d'une naturalisation ktraiigere , 
de chages  militaires ou civiles, de titres de 
noblesse, en pays étranger, sans la permission 
du roi, et une residence pendant cinq années 
cons8cutives 1, et sans esprit de retour, a l'é- 
tranger. font perdre les droits politiqiies et l e  
nom de  Kéerlandais. 

Le roi exerce le pouvoir législatif, conjoin- 
tement arec les deux Chambres des Etats gé- 
neraux. A lui seul appartient lepouvoir exécu- 
tif. Les membres de la premiere Chambre, au 
nombre de  39, sont élus par les conseils pro- 
vinciaux, parmi ceux qui payent les plus fortes 
contributions directes, au nioyen d'une liste 
nominale pour chaque province, sur laquelle 
peut figiirer tout au plus 1 Iiabitant sur 3,000. 
Les membres de la seconde Chambre, 1 su r  
45,000 habitants, dont le nombre actuel est de 
72. sont élus dans les 38 circonscriptions Clec- 
torales (loi du 28 décembre 1858). par tout 
Néerlandais domicilie, majeur ( igé de 23 ans), 
exercant tous ses droits civils e t  politiques, et 
payant, selon les localitks, de  20 60 florins 
de contributions directes (loi du 4 juillet 1850). 
Le nombre des électeurs a été, en 1858, de  
86,976, ou 1 sur  34 a 35 habitants. Tout Néer- 
landais i g é  de trente ans accomplis, et exer- 
qant ses droits civils et  politiques, peul etre 
élu membre de la seconde Chambre. La durée 
du mandat est de neiif ans pour les membres 

1. Cctte disposit.ion, qui existe égalemect en Prusse, 
eat eztrtmemcn: critiquable. M. B. 
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de la premiere, de quatre ans pour ceiix de la tion du roi ou du rbgent a Beii (i Amsterdam, 
seconde Chanibre. Les premiers sortent par les deux Chambres réunies, par la prestation 
tiers, tous les trois ans; les seconds, par moi- d'un serment solennel, de maintenir la Consti- 
ti&, tous les deux ans. Les séances sont pu- tution, l'indépendance du pays, la liberté et 
bliques. Le roi peut dissoudre les Chombres les droits des citoyens, i'obkissance due aux 
conjointement ou separkment. La seconde Cham- lois. 
bre a le droit d'enquete et  d'amendement. Elle Le roi a la direction supkrieure des araires 
peut, en  outre, presenter des projets de  loi, étrangeres, le droit de declaration de guerre, 
mais qui, avant d'etre soumis a lasanction du sauf notiílcation a bref délai auz deux Cliam- 
roi, doivent &re approuvbs par la premiere bres. 11 conclut les traitks de paix et  de com- 
Chambre. Les mcmbres des Chambres iie peu- merce avec les puissances étrangeres. La sanc- 
vent pas &tre recherchés pour les opinioiis émi- tion des deux Chambres est de rigueur lorsqu'il 
ses dans I'exercice de leurs fonctions. La loi s'agit de cession ou d'kchange de territoire, 
fondamentale et  les autres lois n'ont, sauf dé- meme dans les colonies transatlantiques, ou 
cision contralre, force de loi que dans les limites de stipulations qui concernent des droits eta- 
européennes du royaume. Le roi est inviolable blis par des lois. Le roi est commandant en 
et  irresponsab1e.Laresponsabilité ministérielle chef de l'armee et de la flotte, il a la direc- 
est réglée par la loi du 22 avril 1855. Le bod- tion supérieure des colonies et  possessions 
get est presenté annuellement, etdes comptes dans les autres parties du monde. Le roi pré- 
sont rendus aprCs avoir été arretés par la sente annuellement aux Etats générzux un rap- 
Chambre des comptes. Nul ne  peiit &re sous- port detaillé sur l'administration et i'état des 
trait contre songre a son j ~ g e  legal, nul ne peut colonies. La loirkgle i'administration et la comp- 
&re arreté, siiion par mandat judiciaire, nul rie tabilité de leurs finances. Le roi a i'administra- 
peut &re prive de sa proprieté, si  ce n'est par tion g&nerale des ílnances dans la mere patrie. 
une décision des tribunaux, en casd'utilité pii- 11 regle le traitement des fonctionnaires, a I'ex- 
blique, et moyennant indemnitd. La liberte et ception de ceux de i'ordre judiciaire, Bxés par 
I'égalité des cultes sont garanties, la liberté de la loi sur l'organisation judiciaire, promulguee 
correspondance avec les chefs de 1'Eglise a le 10 octobre 1838. Les lois du 9 niai 1846 et  du 
pour sanction la responsabilité devant la loi, 3 mai 1851 reglent les pensions des fonction- 
pour la publication de bulles et  mandements naires. Le roi exerce le droit de grice, l'auto- 
ecclésiastiques. La loi du 10 septembre 1853, rité judiciaire entendue. L'amiiistie (voy.) et 
sur la surveillance des différentes confessions i'abolition (vcy.) ne peiivent &re accordees 
religieuses, a aboli la loi du 18 gerrninal an X que par iine loi. Le roine peut donner des dis- 
( 8  avril 1802). penses que dans les cas préws par la loi. U 

Le fils alnk du roi ou ses descendants miles prononce dans les conflits administratifs entre 
succedent au tr6ne par droit de primogéniture. deux ou plusieurs provinces. 11 presente aux 
A défaut de descendants, le  droit de succes- Chambres des projets de loi et autres proposi- 
sion passe au frere du roi et ses descendants. tions, et sanctionne ou rejette celles desCham- 
A défaut de descendants males dans la maison bres. 11 preside le conseil d'Etat, et en nomme 
Orange-Rassau, la succession passe a la fille du et réroque les ( 11 5)  membres. La loi du 21 de- 
dernier roi, et i son défaut, elle passe par le cembre 1861 regle la compétence et la compo- 
membre fémiriin le plus Igé de la descendauce sition de ce conseil. Le c~nse i l  d'Etat est en- 
la plus agee du roi a la maison avec laquelle tendu sur tout projet de loi et  tout reglement 
elle est parentée. La descendance masculine d'administration génkrale dans la mere patrie 
conserve toujours la préférence sur la descen- et  les colonies. Le prince heréditaire, lorsqu'il 
dance f6minine.Al'exception de celledu Luxem- est majcur, siége de droit dans le conseil, 

. bourg, le roi ne peut porter de couronne étran- avec voix consultative. Toute décision , tout 
gere. Le reventi anmel  du roi consiste en arcete roya1 doit porter le contre-seing d'un 
partie en  biens domaniaux (loi du 26 aoht ministre. 
1822), en partie en iine somme fixee a l'avé- Les titres de noblesse sont: comte, baron, 
uement au trdne, et  qui cst actuellement de clievdlier, gentilhomme(jonM~eer).Depuis 1814, 
600,000 florins, de 2 fr. 10 c. (loi du aoht un conseil, composé de quatre membres et 
1849). Pour l'entretien des palais, une somme d'un secrétaire, a l'administration de tout ce 
de 50,000 11. est votée annuellement. Le roi et  qui concerne la noblesse. Avant 1848, la no- 
le prince heréditaire sont libres de toutes con- blesse btait un des trois etats representes dans 
tributions personnelles. Ce dernier recoit, des la seconde Chambre, depuis i'établissement de 
sa majorité, fixbe a dix-huit ans, une somme la nouvelle Constitution elle aperdu tout carac- 
annuelle de 100,000 fl., doublee lors de son tere politique. 
mariaae. 11 ~ o r t e  le  titre de wrince d'oranee. Le conseil des ministres est C O ~ P O ~ ~ ,  de- 
La re&e-m&e recoit une dotátion armuelle-de puis la dissolution des deux ministeres des 
150,000 fl. cultes, au 2 juin 1862, des chefs des sept mi- 

La tutelle s'exerce, en cas de minorité du nisteres. 11 delibere sur les projcts de loi et 
rol, par quelques membres de la famille royale reglements généraux d'administration, avant et 
et par quelques Néerlaiidais distinguks. En cas apres la prksentation au conseil d'ktat, Sur les 
&incapacite du roi, le prince héréditaire, s'il traitbs avec les puissances étrangeres, les in- 
est majeur, est régent de droit. La régenceest structions les plus importantes a donner au r  
regiée par la loi du 28 juillet 1850. L'installa- ministces plénipotentiaires, sur les propositions 
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faites au roi pour nomination ou démission de 
liauts fonctionnaires (arreté roya1 du 31 mars 
1842). i'oici les noms des sept ministeres : 
10 affaires étrangeres, cliarg8,depuis le ler juin 
1862 de I'administration des Eglises catholique 
i-omaine et kpiscopale ancienne (ou janseniste); 
?o justice, auquel est coníiée l'administration 
des autres cultes ; 30 intérieur; 4 O  marine ; 
50 linances; 60 giierre ; 7O colonies. Le roi peiit 
accorder aux Iiauts fonctionnaires le titre de 
mioistres d'ñtat (1 4 novembre 1861) ou de con- 
scillers en servicc extraordinaire (29 novembre 
1861). Ces derniers peuvent 6tre ,associes par 
le roi aux travaux du conseil d'Etat. Les ini- 
nistres jouissent d'un traitement de 10,000 fl. 

Adi~rinistration. - Cliacune des onze pro- 
vinces du royaume est administrée par un com- 
inissaire du roi avec un traitement de 6 a 
8,000 fl. Les membres des htats provinciaux 
sont élus pour sin ans par des électeurs dont 
le nombre ktait de 92,265 en 1861. Les Etats 
provinciaux siégent réguliCrement au comrncn- 
ccment de  juillet et de novembrc ct clioisissent 
dans lenr sein 4 6 membres formant un co- 
mité pour la conduite des affaires et I'esécu- 
tion des lois et reglements. Le secrétaire et 
les employés de ce comité sont nommks siir 
sa proposition. (Loi provinciale du 6 juiliet 
1850.) 

La loi communale est du 29 juillet 1851. Elle 
a fait disparaftre la dislinction lBgalet entre 
rillc et village. Le nombre actuel des communes 
est de 1,138, dont 839 avecmoins de 3,000, 34 
avec plus de 10,000 habitants. Le nombre des 

conseillers communaux dépend du chiffre de 
la population; il est de 7 dans celles de moiiis de 
3,000, 39 dans celles de plus de 100,000 Iiabi- 
tants. Les conseillers sont élus pour six ans. Solit 
électeurs ceux qui payemt des contribulions 
directes; le cens est fixc a la moiti6 du chiffre 
exige pour prendrepart a I'élection desmembres 
de la seconde Chambre. Le bourgmestre est  
nommé par le roi pour six ans, il est assisté 
de 1 éclievin dans les communes de moins, et  
de 3 a 4 dans celles de plus de 20,000 habi- 
tants. Cbaque commune a en outre son s e c r b  
taire et son receveur, élus par le conseil sur  
la prbsentation d'une liste de  deux personnes 
par le bourgmestre et  l'echevin. Dans les pe- 
iites communes il y a cumul de ces dcux fonc- 
tions, dans d'autres le bourgmestre joint a ses 
fonclions celles de secrktaire. 
Finances. - L'amklioration de l'état flnancier, 

qui avait beaiicoup souffert par la séparation de 
la Belgique et les armements extraordinaires de 
1830 a 1839, date de 1850. Le capital nominal de  
la dette publique a cette kpoque était évalué 
en capital A 1,239,592,646 fl., la rente annuelle 
s'élevait a 36,194,879 fl. Le capital de la dette 
publique s'etait accru pendant onze annéee, 
clu ler janvier 1829 au 31 dccembre 1839, de 
376,622,406 fl., la rente de 19,342,187 fl. De 
1850 au mois de juillet 1863 on a amorti un 
capital de 225,881,857 fl. et réduit la rente de 
7,044,197 fl. Le tableau suivant de la dette na- 
tionale en 1850 et en 1864 fait connaltre la 
nature de chaque dette et permet de s e  rendre 
compte de la puissance de I'amortissement : 

Les obligations a la charge des colonies, dont 
I'6mission date de 1836 (loi du 24 avril 1836), 
ont été récemment amorties (loi du 6 jiiillet 
1863), en partie avec le premier liers de la 
somme du racliat pour le péage de I'Escaut 
(5,713,880 ti., traité du 12 mai, loi du 6 juillet 
1863). D'aprBs la loi du 19 aodt 1861. la cir- 
cnlation des bons du Tresor ne  peut plus dé- 
passer la somme de quatre millions de florins, 
destines a satisfaire des besoins temporaires. 

$ 

1. Dans plusieurs pays les villes out ou avaient 
seule8 le droit d'exerccr les industries non agricoles; 
dan8 d'autres elles jouissent de certains privileges 
munieipaux. Y. B. 

L'amortissement a eu lieu par voie de dotation 
('38 i 39 millions en 13 ans),  par I'emploi de 
I'excédant des recettes (108 millions), vente de 
domaines (1 6 millions) , et d'autres ressources 
diverses. 

Le dernier bndget priblié jusqu'i ce moment, 
est celui de 1863. Nous allons en mettre Ics 
évaluations en regard des comptes de 1850 et 
de 1862. Paisons d'abord remarquer que les 
accises (droits de  consommation) s e  payent sur 
les articles suivants : sucre, vin, boissons al- 
cooliques iodigenes e t  étrangeres, se], savon, 
bikre, vinaigre, viande, cbarbon de terre et  
tourbes, et  que la dksignation de contributioii 

2 '. 1). 100 dette nationale . . . . . . . .  
9 P. 100 drtte nationale . . . . . . . . . .  
Obligat. du syndicat d'amortissement 

3 '/, p. 100 . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 p. 100 dette nationale. . . . . . . . . .  

DETTE EN 1864. 

Obligations coloniales 4 p. 100. . . . . .  
Bonn di1 Tresor 4 et 4 p. 100. . . . . .  
Emprunt pour le desscchemcnt di1 lsc 

de Harlem 4 et 4 % 1). 100 . . . . . . .  
Ernpriint des ponta et ~hnnssées  3 et S", 

p. 100 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rentes ot tontinea. . . . . . . . . . . . .  
Cautionnements d'employbs comptables 
Rentes diverses . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAUX . . . . . . . .  

DETTE EN 1850. 

Capital nominal. 

684,244,470 fl. 
104,200,912 

15,940.000 
200,843,700 

Capitul nominal. 

816,508,000 fl. 
120,856,861 

22,708,000 
257,040,500 

4- 

Rentes. 

17,106,113 d. 
3,126,027 

552,650 
8,033,748 

-A-- 

Rentes. 

20,412,700 fl. 
3,625,706 

794,780 
9,505,620 

14,748,500 
17,709,950 

8,000,000 

1,330,895 

1,239,592,646 

pour memoire 

1,607 
41,490 
1,510 

98,580 

2S,981,734 

589,940 
571t998 pour mémoire 
385,000 

58,55i 46,476 
1 

139,100 
20,000 
91,484 

36,194,879 1,005,275,558 
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indirecte est appl iqde  au timbre, B l'enre- 43.9. pour l'amortissement 86,827,599 ou 9.9, 
gistrement, aiix droits d'hypotheque et de  snc- pour dépenses extraordinaires 12,954,912 ou 
cession, l e  tout cliargé de 38 cenlimes addi- 1.5 p. 100. Nous placons a c6té du resumé du 
tionuels. budget poiir 1863 les dépenses effectuées en 

1862. 

11 resulte de  ce tableau que les recettes or- 
dinaires ont augmenté entre 1850 et 1862 de 
4,653,327 fl. Cette aiigrnentation a eu lieii, bien 
que les droits sur la mouture et sur l'abattage 
et les droits de tonnage aient eté abolis en 
1855. Ces droits rapportaient ensemble environ 
7,000,000 fl. Les contributioiis coloniales pro- 
viennent de la vente des praduits coloniaux 
apres déduction des dépenses pour les colonies. 
(Au budget de 1863, cette dépense est évaluée 
a 2,700,000 fl.) Ces contributions, ainsi que 
les rentes annuelles des dettes coloniales 
(9,800,000 fl.), ont rapporté, d e  1847 a 1860, 
la somme totale de 3 10,876,981 fl. 

Les depenses sont ordinaires et extraordi- 
naires. A ces derniéres appartiennent la somme 
de 10 millions de florins qui, depuis 1861. fi- 
gure anuuellemeut sur le budget pour la con- 
struction d'un réseau de chemins de fer aux 
frais de l'%tat (loi du  18 aoht 1860); les sommes 
destinées pour l'amortissement de la dette et 
la somme de 12,404,000 fl. siir l e  budget dii 
ministhre des colonies poiir l'année 1863, pour 
indemuiser les propriétaires d'esclaves dans 
les Indes occidentales, émancipés le le= janvier 
1863. Pendant les onze années 1847-1857, les 
dépenses publiques ont absorbe 872,658,864 fl. 
dont pour les services publics 389,783,365 ou 
44.7, pour la rente de la dette 383,892,990 ou 

BECETTEEi 

Contrib. fonciere. 
directe. 1 personn. patentes. 
Accises. . . . . . . 
Contributions in- 

directes . . . . . 
Douane et acces- 

soires . . . . . . 
Garantie des mat. 

d'or e t  d'argent . 
Revenus des bien8 

domaniaux. etc. 
Ponte. . . . . . . . 
TQ16graphes .... 
Loterie . . . . . . .  
Chasse e t  peche. . 
Droits depilotage. 
Redevance sur les 

mines . . . . . .  
Rentes e t  revenus 

d i v e r s . .  . . . . 
Rente 6 la charge 

de la Belgique . 
raitQ du 5 nov. 

(T1542, loi du4Mv. 
1843). 

RECETTBE OEDIN. 

Rentes de la dette 
coloniale(1ois de 
1836 et de 1844). 

Contributions co- 
loniales . . . . . 

Reliq. des comp- 
tes antbrieurs . 

RECETTE~ EXTRA- 
onorlí*Iass . . . 

TOT. Q ~ N ~ R A U X .  . 

Justice. -Voici quelques indicatioiis siir l'or- 
ganisation judiciaire: La cour superieure reside 
a la 1Iayc. Elle juge en premierc instance et avec 
révision les affaires concernant l'Etat et la fa- 
mille royale, et relativernent aux prises, en 
seconde instauce les affaires jugées en pre- 
mi6re par les cours provinciales et par les cours 
dans les colonies, enfin les accusations contre 
les ministres, ainsi que les delits conimis dans 
i'exercice de  lenrs fonctions par de Iiants fonc- 
tionnaires. (Art. 159 et 160 de la Constitutiou.) 
11 y a 11 cours provinciales, 3 4  lrihuuaux d'ar- 
rondissement et 150 juges cantonaux (de paix). 
Les piincipes fondamentaux sont : Publicité des 
débats , ministere public, point de jury, mais 
condamnation par preuves et temoins, défense 
par avocats el auoués. Inamovibilité des juges, 
sauf en cas d'inconduite. Les juges de canton 
sont nommés pour cinq ans par le roi. mais 
lcur noniination peut etre renouvelée. Les no- 
taires sont nommes a vie par le roi, 1 sur 4,000 
liabitants (loi du 9 juillet 1842). La justice mi- 
litaire est exercée par 7 auditions militaires, 
la tlotte a en outre trois auditions. La haute 
cour de justice militaire reside a Utrecht. La 
marine marchande a son conseil de discipline 
ii Amsterdam, compose de 4 membres et d'un 
secrétaire (loi du 7 rnai 1856). La palice judi- 
ciaire est exercée par le miiiistre de la justice 
comme directenr superieur et par les procu- 
renrs géuéraux des 1 1 coursprovinciales comme 
directeurs. En sous-ordre viennent les commis- 
saires en chef et les commissaires de police, 
les oficiers surveillants des ports, les boug-  
mestres et les 618 scrgents de police. 

Le Code pénal francais de 1810, modilié par 
les deux lois du 29 juin 1854, est reste en vi- 
gueur dans les Pays-Bas. Pendant I'année 1861 
53,302 personnes ont été poursuivies , dont 
786 accusés de crimes, 14,955 préveuus de 
délits, 37,561 pour contraventions de police. 
Pour crimes et delits coritre la chose publique 
93 et 6,560, les personnes 63 et 4,308, la pro- 
priété 630 et 4,087. On comptait parrni les ac- 
cuses 619 hommes et 167 femmes, p a w i  les 

1850. 

9,997,569 
6,186,355 
2,779,744 

20,381,695 

9,251,859 

5,014,108 

166,438 

1,257,704 
1,294,121 . . . . . .  

425,633 
96,058 . . . . . . 

. . . . . .  
1,568,113 

400,000 

58,819,398 

9,800,000 

7,200,000 

. . . . . . 
- 
17,000,ooo 

75,819,398 

1863. 

900,000 
578,532 

526,211 

661,389 
2,958,861 

1,769,497 
18,748,924 
9,428,721 

42,876,089 
6,564,857 

12,783,000 
15,287,762 

50,000 
103,133,842 

Liste civile . . . . . . . . 
Dotatlons . . . . . . . . .  
Miuistbre des affiirea 

6trangeres . . . . . . . .  
Administration des cultes 

catholiqueet janshniste 
Diinistbre de la justice. . 
Administration des cultes 

protestant e t  israblite . 
Mi~istbre de 11int6rieur . 
Minlstere de la marine. . 
Dette et amortissement . 
Miuistere des finances . . 
Ministere de la guerre . . 
Miuistere des colonies. . 
DQpenses non pr8vues. . 

TOTAUX ~ ~ N B B A U X .  . . 

1863. --- 
10,396,120 
7,250,240 
2,966,032 

18,359,246 

12,247,449 

5,088,822 

254,833 

1,246,890 
2,074,055 

321,673 
549,487 
111,950 
762,371 

1,533 

1,443,023 

400,000 

--- 
63,472,725 --- 
9,800,000 

10,126,313 

9,216,530 - 
29,142,842 --- 
92,615,567 

1862. 

900,000 
544,181 

467,553 

660,714 
2,958,692 

1,781,656 
17,160,749 

9,224,537 
38,171.364 
6,639,903 

12,619,690 
1,574,447 

49,240 

92,702,726 

1863. 

10,411,150 
1.212.000 
2,956,800 

17,755,000 

12,489,000 

4,729,384 

251,500 

1,243,800 
2,050,000 

325,000 
410,000 

95,000 
700,000 

1,495 

1,385,579 

400,000 

62,415,708 

9,800,000 

26,571,480 

. . . . . . - 
36,371,480 

98,787,188 



prkvenus de delits 11,678 et 3,277, de contra- 
ventions de police 31,292 et 6,269, en tout 
43,589 hommes et 9,713 femmes. La moyenne 
des acquittements est de 8 p. 100 pour les 
accusks, 15 p. 100 pour les prévenus. AUX tra- 
vauxforcéson a substitue depnisle 1 1  décembre 
1853 la reclusion dans une maison de force qui 
s'etend jusqu'a vingt ans. 

Czille et  instruction. -Les eglises réformées 
et lutheriennes kvangeliques out chacune leur 
synode; les reformés comptent 1,3 12 paroisses 
et 1,569 pasteurs, les lutheriens 60 paroisses 
et 61 pasteurs; les vieux luthkriens présidés 
par une commission forment 8 ~aroisses  avec 
11 pasteurs, les mennonites 124 $iroisses avec 
130 pasteurs, les remontraiits reprksentés par 
une -commission forment 22  p a r o w s  avec-24 
ministres, les frkres moraves 2 paroisses avec 
2 ministres , les évangeliques allemands for- 
meiit 1 paroisse avec 1 pasteiir a la Haye. Les 
chrétiens skparatistes (qui s e  sont separes de 
I'Eglise réformke) forment 233 paroisses. Les 
jansenistes ont unarcheveché a Utreclit et deux 
&v&chks a Harlem et Deventer formant 25 pa- 
roisses et 26 cures. Les catlioliques romains 
compterit depuis 1853 5 dioceses, 1 arclieveché 
i Utrecht et des kv&chés a Hai'lem, Bois-le-Duc, 
Breda et Roermond, divises en 923 paroisses, 
32 rectorals et 894 cures. Le clergé catliolique 
se cornpose d'environ 1,800 ecclksiastiques dont 
1,696 ayant cliage d'ames. La p1upai.t des coii- 
vents se trouvcnt dans le Brabant septeiitrio- 
nal et le Limbourg. Les israelites, divises en 
néerlandais ou allemands et portugais, ont une 
commission, 86 synagogues et 72 temples auxi- 
liaires ; le nombre des rabbins est de 15, don1 
1 a Curacao et 1 i Siirinam. Au 31 déceinbre 
1859 la population se répnrtissait de la maniere 
suivante parmi les divcrs cultcs : 

R6formés (calvinistes). . . . . .  1,325,365 
Chretiens séparatistes . . . . . .  85,128 
Luthériens Bvangéliiluer . . . .  54,608 
Vieux luthbriens. . . . . . . . .  9,931 
Mennonites ou a n a b a p t i s t ~ s  . . 42,162 
Remontrants . . . . . . . . . . .  5,326 
FiBres moraves. . . . . . . . . .  331 
Anglicans épiscopaiix . . . . . .  575 
.lansenistes . . . . . . . . . . . .  5,394 
Catholiques romains. . . . . . .  1,229,092 
Grecs . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Israélites.. . . . . . . . . . . .  63,790 
Culte inc0nna . . . . . . . . . .  3,794 

L'enseignemenl Clérnentaire est tres-répandu 
dans les Pays-Bas. D'aprBa la Constitution, l'in- 
striiction est libre. Les instituteurs des ecolcs 
elementaircs et moyennes sont sournis a une 
epreuve de capacite et doivent produire un 
certiGcat de moralite. La surveillance des ecoles 
primaires est confiSe a 11 inspecteurs, celle 
des Ccoles moyennes a 3 inspecteurs. Le 
royaume est divise en 89 dislricts scolaires, 
cliacun avec un surveillant. Dans cbaque coin- 
miine de plus de 3,000 ames il existe une com- 
mission scolaire. Les 3,539 écoles primairessont 
en partie communales (2,490), en partie pri- 
vées (1.049); il y a 7,107 instituteurs et 1,289 
institutrices. Ces ecoles ktaient frequentées en 
janvier 1860 par 400,907 eleves, doiit 223,812 
garcons et 177,096 Glles. On coinptoit 723 salles 

d'asiles fráquentkes par 23,989 garqons et  
25,528 lilles, 101 écoles de repélition (classes 
d'adultes) et 11 4 ecoles de dimanche. Les ecoles 
ou classes du soir étaient frequentées par 
39,833 hommes et 14,679 femmes. Les dé- 
penses pour i'enseignement élementaire S'&- 
levent a 3,232,092 fl. Les écoles normales pour 
instituteursse trouventaBois-le-Duc, Groningue 
et Harlem. Les koles latines (collPges) et les 
gymnases (lycées) soiit au nombre de G2 avec 
(1861) 252 professeurs et 1,817 elbvcs. L'in- 
struction superieure se donne dans les trois 
universitbs de 13État, Leyde, Utrecht et Gro- 
ningue, et dans les athCnCes communaux d'Am- 
sterdam et de Devenler frequentes en 1860 
par 1,375 etudiants. Les étudiants en tli@ologie 
reformks suivent les coura des universitks et 
des athénees, ceux des autres cultes étii- 
dient dans les séminaires; les remontrants, 
mennonites, lutliériens et israélites a Amster- 
dam, les separatistes a Hampen, les jansenistes 
a Amersfoort, les catlioliques romains a Dreiher- 
gen, Warmond, Culemboiirg, Harlem, Hoeven et 
Roermond, avec dcs succursales a Voerliout, 
Saint-i\lichielsgestel, Oudenboscli et Herzogeii- 
ralli. On compte en outre 6 écoles cliniques 
ou préparatoires pour accoucheurs, chirurgiens, 
pliarmaciens et  médecins ruraux; iine ecole 
préparatoire a Utrecht pourles medecins del'ar- 
mée et de la flotte; une académie royale a Delft, 
pour ingenieiirs civils et employés dans les co- 
lonies, des écoles militaires i Bréda et Tampen, 
une école navale a Médemblick; une ecole 
vétérinaire a Utrecht , une école d'agriculture 
a Groningue, trois institutions de sourds-muets, 
trois pour des aveugles, une poiir des enfants 
idiots, cette dernikre a la Haye. En outre, plu- 
sieurs kcoles de navigation, de natation, de 
gymnastique, de chant et de musique, de des- 
&, d'indbstrie, etc. 

La bienfaisance publique est rkgie par la loi 
du 28 juin 1854, qui fixe le domicile de  secouis 
aulieu de la naissance. Les institutions de bien- 
faisance sont : lo  de i'btat, des provinces et 
des communes, 20 de corporations religieuses, 
30 particulieres, 40mixtes. Les premieres ne  dis- 
tribuent des secoiirs qu'en cas d'insufisance des 
autres. Les institutioris sont au nombre de 5,018, 
dont 3,817pour secours a domicile, 698 hospices 
pour vieillards, orpheliris, etc., 57 hbpitaux , 
11 maisons d'alienés, 101 maisons ou ateliers 
de travail. Elles ont secouru en 1861 542,753 
personiics et depensé en secours 9,022,972 B. 
On compte en outre 638 institutions diverses, 
telles que monts-de-piete, caisses d'epargne, de 
prevoyance, de maladie et denterrement. La 
population des colonies de l'Etat, pour men- 
diants, a Ommerschaus et Veenhuizen (en Over- 
issel et Drenthe) est de  6 a 7,000, celle des 
colonies de la société de bienfaisance, en Dren- 
the, Overissel et  Frise est d'environ 3,000 imcs 

Les établissements d'aliénés, au nombre dc  
12, sont regis par la loi du 29 mai 1841. Ont 
été soignés pendant l'année 1860 1,321 liommcs 
et 1,437 femmes. 

Armée e¿ morine. - L'arrnáe se décornpye 
ainsi par armes: lo Iiifauteric, 921 of1iciei.s 
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43,150 soldats et chasseurs, 8 rkgiments de 
ligne; 2O cavalerie, 5 régiments, 203 oficiers, 
4,519 soldats et 2,758 chevaux; 3" artillerie, 
5 régiments et  un corps de pontonniers, en  
tout 341 officiers, 9,861 soldats et  968 chevaux; 
4O un corps de génie dont I'état-major s e  com- 
pose de 88 officiers et  32 inspecteurs de forti- 
fications. Ce corps consiste en outre en  1 ba- 
taillon de mineurs et sapeurs, avec 21 offlciers 
et  799 hommes de  troupe. L'armbe enticre 
comprend en principe 1,872 oficiers et 58,329 
soldats. En outre dans les provinces du Brabant 
septentrional, Zélande et Limbourg, un corps de 
marbcliaussée de 10 oficiers, 362 hommes et 
202 chevaux. L'effectif de l'armée a été, au ter 
aoñt 1863, de 1,778 oficiers, 48,735 soldats, 
dont 23,505 en congb, et  4,537 chevaux. L'ar- 
mée dans les colonies orientales et occidentales 
s e  compose de  1,375 officiers et  29,951 hommes 
de  troupes. Le senice  militaire est  obligatoire 
e t  l e  remplacement est admis. 

La loi sur la milice nationale est du 19 aoDt 
1861. Maximum du contingent annuel, 11,000 
homnies (1863, 8,8OO).Le maximum du nombre 
des miliciens est de 55,000. L'inscription siir 
les registres du recrutement a licu a r i g e  de 
dix-neuf ans, on tire au sort une année plus 
tard. Le contingent s e  régle d'apres le nombre 
d'inscrits de i'année précédente. Minimiun de 
la mesure, 1)55. Durée du service , cinq ans. 
Le service dans la garde nationale est obliga- 
toire de i'lge de vfngt-cinq a trente-quatre 
ans accomplis (loi du 11 avril 1827), dans dix 
provinces; elle n'est pas introduite dans le 
Limbourg. La proportion est de  2 hommes sur  
100 habitants. Sur ces dix ans, le service actif 
dure cinq ans, et  dans les cinq dernibres an- 
nées on fait partie de la rkserve. 

La flotte s e  compose : 10 de navires pour le 
service intérieur et d'un corps de manceuvre 
non embarqué (au l er  juillet t 863, 37 officiers 
et 1,030 hommes); 20 de bltiments de trans- 
port pour les colonies; 30 et 40 d'escadres dans 
les Indes orientales et occidentales; 50 de na- 
vires d a n ~  d'autres pa rees ,  y compris les blti- 
ments en constructiou e t  en rbparation. La ma- 
rine comptait, aii l e '  aoDt 1863, 130 navires, 
dont 59 a vapeur, d'une force motricede 9,250 
chevaux. Ces navires peuvent porter 1,897 ca- 
nons. En activitb de service, 59 navires, dont 
33 a vapeur, d'une force motrice de 4,925 
chevaux, sont armés de 605 canons. L'Cqui- 
page comptait 6,519 Iiommes. Le corps des of- 
ffciers de  la flotte se compose de 1 amiral, 
1 lieutenant-amiral, 2 vice-amiraiix, 4 contre- 
amiraux, 20 capitaines, 100 capitaines-lieute- 
nants , 120 lieutenants de premiere classe, 
250 de deuxieme, 100 cadets de premiere 
classe; i'administration, de 3 inspecteurs, 86 ad- 
ministrateurs en trois classes, 16 administra- 
teurs-adjoints, 36 éleves. 

Rcssources. - Quoique 1'8conomie rurale soit 
tr8s-avancée, le produit du sol ne  sufíit pas 
pour i'entretien des habitants. Les provinces 
les plus prodiictives sont la ZBlande et  Gronin- 
gne. Le froment s e  cultive surtout en Zélande, 
dans la Hollande rnbridionale et le Limbourg; 

le seigle en Groiiinpue, ZClnndc, dans le Bra- 
bant septentrional, la Gueldre et  le Limbourg; 
les pommes de terre, dans la Zélande et les 
dunes; l'avoine, dans Ia Groningue, la Frise, la 
Gueldre et la Zélande; le colza, en Groningue 
et dans la Hollande méridionale; le tabac, en  
Gueldre et dans la province d'utrecht; le lin 
et le chanvre, dans la HolIande mkridionale; la 
chicorée, en Frise. On évalue la superficie de 
la terre labourable a 680,000 hectares: lavaleur 
de la production a varié pendant les dix dernié- 
res années de 100 a 170 millions de florins. La 
superficie des prairies et  cultures de plantes 
fourrageres est d'enriron 1,300,000 hectares, 
ou de plus &un tiers de la surface du Davs. Les 
plus bcaux pitiirages s c  t ro i iventdan~l~sdeus  
Hollandcs e l  la Frise. La culture des Iégiimes et 
l e  jardinage sont portési une grande Grfection 
dansles derix Hollandes et dans la province d'O- 
treclit. On fait un grand commerce avec 1'Angle- 
terre, en Iégumcs, fruits, beurre, bétail. Vcrs 
la fin de 1860, le bétail s e  composait de 242,528 
clievaux, 1,286,954 bceufs et vaclies, 865,8?9 
moutons et  brebis, 114,389 boucs et clibvres, 
270,587 porcs et environ 3,000 ines et mulets. 

Le pays cst plus commercant qu'induslriel. 
Les principaux centres indiistriels sont Ics 
grandes villes des deux Hollandes, telles quc 
Amsterdam, Harlem, Rolterdam, Leyde, Dor- 
drec;ht, la Haye, la ville d'utrecht, une partie 
du Brabant septentrional, siirtout Tilbourg et 
ses environs, le pays de Drentlie, dans I'Over- 
issel,quelques contrkes de la Gueldre, les villes 
de Paestricht et  Roermond, dans le Limbourg. 
Vers la fin de 1860, 708 fabriques avaient la 
vapeur pour force motrice, et s e  servaient de 
794 macliines, et 1,043 chaudieres,cl'uneforce 
de 13,346 chevaux. Le commerce et le trans- 
port s e  faisaient, a cette époque, par 100 biti- 
mrnts j. vapeiir, mus par 168 macliines avec 
118 chaudikres,d'une force de 12,118 chevaux. 
La loi sur les patenies est du 21 mai 1819. Le 
roi accorde des brevets d'invention et  d'intro- 
duction pour la durée de cinq a quinze ans,  
moyennant payemeiit de 150 a 750 fl. (Arcete 
roya1 du 25 janvier 1817.) Les principales in- 
dustrics se rapportent a la construction de na- 
vires, et au commerce avec les colonies. On 
compte 6 a 700 cliantiers, dont 150 pour biti- 
ments de  mer. Les principaux cliantiers se 
troiivent dans les deiix Hollandes,la Groningue 
et la Frise. Les moulins a scier le bois se trou- 
vent surtout dans les deux Hollandes, dans la 
contrée du Zaan (1  13), et aux environs de Dor- 
drecht, les corderies dans la Holiande méridio- 
naie f 1021. les voiieries a Cremmeric, dans la 
~ o l l a i d e  S'eptentrionale. Viennent ensuite les 
briaueteries. tuileries et ~oter ies ,  5 a 600, sur- 
toui dans la ~ue ld re ,  1'0~~erissel et  la Hollande 
mkridionale; fabrication annuelle, 400 millions 
de briques; les dislilleries degenibvre, 4 i 500, 
dont 221 a Schiedam;les fabriques detabacetde 
cigares, plus de 300, principalement a Amstcr- 
dam, Utrecht et  Eendheim, grande exportrition 
vers I'hllemagne et 1'Amériq~e du Nord; les fa- 
briques de garancc et garancine, dans le Bra- 
bant et la Hollande mkridionale, surtout dans la 



PAYS . 

Zblande; les moulins i huile, 300 i 400, surtout 
dans la Hollande septentrionale; les fabriques 
de papier, surtout dans la contrke du Zaan, 
la Giieldre, a RIaBstriclit et Roermond; les raffi- 
neries de sucre a Amsterdam et Rotterdam 
(production 80 i 100 millions de kilos, expor- 
tés principalement vers l'ltalie et  la Russie) ; 
les mouliiis a émonder le riz, a Amsterdam et a 
Rotterdam; les moulins pour polir les diamants, 
a Amsterdam, d'une réputation europeenne; les 
orfévreries L Amsterdam, dans la Hollande mé- 
iidionale et la Frise; I'industrie liniere et  co- 
tonniere, surtout dans la Drenthe, en Overis- 
sel, dans la Gueldre e t  le Drabant meridional; 
la fabrication de draps et de  couvertures de 
laine, i Leyde et Fiibourg, et tant d'autres. 

La peclie néerlandaise, surtout la salaison 
du liareng, a éte de tout temps en  renom. Les 
principales peclies sont celles du liareng, grande 
et petite, qui rapportent environ 1 million de 
florins (272 navires); la peclie a la tralnasse 
(?O9 navires) un demi-million; la p&clie de la 
morue, du merlan, etc. (60 navires). Exporta- 
lion en 1861, morue. 3,744 tonnes; stocltllscli, 
1,071,261 tonnes; la peclie di1 Zuydersée, au 
Iiareug, aux ancliois, crevettes, anguilles, etc. 
(650 navires), exportes principalement vers 
la Belgique et le Zollverein. 

Le moiiremcnt du commerce internntional 
sc resume de la manikre suivante en millions 
de florins. 

ton trouve le cliiffce du conamcrce spé- 
cial en défalquaut le transit du  commerce 
gehéral. ) 

ANNÉEB. Importat. Exportat. ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  1 b n r a l e .  1 p<n6raiv. 1 

Nous rksumons en rnillions de fiorins, le 
mouvement daris les six groupes de ~ a p s  sui- 
vanfs, en obserrantqu'auscc~nd g r o ~ ~ e - a ~ ) ~ : i r -  
tiennent l'hllemagne, le Daneniark, la SiiCdr, 
la Rorwege, et en partiela Russie; au troisieme, 
la Belgique, la France,l'Espagne et le Portugal; 
au qiiatriCme, YItalie, l'butriclie~ la Russie en 
partie, la Turquie , la Gréce, les piincipaul6s 
danubiennes , 1'Egypte et les Etats barbares- 
pues : 

Orande - Breta - 
p n e . . . . . .  67 

Alers Baltirlue , 
Blanche et du 
h'ord. . . . . .  79 

E U r O ~ e o ~ ~ i d e n -  

A r e  1 1 
Anstralie . . I 

77 , 95 1 101 

Imporlation eb exportation des principaux articles. 

Importat. g6oérale. Exporta1 genirale. _-- ---* 

1846. 1 1861. 1846. 1 1861. 

Grande - Breta - 
gne . . . . . .  

Mers Baltique , 
Rlanche et du 
Nord . . . . .  

Europe occiden- 
tale . . . . . .  

MBditerrande , 
m e r N o i r e . . .  

Ameriqne .... 
Asie, Afrique, 

Australie . . .  

Manufactures . 
BIé, fariue, $6- 

ves, etc. . . .  
Fils . . . . . . .  
Sacre.  . . . . .  
Cafb. . . . . . .  
Coton. .  . . . .  

Les deiix tiers du commerce ertbrieur des 
I'ays-Bas se font parmer. La marine marcliande 
cornptait, a la fin de 1861, 2,332 riavires, jau- 
geant 286,267 tonneaux, contre 1,936, de 
189,774 tonneaux, en 1846. 

Mouvament de la navigation depzcis 1831. 
Yoici d'abord l e  tablean des navires char- 

gés : 

EXPORTATION ~f N ~ B L L E .  

SORTIE. - 
PAVILLOX NATIONAI. .  PAVILL. ~ T B A R G E B ~ .  

ANNEES. - - 1 -- - 1-- 
1,000 1 Navires.  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , l  Navires. 

1861. 

82 

172 

62 

%O 
8 

58 

1831 . . . . . . .  
1 - 1 8 .  . 1 1 1 
1841-1850. . .  2,055 319 
1851-1860. . . .  2,351 2,214 174 
l l . . . .  2,451 2,208 542 

1856.60. ---- 
77 

156 

53 

16 
13 

36 

- 
1816-50. 

46 

104 

31 

12 
7 

12 

Quant aiix navircs sur lest, les entrées ont 
é t e ,  en 1831, de 165 navires sous pavillon 
neerlandais, et  de 238 sous pavillon étranger, 

1851.55. 

67 

126 

4d 

17 
9 

23 
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et les sorties de 1,042 navires sous pavillou na- 
tional, s t  de  94 ktrangers. En 1861, on trouve 
a I'entrCe 199 navires néedandais, 271 etran- 
gers, a la sortie, 1,651 navires des premiers, 
et  195 des autiSes. 

Pour les colonies, voy. c e  mot au tome Ier, 
page 395. M. M. DE BAUMHAUER. 

PAYS IYETATS. On appelait ainsi, sous i'an- 
cien régime, les provinces de  France qui, en 
vertu des traités de réunion, avaient conserve 
le droit de  s'administrer elles-memes, de roter 
leurs impbts et  d'en régler la perception. Quel- 
qiies - unes meme élisaient leurs magistrats 
municipaux et s e  gardaient par leurs milices. 
Elles avaient des assemblées, dites Assembléas 
d'~tats ,  qui surveillaient l'administration et  vo- 
taient les subsides e t  les dons gratuits que les 
intendants reclamaient pour tout l e  royaume. 
Loiiis XIV rendit cette représentation illusoire: 
l e  clergé n'y fut represente que par les kveques, 
la noblesse par les grands proprietaires, et le 
tiers état par les ofliciers municipaux. 

Les pays d'Etats étaient : les chatellenies de 
Lille et de Douai (dites États de Flandre), I'Ar- 
tois, la Bourgogne (y compris la Bresse, l e  Bu- 
gey, le Valronley et  le pays de Gex), la Bretagne, 
le Langiiedoc, le Béarn, la basse Navarre, le Bi- 
gorre, le comté de Foix, les pays de  Soule, 
d'hrmagnac, de Nébouzan et  de  Marsan, la Pro- 
vence et le Dauphiné. J. DE B. 

PÉAGES. Autrefois il y avait des péages éta- 
blis par des seigneurs feodaux qui n'avaient 
d'autre but que de dépouiller les marchands 
sans avoir l'air de les piller. C'était un progrbs 
relatif. On s'en contentapendaut quelque temps. 
Mais bientdt on troiiva que ces péages n'avaient 
aucune raison d'etre, s i  leur prodriit n'était 
pas employé a entretenir les routes, et comme 
on n e  songeait guere a lui donner cette desti- 
nation, on réalisa le progres délinitif qui con- 
sista a les sripprimer. 

11 y a eu  et  il existe cependant des phages 
qui ont une origine plus rationnelle. 11 s'agis- 
sait, par exemple, dc construire un  pont. Des 
capitalistes en  réunirent les fonds a condition 
que toute personne qui utiliserait leur ceuvre 
payerait le service qui lui est rendii. Habituelle- 
ment le gouvernement concede l e  droit de con- 
striiire un pont, pour un nombre d'années dé- 
terminé, calculé de maniere a amortir le capital 
et a en payer les interets. C'est la une aíhire 
parfaitemeut legitime; la plupart des routes 
anglaises ont Bté établies d'apres ce systeme 
(turnpiks roads). 

Lors de nos révolutions, on a vu des popu- 
lations attaquer la guérite de surveillants des 
ponts a pkages; c'est tres-regrettable, car ou 
pourrait en conclure que le gros de la nation 
ii'est pas mur pour le seif-government. 11 est 
vrai qu'on ne  devient forgeron qu'eu forgeant. 

Dans le budget suisse, péage est synonyme 
de  douane. M. B. 

PECBES. Les jiirisconsultes romains disaient 
que I'air, l'eau courante et  la mer etaient la 

propriété de  tous les hommes. Aussi ne  met- 
taient-ils aucuc obstacle a l'exercice de la 
peche. C'est sous la domination de la féodalité 
que 0 I'eau qui coule cornme I'oiseau qui vole » 
ont kte pour la premiere fois un objet de  pro- 
priété privée. Les légistes francais ne revinre~it 
qu'cn partie aux principes romains. 
PECHE FLUVIALE. - 11s imaginbrent que les ri- 

vieres navigables htaient la proprietk du roi, 
et defendirent a d'autres qu'aux maltres pB- 
cheurs de pecher dans les cours d'eau (ordon- 
nance d'aoht 1669). 11s affirmerent encore plus 
positivement dans la suite que le droit de peche 
dans ces rivieres appartenait au roi [kdit d'avril 
1683). sauf les titres antérieurs a l'ordonnance 
de 1566 qui passait poiir a\-oir consacré défini- 
tivemeut I'inaliénabilite des domaiiies de la 
couronne. La Convention rendit la peche libre. 
Le Consulat restitua le droit de .peche au do- 
maine de I'État, et ,  depuis la loi du 14 floréal 
an X, ce droit s'exerce dans les rivihres navi- 
gables au moyen de licences. 

Rividres non navigables. - Le droit de peche 
dans ces rivieres fut usurpe, comme dans les 
autres, par les seigneurs féodaux. La Révolu- 
tion le leur enleva. Les communes ont-elles 
succédé pour ce droit aux anciens seigneurs? 
Ce, devrait &e, qnoiqu'un arret du con~eil 
d'atat du 27 pluvibse an XIII attribue ce droit 
au r  propriétaires riverains. 

 ECHES MARITIJIES. - Montesquieu dit qu'un 
peuple, pouvant ceder la terre, pcut bien cb- 
der la mer. Les autres publicistes disent, aii 
contraire, que lamer est le patrimoine commuii 
de toutes les nations et de tous les hommes. 
C'est que, en effet, la mer écliappe par sa mo- 
bilite a toute délimitation declarative de  pro- 
priété, et que le meme droit naturel, eii vertii 
duque1 les hommes peuvent s'approprier la 
terrc par leur travail e t  la partager entre eux. 
rend commune a tous les hommes I'exploiti- 
tion de la mer, tout en  laissant les fruits de h 
mer a la propriété privée. 11 s'ensiiit que le 
droit de peche en mer appartient a toutes les 
nations. 

Ces principes sont bien évidents pour ce qui 
est de la haute mer. On ne peut dire que telle 
mer est  a te1 peuple, et  telle mer a te1 autre; 
mais on peut tres-bien dire qu'une certnine 
zone de mer autour des cdtes d'une nation 
fait partie du domaine de cette nation, parcc 
qu'elle a besoin de cette froiiliere pour sa de- 
fense. 11 resulte de ce principe, adopté partout, 
que chaque peuple a le droit de réserver la 
pEche dans cette frontiere maritime a ses na- 
tionaux. Mais jusqu'ou s'étend-elle? Bodiii, d a n ~  
sa Répziblique, dit a trente iieues. Les autres 
disent a une portée de canon. hhis ils avouellt 
que cette mer territoriale s'etend avec l'audace 
ou la puissance des nations. Cornklis de Ryn- 
kershoeck disait au dernier siecle, daiis ses ,!?le'- 
ments de droit des gens, que les Anglais ont 
toujoiirs affecte la domination dans la hlancbe, 
les Franpais dans la hléditerranée, les Genois 
dans la mer Tyrrhénienne e t  les Vénitiens daiis 
la mer Adriatiqrie. Voili bien des sujets de 
guerre, sur des principes bien discutables. Ce8 





marins dont elle a besoin et  dont elle ne peut 
elle-meme faire l'éducation. n (Hautefeuille.) 
Quant a nous, nous pensons qu'on a des ma- 
telots dans la proportion du fret que le com- 
inerce peut se  procurer. (Voy. Marine.) 

La peche de la morue donna, au dix-sep- 
tibme sikcle, toutes lescdtes de l'Amerique du 
Sord aux Francais. Les guerres et  les revers 
de Louis XIV enlevkrent bien des marins 
li la peche et rkduisirent ses possessions. 
En 1713, par le traite d'utreclit, il ceda Terre- 
Neuve, et  ne  garda, pour ses marins, que le 
droit de faire sécher le poisson sur quelques 
cbtes de cette !le. Par le traite de 1763, LouisXV 
perdit les cbtes de 1'Amérique du Nord. Le 
traite de 1783 amena une nouvelle restriction 
de lapeche sur l'lle de Terre-Neuve. Les traites 
de 1802, 1814 et  1816 furent de nouvellescon- 
secrations de ces pertes. Les Ctablissements 
flxes de la France se  reduisent maintenant aux 
pecheries de Saint-Pierre et  Miquelon, et aux 
sécheries de Terre-Neuve. L'éloignement, le  
mauvais état des grkves qui nous ont &te réser- 
vées dans cette Ile, l'activité des Anglais et des 
Américains, et beaucoup d'auteurs ajoutent : 
I'ignorance des marins francais de tout ce qui 
tient a la peche, leur manque de soin, leur 
détestablemanibrede prkparer le poisson, expli- 
queut sutlisamment la decadence de nos peche- 
ries du Rord. 

Que dire de la peche du corail, sinon qu'apres 
avoir eté exercee Dar les Fraricais en Corse, en  
Provence, en ~ a r d a i ~ n e ,  en  ~uinisie, en ~ l ~ e r i e ,  
surtout au florissant comotoir de la Calle (1  5601, 
elle n'est plus exercke , -dep i s  la rupture de 
la paix dlAmiens, que par des Italiens sur toutes 
nos cbtes du midi? 

La seule peche p i ,  selon les auteurs com- 
petents, nous réserve des richesses conside- 
rables, serait celle de la baleine sur les cdtes 
occidentales d'hfrique et peut-etre del'Amérique 
du Sud, si  quelque chose pouvait vaincre l'anti- 
pathie des Francais pour la peche et la navi- 
ga tion. 

Les petites pkehes (on appelle ainsi celles 
qiii sefont sur les cbles, avec de petits blti- 
ments, et  m@me sans aucune espece de navi- 
gation!, emploient 3 ou 4,000 marins, sur 5 a 
600 bateaux. Les procedes incroyables et  
pourtant averes, des populations maritimes, 
qui employaient le jeune poisson pour nourrir 
les porcs et  m&me comme engrais, ont néces- 
site la reglementation severe du dCcret du 9 
jauvier 1852. C'est par des reglements locaux. 
émanés des cinq préfets maritimes, que s'exer- 
cent la surveillance des établissements flxes 
de peche sur nos cbtes et  la recherche des 
engins prohibes. Ce sont des akretes de ces 
memes préfets qui dbterininent le droit, I'é- 
poque et le mode d'exploitation des parcs a 
liuitres ou a moules, ou des ddpbts de co- 
quillages. JACQUES DE BOISJOSLIN. 

PECULAT. Les Romains désignaient par ce 
mot le crime que le Code pénal qiialirie de con- 
cussion. 11 y est d i t , i  I'article 1 7 4 : ~  Tous fonc- 
tionnaires, tous oficiers publics, lcurs commis 

ou prkposCs, tous percepteurs de droits, taxes, 
~ontrlbutions , deniers , revenus publics ou 
communaux, e t  leurs commis ou preposes qui 
s e  seront rendus coupables du crime de con- 
cussion, en ordonnant de percevoir nuen exi- 
geant ou en recevant ce qu'ils savaient n'itre 
pas d d ,  pour droits, taxes, contributions, de- 
niers ou revenus, ou pour salaires ou traite- 
ments, seront punis, a etc. 

PEINES. Les peines, dans une acception 
générale, sont les souffrances ou les privations 
de druits que le pouvoir social inflige i l'au- 
teur d'une infraction legale. Les jurisconsultes 
et les publicistes ont donne des definitions qui 
different suivant le point de vue ou cliacun 
d'eux s'est placé. Les uns les ont dCílnies nla 
vengeance du delit , nos@ vindicla a ou n la 
peine de la faute, pmna peccatin ou siiivant 
iine formule canonique, laesioqum pttnit, vin- 
d i c a n ~  quod quisque commisit; d'ou Grotius a 
tird sa définition : malunt passionis quod infli- 
gilur ob nzalum actionis; ce que Rossi a tra- 
duit en ces termes : a le mal retribub pour le  
mal a I'auteur et en proportion de ce mal. n 
D'autres y ont vu: K la satisfaction pour le tort 
qu'on a fait n ou bien « u n  acte par leqiiel 
on fait souffrir qrielqu'un comme dédommage- 
ment du mal qu'on en a r e y  ; ou bien encore, 
nla dette contracteepar l'auteur du dklit; lpse 
te huic prcnae subdidisli. i 'D'autres enrin les 
ont considerees comme uuu mal physique 
attache a une action pour en dbtourner I'au- 
teur, ou si  l'action a eté commise pour en 
dctonrner d'autres agents o ; ou encore et plus 
simplement, aun mal inflige par le pouvoir 
social a l'auteur d'un délit a raison de ce délit.)) 
Nous pourrions muitiplier ces citations. 

Les peines, on le voit deja par les defini- 
tions qui prdchdent, n'ont pas, dans I'esprit 
de tous les publicistes, le meme but. 11 ne peut 
entrer dans notre cadre d'exposer les di@& 
rentes thbories qui prktendent regir le droit 
pénal, mais il est necessaire d'indiquer I'objet 
qu'clles s e  proposeiit dans I'application des 
peines, car il est clair que la nature ct la me- 
sure de ces peines doivent diffkrer suivant 
qu'elles ont telle ou telle mission, te1 ou te1 
objet. Nous ne nons arreterons du reste qu'aux 
principaux systemes. - Beccaria avait dit que 
le but des peines est a d'empecher le conpable 
de nuire desormais a la societe et de dktourner 
scs concitoyens de la voie du crime. » Cette 
vue trop exclusive a enfante la doctriue de 
Benthamet plus tardde Fenerbacb. Benthamen- 
seigne que n la prevention generale est le but 
principal des peines; c'est aussi leur raison 
jnsticative. A en considkrer le délit passe 
comme un  fait isole qui ne peut plus revenir, 
la peine serait en  pure pei$e : elle ne ferait 
qu'ajouter un mal a un autre ; mais qiiand on 
considkre qu'un dklit impuni laisserait la car- 
riere libre, non-seulement au meme délin- 
quant, mais encore a tous ceux qui auraient 
les memes motifs de s'y livrer, on sent que la 
peine appliqiibe a un individu devient la sauve- 
garde univcrselle. On voit que, d'apres cctte 
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thkorie, le chltiment est un sacriflce indispen- 
sable pourle salut commun ; le  mal de la peine 
est une dépense que fait l'Etat en vue d'un pro- 
nt; ce profit, c'est la prévention des crimes. 
On ne prétend pas assurément nier que I'esem- 
plarilé ne soit l'un des effets de la peine; mais 
faut-il chercher cet effet sans s e  soucier ni dn 
coupable ni de la justice? Peut-on infiiger a 
un individu une souffrance quelcouque pour 
servir d'erernple aux autres? Si la prbvention 
des délits, c'est-a-dire I'intimidation , est le 
seiil but du chilimeiit, ne  serait-on pas con- 
duit a I'exagérer pour ea  mieux aseuter le rk- 
sultat ? Les mesures les plus excessives seraient 
celles qu'il faudrait préférer : il irnporterait 
peu qu'elles fussent justes. La base de la thCo- 
rie de Feuerbach, qui a régnk longtcmps cur 
I'Allemagne, est également la prbvention gé- 
nérale rcsultant de la contrainte psychologique 
produite par la menace de la peine. Le but de 
la societé est de faire vivre los citoyens sous 
le regne du droit. La mission de l'Etat est donc 
d'empecher toute lésion du droit. Comment 
doit-il remplir cette tache? En plapnt a cbté 
de cliaque lesion possible la menace d'uu mal 
supérieur a l'avantage que l'agent peut en re- 
tirer: le mal, dont 1'Ztat ecrit la menace dans 
la loi, constitue la peine légale. Le but de 
cette menace est de détouruer des crimes par 
I'eNroi di1 cliitiment. On peut dire de ce sys- 
feme, comme de celui de Bentham, qu'il méne 
nécessairement a l'application la plus étendue 
et  la plus excessivc des pénalités ; car , püis- 
qu'il veut produire urie contrainte morale par 
la menacc dc la peine, il est clair que plus 
cette peine sera elrroyable, plus la contrainte 
sera produite. On prétend sans doutc que la 
iégilimité de la menace Iégale est subordonnhe 
a son utilité, mlis ii'est-il pas utile de l'exa- 
gerer pour la rendre plus eficace 1 

Un autre s y s t h e  attribue ala peine un autre 
but, i'amendement du coupable: pcena consti- 
tuitur in emendationem hontinum. Cette regle, 
peu appliquée au fond, est répétée par tous les 
criminaiistes. Joussé et luyar t  de Vouglans 
enscignaieiit au dix-huitihe siecle, a que le 
premier objet des lois est de corrigcr les cou- 
pables que l'on p1init.u 11. Cliarles Lucas pose 
en tete de son systCme penal a que la réforme 
doit 6tre le  caractkre essentiel et fondamental 
de la r6pression.u Et 11. Rossi liii-meme prévoit 
que ale jour viendra ou l'ordre ne réclamera 
plus que des punitions rares, temporaires et 
dirigées a l'aniendement moral des coupab1es.n 
Toutes les peines doivent etre établies en vue 
de produire l'amendemeni; des condamnés; 
c'est la l'uu de leuss effets nécessaires, mais 
ce n'est pas leur objet principal. L'amende- 
ment est titile parce qu'il garontit l'avenir, 
niais suffit-il pour réparer le passé ? S'il suffit, 
il faut élargir le condamnk auvsitdt que sa ré- 
géneration est présumée; la mesure de la peine 
dCpendra de l'agent lui-meme. 11 ne peut en 
etre ainsi. La peine est une réparation du tort 
causé U la société; or, cette rkparation ne 
peut Ctre compenske par un  repentir que la 
justice humaine ne peut constater et par une 

amélioration morale qu'elle doit essayer de 
réaliser, mais qui demeure toujours incertaine. 

Un troisi8me systeme attribue a la peine un 
but différent: la rétribution du mal pour le 
mal, i'expiation du délit. On trouve les ra- 
cines de cette tliéorie dans Platon. Reprise par 
Grotins et  surtout par Selden, elle est adoptée 
par Leibnitz qui dit : u Gette espece de justice 

' (la justice morale) n'a point pour but l'amen- 
dement, ni i'exemple, ni meme la réparation 
du mal. Elle n'est fondée que dans la conve- 
nance qui demande une certaine satisfaction 
pour l'expiation d'une mauvaise acti0n.n Kant 
enseigne bgalement rque  la peine juridiqne 
ne  peut jamais Ctre dkcernke comme un sim- 
ple moyen de procurer un autre bien, meme 
au coupable ou a la sociétb; mais qu'elle doit 
toujours 6tre decernke contre le coupable par 
la seule raison qu'il a delinque ». C'est la l'idée 
que N. Rossi a développke : n La justice, dans 
la partie penale, a dit ce publiciste, n'est que 
le mal retribué pour le mal, avec moralite e t  
mesure, en  un mot. l'expiation.~ Cette théorie 
qui suppose, comme M. Rossi le reconnait, que 
la justice sociale serait une emanation e t  un 
accomplissement partiel de la justice morale, 
souleve de graves dificultks. L'expiation, pour 
n'etre pas injuste, suppose une connaissance 
exacte du mal wmmis, de son intensitk, de 
ses degrés, de tous ses kl6ments. ii faut, 
d'une part, apprécier la valeur morale du délit, 
de l'autre Gtablir une peine @ale a cette va- 
leur. Si l'on ne parvient pas a composer les 
deux termes de cette équation, la peine n'rt- 
teindra pas ou excédera une juste proportion. 
Or, comment la justice humaine peut-elle sai- 
sir uo  te1 rapport ? Quels sont ses moyens pour 
apercevoir i'intention de l'agent, les nuances 
de sa culpabilité, les fdits multiples qui i'aggra- 
vent ou l'atténuent. et  en meme temps pour 
peser une peine correspondante a cette crimi- 
nalité? 

Toutes ces théories ont confondu les effets 
nkcessaires de la peine avec le but principal 
qu'elle poursuit ; SCneque avait deja dit : Zn 
injuriis vindicandis, h ~ c  tria lex secuta est, 
quce princeps quoque sequi debet : aut ut eum 
quem picnit emendel , aut ut pena ejus ccete- 
íos meliores reddat, aut ut  sublatis malis se- 
curiores cceleri vivant. 11 est tres-vrai que la 
peine doit produire cette triple conséquence : 
elle doit corriger celui qu'elle frappe, clle 
doit intirnider les autres par ses menaces ou 
son application, elle doit aesurer la sbcurite 
gén6rale. Mais est-ce la tout ? Ne doit-elle 
pas encore punir, c'est-a-dire 6tre appliquke 
a raison de l'infraction, 5 raison de la deso- 
béissance A laloi, non point atitre d'expistion, 
car la justice sociale n'exerce pas la Justice 
absolue, mais a titre de réparation d'un droit 
lksé? Ainsi la crainte de la peine protége l'or- 
dre social contre les hommes qui, n'ktant pas 
retenus par le mal du dklit , mettent en balance 
le proflt qu'il peut leur procurer et le mal du 
chatiment : I'amendement en enlevant au con- 
damné lui-m&me le dbsir de commettre un 
nouveau delit; l'excmplarité, en donnant sa- 
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tisfaction B la conscience publique et  en pro- 
claman! comme un enseignement le délit et  sa 
punition; mais ce ne  sont la que des effets 
attachés a la peine; ce n'est pas sa mission 
essentielle, cet!e mission est la protection du 
droit. 

Qiielles sont les qualit8s que la peine doit 
posséder pour rkpondre a ce but? Bentham est 
le premier qui ait nettement déterminé cese 
qualités. La peine doit &re divisible, suscep- 
tible de plus ou de moins, soit en intensité, 
soit en durée; une peine indivisible ne peut 
pas correspondre aux différents degrés de I'é- 
chelle des délits. Elle doit etre e'gale, en ce 
sens que tous ceux qui la subissent, en souf- 
frent au m&me degré. Ea parfaite égalité est 
presque chimérique , parce que la sensibilité 
des individus est variable et  inégale. Rlais on 
doit éviter une inégalite manifeste fondée sur 
les conditions di1 rang et  de la fortune. Elle 
doit etre exemnplaire, c'est-a-dire, assez visi- 
ble poiir produire une certaine impression sur 
le public e t  y propager a quelque degré l'in- 
timidation. Elle doit &tre re'missióle, en ce sens 
que ses effets ne  soient pas irrévocables et  que 
si  l'exécuiion subie ne  peut ktre effacée, on 
puisse du moins la faire cesser dans l'avenir, 
dans le  cas, par exemple, ou I'innocence du 
condamné serait tout a coup démontrée. Elle 
doit supprimer. le pouvoir de nuire , en d'au- 
tres termes, enlever au délinquant les moyens 
de continuer le délit, par exemple, lorsque le 
délit consiste dans un abus de pouvoir, il faut 
lui &ter l'emploi dont il abuse. Elle doit tendre 
a í'amendemant moral. Toute peine a un cer- 
tain effet pour intimider; mais si le  délinquant, 
aprbs l'avoir subie, n'est retenu que par la 
crainte, i l  n'est pas réformé: la reforme est un 
changement dans le cardctkre et dans les ha- 
titudes morales. Une peine a une tendance a 
réformer quand elle substitue aux habitudes 
vicieuses de i'agent des habitudes nouvelles, 
quand elle lui fournit des motifs de s e  bien ccn- 
duire, par exemple, en  lui donnant un métier 
et des moyens de travail. Les peines infaman- 
tes sont dangereuses sous ce rapport, parce 
qu'elles effacent dans le condamnb tout espoir 
de s e  faire une autre existence. Diligenliws 
v iv i t  , dit Sénkque, cui aliquid integri super- 
est. La prison, quand elle ri'est pas soumise 
a un régime disciplinaire, est également fu- 
neste parce qu'elle entasse p&le-mkle des 
agents, qui s e  corrompent les uns les autres. 
Tels sont les différents caracteres que les pei- 

. nes doivent plus ou moins réfléchir pour rem- 
plir leur mission de justice et  de conservation. 
Nous allons pouvoir, maiutenant que nous con- 
naissons les qualités qu'elles doivent posséder, 
porter un jugement plus sOr sur chacune 
d'elles. 

Peine de mort. - L'usage de cette peine a 8té 
universel : on le retrouve chez tous les peu- 
ples et a toutes les époques. Si elle paralt avoir 
été plus communément appliquée mesure 
que les peuples ont quitté l'etat de barbarie, 
c'est que les barbares s e  font justice eux- 
m h e s .  Lorsque la 18gislation avait pour prin- 

cipe la vengeance publiqiie, il pariit naturel 
que la société s e  vengeit des crimes par la 
mort des coupahles; et lorsque cette vindicte 
publique aspira a arreter les malfaiteurs par 
l'intimidation, ou cherclia a produire l'horreur 
par le supplice. On ne se borna pas a frapper 
de mort la plupart des crimes, on aggrava cette 
peine par d'horribles tortures. Nous frémissons 
aujourd'liiii a la description des supplices de la 
roue, de l'écartellement, du feu et de toutes 
les affreuses souffrances que la fertile imagiua- 
tion de I'homme avait inventées pour i'homme. 
Nous ne tépCterons pas ce lugubre inventaire. 
Et cependant ne peut-on pas en tirer encore 
aujourd'hui, quoique nous soyons heureuse- 
ment loin de ces temps, une utile lecon pour le 
législateiir qui, a des degrés différents, est trop 
disposé a chercherle remede de tous les désor- 
dres dans une certaine intimidation ? 

Beccaria est le premier publiciste qui ait mis 
en doute Ialegitimité de la peine de mort etpro- 
posé sa suppression. On ne voit point, en effet, 
que jusqu'a Iiii cette grave question ait été sé- 
rieusement agitée. Si quelques nations, comnie 
les figyptiens et  les Romains, ont essaye d'en 
restreindre I'application, c'était par un autre 
motif que par le szntiment d'humanité. Platoii 
voulait qu'elle ne fht prononcée que dans les 
cas ou le coupable Ctait incorrigible : .Si le Ié- 
gislateur, dit-il, s ' ape~oi t  que le malade est 
incurable, queile peine portera-t-il contie Iui? 
Comme il sait que la vie pour ces sortes de 
personnes n'est pas l'état le plus avantageux, 
et que par leur mort ils procurent une double 
utilité aux autres , leur supplice Ctant pour 
eux un exemple qui les détourne de mal faire, 
et purgeant en mSme temps la republique de 
mauvais siijets, il ne  peut se  dispenser d'iufli- 
ger la peine de mort contre ces sortes de cri- 
minels : hors de la il ne doit point user de ce 
rem8de.n Quintilien reprend la meme doctrine 
et  ajoute que, si  les coupables poiivaient se 
corriger, il serait plus utile a la répiiblique de 
les sauver que de les frapper de mort. Ainsi le 
droit n'était pas mis en doute; la question d'ii- 
tilité sociale était seule agitée. Au commeuce- 
ment du seizieme siecle on apercoit comme 
un mouvenient de la conscience liumaine qui 
voudrait restreindre les cas d'application. Ainsi, 
Alplionse de Castro , par exemple , soutenait 
a cette époque que les juges ne pouvaient ap- 
pliquer la peine de mort que dans les eas ou 
Dieu lui-meme avait autorisé son application. 
Jean Bodin raconte la discussion publique de 
la question de savoir si  les juges poiivaient 
appliquer cette peine hors des cas ou les édits 
l'avaient prononcée. «Cette question, dit-il, fut 
agitée entre Lothaire et  Azon, les deux pliis 
grands jurisconsultes de leur ige, et ils clioi- 
sirent pour arbitre I'empereur Heiiri VII ,  lors- 
qu'il était a Boulogne la Grasse, a la peine d'un 
cheval que devait payer celui qui serait con- 
damné par l'empereur. Lothaire, qui soutenait 
que le droit du glaive n'appartenait qii'au sou- 
verain emporta le prix d'honneur; mais la plu- 
part, e t  presque tous lesjurisconsulles tenaient 
i'opinion d'hon, pui Btendait le mkme droit 
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aux juges, disant que Lothaire equum lulerat, 
sed Azo cequzolr. 11 Grotius ne  pose la question 
de savoir s'il est permis d'appliquer la peine 
de mort qu'au point de vue religieux, et il la 
resout par l'afirmative en s'appiiyant sur les 
lois de MoSse et sur les textes des livres saints. 
lJuffendorf accorde sans discussion le droit de 
vie et  de mort du souverain sur ses sujets. 
hlontesquieu entrevoit la question, mais n'hé- 
site pas a déclarer la peine de mort nkcessaire. 
~C'es t  une espéce de talion qui fait que la so- 
ciété refuse la soreté a un citoyen qui en a 
privé ou qni a voulu en  priver un  autre. Cette 
peine est tirée de la nature de la cliose, puisée 
dans la raison et dans les sources du bien et  
du mal. Un citoyen m6rite la mort, lorsqu'il a 
violé la siirete au point qu'il a bté 1s vie ou 
qu'il a entrepris de l'bter. Cette peine de mort 
est comme le remkde de la société ma1ade.n 

Enfin, J. J. Rousseau lui avait donn6, d'aprhs 
Hobbes, un aiitre fondenient : ccTout malfaiteur 
attaquant le droit social devient par ses forfaits 
rebelle et  traitre a la patrie; il cesse d'en etre 
membre en violant ses lois, et méme il, lui fait 
la guerre. Alors la conservation de 1'Etat est 
incompatible avec la sienne; il faut qu'un des 
deuxpérisse, et  quand on fait mourir le cou- 
pable, c'est moins comme citoyen que comine 
ennemi. Les procédures, le jugement sont les 
preuves et la dkclaration qu'il a rompu le traite 
social et  par conséquent qii'jl n'est plus mem- 
bre de 1'Etat. Or, s'il est reconnu te1 tout aii 
inoius par son séjour, il en doit etre retranclié 
par l'exil, comme infracteur du pacte, ou par la 
~nor t  comme ennemi pub1ic.n Te1 était i'état de 
la question aii moment ou Beccaria écrivait. 11 
y avait quelque hardiesse a venir proclaaer en 
face de l'histoire . qui constatait daiis tous les 
siecles et cliez tous les peuples l'application 
de la peine de mort, enface des philosophes qiii 
s'effrayaient de son audace et la désavouaient, 
qiie cette peine était illégifime et que les 1C- 
gislateurs usurpaient, en l'appliquant, un droit 
qui n'appartenait pas au pouvoir social. Becca- 
ria soutient d'abord que le droil n'existe pas, 
parce qu'aucun membre de la société n'a pu 
consentir dans le contrat social a faire le sacri- 
fice de sa vie. Locke avait cependant deja éta- 
bli, dans son Go.uvernement civil, que l'homme, 
meme dans l'état de  nature, peut punir lamoin- 
tlre infraction aux lois de la nature: nPeut-il 
punir de mort, dit-il, une semhlable infraction? 
Je réponds que chaque faute peut etre punie 
dans un degré et  avec une sévérité qui soit ca- 
pable de causer du repentir au coupable et d'k- 
pouvanter si bien les autres qu'ils n'aient pas 
envie de tomber dans la méme faute .~  Filan- 
gieri a rkpondu depiiis : ~L'homme, dansl'ktat 
d'indépendance naturelle, a droit a la vie, il ne  
peut renoncer a ce droit; mais peut-il le per- 
dre? peut-il en &re privé sans qu'il y renonce? 
Ai-je l e  droit de tuer i'liomme injuste qui m'at- 
taque? Personne ne  doute de ce principe. Si 
j'ai l e  dmit de le tuer , il a perdu le droit de 
vivre , car il serait extraordinaire que deux 
droits opposés existassent en meme temps. Or, 
dans l'état social, ce n'est plus un particulier 

qui s'arme contre un autre particulier pour le 
punir de son crime, c'est la société tout en- 
tiere. Le déposilaire de la force publique exerce 
ce droit général que tous les individus ont 
transporte au corps de la soci6tb.n Kant a éga- 
lement répliqué: ~Cet te  preuve prouve trop, 
car par la m&me raison nul ne serait tenu d'ex- 
poser sa vie pour la défense de la patrie. C'est 
un sopliisme d'ailleurs et une mauvaise inter- 
pretation du droit, puisqiie nul ne subit une 
peine parce qu'il y a consenti d'avance , mais 
pour avgir consenti i commettre un crime. 
Par le contrat social chacun se  soumet d'avant:e 
a toute loi nbcessaire au maintien de la so- 
ciété, et par conséquent aussi a la loi péna1e.u 
(Metaphysik der Silten, & 44 et 45.) La meil- 
leure réponse est qu'il faut mettre de c6tb cette 
fiction d'un contrat social, sur  laquelle s'ap- 
puient tous les publicistes du  d ix -hu i t i he  
sikcle, et chercher les droits de i'liomme, non 
point dans un état de natiire qui n'a jamais 
existt?, rnais dans l'état de societé qui est son 
état naturel. 

La question a été portée sur un terrain plus 
eleve ; le droit de la sociétb a éte contesté, iion 
plus par le d6faut de consentement des associPs, 
mais parce que la vie de I'homme, hora l'etat 
de légitime défense, est inviolable et en deliors 
de tout pouvoir humain. L'inviolabilité de la vie 
de l'liomme, a-t-on dit, n'est pas un axiome qui 
s'iml;ose,maisun principequise démontre. Iln'y 
a nulle part en ce monde un droit sur i'exis- 
tence, car c'est celui de Dieu qui l'a donnée 
et  qui peut seul lareprendre.11 n'y a et  ne  peut 
y avoir sur cette terre qu'un droil a l'existence, 
c'est celui de i'homme qui l'a recue. La vie de 
I'homme est  inviolable en principe, parce que 
le droit a I'existence, que Dieu se111 a donnée, 
est égal pour tous les liommes: chacun a le 
m&me droit de conserver la sienne, sans pou- 
voir prétcndre a disposer de celle d'autrui, car 
l'existence estd'originedivine. Te1 estleprincipe 
de son inviolabilité. Mais survient le fait du mal- 
faiteur qui attente a la vie de son semblable : 
alors s'exerce le droit de legitime dkfense, qiii 
est la conskquence mCme de l'inviolabilité de 
la vie de l'homme, puisqu'il n'existe que dans 
le péril de i'agression. Or, qii'il s'agisse de i'in- 
dividu ou de  la société, le droit a l'existence n e  
change ni dans sa nature, ni dans la condition 
Ikgitime de  son exercice : ce n'est pas un 
droit collectif, mais un droit personnel, et ce 
droit est le bien le plusinviolable et Ie plus sacré 
que I'homme ait recu. On objecte que la liberté 
est un bien c o m e  la vie et  que si i'on accorde 
que la sociétd a le droit de priver de I'iine, il 
ne  serait pas conséquent de lui contester ce- 
liii de priver de  l'autre. La réponse est que le 
droit de conservation qu'exerce la sociéth n e  
justi0e plus la peine de  mort quand l e  péril a 
cessé, mais qu'elle justifie au contraire une 
détention, s i  la volonte de nuire a survécu au 
crime, s'il y alieu de présumer, en cons6quence, 
quecette volonté perverse, redevenue libre, re- 
commencerait l'attaque. Au reste, le sacrifice 
de la vie est iiiegitime,si celui de la libertb suffit 
a la defense sociale. Et puis eníln, s i  cette vie 
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est donnke a I'homme comme une Bpreuve e t  
pour qu'il s'y prépare a une autre vie, a-t-on 
le droit de lui retranclier unseul des moments 
qui lui sont accordés pour rbéné re r  son 
Ime et racheter ses mauvaises actions par de 
bonnes oouvres? Toutes cesraisons so$ graves: 
la conscience en les méüitant s'inqnihte et  elle 
ne se  rassure qu'en jetant les yeux sur l'his- 
toire du genre humain. Les lkgislateurs de tous 
les temps et  de tous les pays n'ont point hé- 
sité a appliquer la peino de mort. da vie de 
l'homme est inviolable et sacrke I Est-ce i dire 
qu'elle le soit dans tous les cas indistincte- 
ment? que devient alors le  droit de défense? 
que devient le droit de la guerre? Est-ce le  
péril qui fait le  droit 1 C'est prkciaément parce 
que la société s e  croit menacée, c'est parce 
que la peine de mort, suppressive eu ce qui 
touche la récidive, préventive par la terreur 
qu'elle inspire, lui semble approprike i la gra- 
vité des attentats dont elle est l'objet, qu'elle 
est portke a la maintenir. Si le poiivoir social 
doit considérer les dwits naturels comme sa- 
crés,s'il ne doit intervenir que pour en  garantir 
l'exercice, il est clair que ces menies droits for- 
ment le domaine dela pénalite quandl'agents'est 
rendu indigne de les exercer: ils peuvent etre 
suspendus, ils peuvent etre ankantis, dans sa 
personnc. EnGn, s'il est interdit il'homme d'a- 
bréger la vie de son semblable, dans la crainte 
de prevenir pour lui i'instaut du repentir, il 
n'est plus peimis de tirer sur i'ennemi ni de 
tuer le brigand qui nous attaque; car si le droit 
de défense autorise a ne pas tenir compte du 
sort éterncl de I'assaillant, comment le  droit 
social n'aurait-il pas le meme pouvoir? 

L'arymentationlaplus pnissante qu'onpuisse 
opposer a la peine de mort est l'examen de sa 
nécessité : Beccaria Iui- meme, abandonnant 
promptement sa premiére tliese, a soutenu, et  
c'est le fondement principal de son opinion, 
qu'elle a cessé d'etre nécessaire. Et il fait meme 
cette remarquable concession que cette peine 
lui parait nécessaire toutes les fois qu'il n'y a 
pas d'autres moyens de détourner des crimes : 
quando jesso il vero e unico freno per disto- 
yliere gli altri dal commettere delz'tli. Ainsi 
il n'en provoque pas radicalement l'abolition, 
il soutient que presque toujours elle est ineffi- 
cace, impuissante, iriutile. On a dit depuis, en  
s'icspirant de sa pensée: sNous ne  pensons 
pas que la société n'ait jamais eu le droit de 
vie et  de mort sur l'liomme; nous pensons 
qu'elle ne  l'a plus. La société etant nécessaire, 
elle a ,  selon nous, tous les droits necessaires 
a son existence, et  si, dans les commencements 
de son existence, dans les imperfections de 
son organisation primitive, dans son déniiment 
de nioyens répressifs, elle a pensé que le  
droit de frapper le coupable était sa  raison 
supréme, son seul moyen de préservation, 
elle a pu frapper sans criine et  tuer en con- 
science. En est-il de meme aujourd'hui? Et 
dans I'etat actuel d'une sociéte armée d'une 
force suffisante pour '  substituer la sanction 
morale, la sanction corrective a la sanction du 
wur t r e ,  cette societe peut-eiie légitimement 

rester homicide? n Amenke a ces termes, la 
question tombe dans le domaine du fait : ii n'y 
a pliis qu'a examiner si  la société, dans I'état 
actuel de la civilisation avec ses forces maté- 
rielles et ses forces morales, est entourée 
d'assez de garanties pour se passer de cette 
sanctioii supr&me. M. Rossi a pu en consé- 
quence résumer la controverse en ces termes : 
«La peine de mort est un moyen de justice 
extreme, dangereux, dont on ne pout faire 
usage qu'avec la plus grande reserve, qu'en 
cas de véritable nécessité, qu'on doit désirer 
de voir supprimer complétement, et pour l'abo- 
lition duque1 le devoir nons commande d'em- 
ployer tous nos efforts, en prCparant un etat 
de choses qui ren& l'abolition de cette peine 
compatible avec la chose publique et parti- 
culi6re. P 

Ce!te opinion, qui tend en déilnitive a l'abo- 
lition graduelle de la peine de mort, fait des 
progres sensibles. 11 est remarquable que cette 
grande question, loin de fatiguer les esprits et 
dc s'affaisser comme tant d'autres questions 
ou les controverses s e  sont refroidies, demeure 
active et  pour ainsi dire sans cesse sur la 
brhche. Les attaques et  les dissertations ne se  
lassent pas. Les partisans de l'abolition se  mul- 
tiplient. Les législattons elles-memes commen- 
cent a Etre kbranlées: les unes en restreignent 
de plus en plus les cas d'application; les autres 
vont un peu plus loin et cessent de I'étendre 
aux femmes, auu mineurs, aux vieillards; quel- 
ques-unes agitent meme sa suppressioa en- 
tihre. 

11 est un point qui, en tout cas, est désor- 
mais acquis: c'est sa siippression en matiere 
politique. Ce n'est pas ici lc lieu de definir les 
crimes politiques; m u s  dirons seulement qu'on 
comprend en gknéral sous ce nom les crimes 
qui s'attaquent aux institutions variables de 
chaque société. III. Guizot a démontre dans un 
livre éloguent (De la peine de mort en mati2re 
politique) que cette peine a perdu son eaica- 
cité a i'égard des crimes politiques, parce 
qu'elle n'a plus. comme dans les temps an- 
ciens, i'effet d'abatfre un parti dans la per- 
sonne de son chef, et  qu'aucune tete n'est de 
nos jours assez haut placée pour entralner par 
sa chute la chute de tous les membres dumeme 
parti; parce que la peine de mort ue s'adresse 
aujourd'liui, en matiere politique, qu'a des pas- 
sions et a des idées, et que jamais les siipplices 
n'ont modilié les idées ou desarmé les passions; 
parce que, enfln, la conscience publique re- 
pousse l'application de cette peine i des faits 
purement politiques et qu'une peine qui n'a 
pas la sanction de i'assentiment public est plus 
dangereuse qu'utile. On peut ajouter que, les 
faits de cette nature siipposant plus d'audace 
que de perversité, plus d'inquiétude dans l'es- 
prit que de corruption dans le  coeur, plus de 
fanatisme que de vices, la durée d'une déten- 
tion, qui peut Bgaler cclle de la vie. semble de- 
voir suffire au but que se  propose la société, qui 
est d'assurer sa  sécurité. Les circonstances qui 
se  modiflent, les passions qui s'atténuent, les 
partis qui se  disséminent, tout concourt a di- 



minuer I'importance d'un condamné politique 
et a faire de son erislence un danger. La so- 
ciété ne pourrait-eile pas s e  reprocher plus 
tard un sang inutilement versé? Faut-il remon- 
ter bien Iiaut dans nos annales pour y trouver 
l'exemple de  ces fatales exécutions et des iiief- 
lacables remords qui les ont suivies? L'une des 
gloires de la Révolution de  1830 a été de pro- 
clamer en principe l'abolition de la peine de 
mort en matikre polilique: aucune exécution 
capitale n'a eu lieu depuis cette Spoque a rai- 
son d'iin crime piirement politique. A la vérité, 
ce principe, bien que respecte, n'était point 
iiiscrit dans la Iégislation. Cette sanction a &té 
l'ceuvre de la Révolution du 24 février: la Con- 
stitution du 4 novembre 1848 a declaré dans 
son article 5 que « la  peine de mort est abolie 
enmatiere politiquea; et  la loi du 8 juin 1850, 
conséquence de  cette abolition, porte: iiDans 
tous les cas ou la peine de mort est abolie par 
I'article 5 de  la Constitution, cette peine est 
remplacée par celle de  la déportation daris une 
enceinte fortiílée, designée par la lo¡, hors du 
territoire continental de la République. o Au 
surplus, nous n'entendons parler ici que des 
crimes essentiellement politiques et qui n'ont 
aucun rapport avec les crimes ordinaires. Les 
crimes complexes, qui réunissent un crime 
politique et un crime commun, doivent eiicou- 
rir les peines ordinaires. On nc peut aclmettre, 
en effet, que les attentats contre les personnes 
soient punis de peines nioins rigoureuses, 
parce qu'ils ont éte commis dans un but poli- 
tique; car ce serait reconnaitre que ce but est 
en lui-meme une circonstance atténuante de 
tous les erimes. 

11 reste a faire, sur tous les cas ou la peine 
de mort est prononcée, une observation : c'est 
que cette peine est rcmplacée par celle des 
travaux forcés a perpétuité ou a temps, si le 
jury declare qu'il y a des circonstances atté- 
nuantes. Le rapporteur de la loi du 28 avril 
1832, qui a introduit cette disposition dans 
i'artiele463 du Code penal, déclarait que a l'inté- 
ret de cette cause sacrée (la suppression de 
la peine de mort), que le mauvais succes d'une 
tentative hasardée pourrait compromettre l'in- 
lkret de la societé, qu'on ne peut désarmer de 
sa protection la plus eficace, sans lui en avoir 
assuré une autre non moins énergique qnoi- 
qiie moins sanglante, I'etat du pays et des 
opinions sur lequel la magistrature rend un 
tkmoignage iinariime, tout nous a determines a 
penser qu'une abolition graduelle était seule 
raisonnable e t  possible, et  nous avons cru 
marclier assez avant dans cette voie par i'ad- 
mission des circonstances attenuantes. n Ainsi 
la loi abdique sa puissance, le ICgislateur s e  
déclare presque incompétent pour resoudre 
cette haute question sociale. C'est devant le 
jury que cette grande cause de la politique et  
de la philosophie est portée. Cctte solution 
n'a-t-elle pas quelques inconvénients ? Le pou- 
voir exorbitant que le Iegislateur abandonne 
tombera-t-il toujours entre des mains sures?  
Les jures sont-ils assez haut placés pour juger 
des questions gknérales qiii intkresseut I'are- 

nir social? Peut-il leur appartenii' de sorlir 
des faits de  la cause pour apprécier l'utilite et  
les effets d'une peine? Peut-il leur appartenir 
de choisir entre des peines faibles ou terribles, 
humaines ou sanglantes? L'égalité subsiste-t- 
elle encore lorsque ce choix est livré a des 
préjnges, ti des opinions variables, A des no- 
tions plus ou moins exactes et  eniin aux pas- 
sions politiques ? N'en résulte-t-il pas au moins 
que I'application de la peine de  mort aux me- 
mes faits n'a plus de regle iixe ? 11 dépeiid au 
surplus du jury de l'abolir compl@temeiit dans 
la pratique, et c'est a ces termes que se  résume 
aujourd'hui cette grande qucstion. 

Peinesperp4uelles.-Ces peines, prodiguées 
dans i'ancienne lkgislation, avaient ét6 pros- 
crites par I'Assemhlée constituarite, qui les 
regardait comme plus terribles que la mort 
meme. Le peine de 24 ans de fers était, apres 
la peine de mort, la plus grave des peines por- 
tées par l e  Code de 1791. Les redacteurs du 
Code de  1810 n'ont pas suivi ce  systeme : u 11 
faut, dit un rapport, que les actions qui, dans 
i'ordre des crimes , suivent immédiatement 
ceux auxquels la mort est infligée, ne  laissent 
point de  délivrance a prevoir: sans cela les 
gradations n e  seraient point observées, l'é- 
chelle des peines ne  serait plus correspondante 
a cclle des crimes, e t  la proportion serait rom- 
pue.1) On retrouve le meme argument dans la 
discussion de  la loi du 28 avril 1832: $La per- 
petuité des peines, a-t-on dit, retranclie du 
monde un étre incorrigible: elle 6pargr.e B 
ses semblables et  a lui-meme les nouveaux 
forfaits auxquels d'indestructibles habitudes 
l'avaient en quelque sorte prédestiné. Elle ras- 
sure la société en dissipant l'alarme que le crirne 
avait causée et en prévenant celle que le retour 
du criminel ferait naltre. Les peines perpéluelles 
ont aussi un piiissant effet d'intimidation; elles 
sont une imitation de I'éternitk des supplices, 
et i'idée de l'éternité des supplices saisit for- 
tement I'imagination. Elles seront la transition 
entre la peine de nlort et  les peines tempo- 
raires. Retranchez-les et  l'échclle pénale pré- 
sentera un  intervalle immense sans eorrespon- 
dance dans l'echelle des peines.n Les peines 
perpétuelles ont de  graves inconvénients : elles 
sont inegales, puisque leiir rigiieur dépend de 
I'Age du condamné, terribles s'il est jeune en- 
core, presquc nulles s'il a atteint un  i g e  tres- 
avancé ; elles sont corruptrices, car comment 
attendre du condamné des efforts pour changer 
ses habitudes et corriger ses vices, s'il n'a 
plus d'espoir de rentrer dans la société? Néan- 
moins, il serait diflicile de ne pas maintenir 
cette perpétuité dans deur  hypotheses : d'a- 
bord, pour I'appliquer aux crimes qui épou- 
vantent la société : c'est l'attbnuationdelapeine 
de mort, c'est la peine qui seule peut en favo- 
riser l'abolition en s'y substitnant; ensuite, 
pour les condamnés en récidive contre les- 
quels les premieres peines ont été~impuissan- 
tcs : contre ces hommes incorrigibles quels 
seraient les moyens de défense, si les portes 
de leur prison devaient nécessairement s'ou- 
vrir apres un certain laps de temps? Aussi 

33 



514 PEINES 

noiis retroitrons cc  principe dans les lois de 
toutes les nations, mbme dans celles qui s e  
distinguent le plus par la douceur de leurs 
pénalités , par exemple, dans le Code du Brésil 
et dans le Code de la Louisiane. D'ailleiirs, s i  
la perpétuité de la peine est un obstacle A l'a- 
inendcment, on pourrait peut-&tre effacer en 
partie cet obstacle en faisaut luire aux yeiix 
du condamné la possibilité de racheter une 
partie de sa peine par sa bonne conduite et 
par une activité laborieuse. 11 y a deux peines 
pcrp6tuelles : les travaux forcés i perpétuite 
et la déportafion. 

Travaux forcés d perpétuité. - Cette peine, 
qui a continiié l'ancienne peine des galhres, a 
ktb l'objet des critiques les plus vives. Elle a 
les deux vices principaiix des peines perpé- 
tiielles, aggravés par son caractbre; elle est 
inégale; car comment, en appliquant les con- 
damnés aux travaux les plus pénibles, mesiirer 
leurs forces? nSi le poids de la chaine, dit 
Livingston, est déterminé par la loi, le faible 
succombera sous le fardeau que le fort portera 
sans peine. Si ce  point est laissé A la discretion 
du geolier, c'est une  source intarissable d'ex- 
torsions et de  tyrannies subalternes.» Elle n'est 
pas réformatrice. ~ D a n s  les travaiix piiblics, 
a dit Dentham, l'infamie de la publicité teiid 
plus a dépraver les individus que l'habitude du 
travail ne  tend a les réformer;~ mais elle est 
esscntiellemenl exemplaire; c'est la son prin- 
cipal avantage. Elle est intimidante et terrible; 
elle paralt une expiation sumsante des plus 
grands crimes. u Elle offre sans cesse, a dit 
Dexon, l'exemple des maux attacliés au crime 
par le spectacle répété des clialnes, des fati- 
gues et des signes honteux de la servitude des 
coupables. r Nous l'avons déj i  dit ailleurs : 
Cette peine, avec tous ses défauts, est la seule 
qui pht rassurer la société, s i  la peine demort 
devait un jonr etre supprimée. 011 la retrouve, 
sous différentes dénominations, dans tous les 
codes étrangers. Au reste, son modc d'exécu- 
tion a été récemment changé: I'article 15 de  
notre Code penal s'était borné a prescrire que 
les condamnés seraient employés aux travaux 
les plus pénibles. Le Code de 1791 avait été 
plus explicite : il portait qii'ils seront employks : 
« soit a l'extraction des mines, soit au dessé- 
cliement des marais, soit a tout autre ouvrage 
pénib1e.u La loi du 30 mai 1854 dispose que 
les condamnés seront transportés dans I'une 
des colonies fran~aises autres que 1'Algérie et  
seront employés aux travaux les plus pénibles 
de la colonisation. 11s sont tenus de résider 
dans la colonie, a l'expiration de  leur peine, 
soit pendant un temps égal a la durée de la 
peine, soit pendant toute leur vie, s i  elle dé- 
passe huit ans. 11 n'a 6tB publié sor I'exécu- 
tion de cette loi aucuns documents qui permet- 
tent d'en apprkcier avec quelque certitude les 
effets. 

Déportalion. - 11 ne faut pas confondre la 
déportation, qui est appliquée aux crimes po- 
litiqiies, et  la transportalion qui, comme on 
vient de le dire, est un mode d'exécution de 
la peine des t r a ~ a u x  forces. n Les crimes d'Etat, 

disait l'un des rédacteurs de notre Code pCnal, 
qui ne  sortent pas d'une Ame atroce, mais de 
fausses idees politiques, de l'esprit de parti, 
d'une ambition mal entendue, seront eficace- 
m'ent réprimés par un cliátiment sévere et  saiis 
terme, qui raait au condamnb pour jamais Iion- 
iieurs, fortune, jouissances, relations, existence 
civile el patrie.11 Ainsi, la dbportation daiis I'es- 
prit dii Code était une relégation, non dans iiiie 
colonie pénale, mais dans une colonie ordinaire, 
et ne  s'appliquait qu'aux crimes politiques. 
Cette peine, qui n'était jamais exécutée, faute 
d'iin lieu ou elle piit Etre subie, était commuée 
arbitrairement dans la pratique en une déten- 
tion dans un lieu spécial. La loi dn 8 juin 1850 
a disposé, ainsi qu'on Ya vil plus haut, que 
11 dans toiis les cas ou la peine de mort est abo- 
lie (pour les crimes politiqiies), cette peine est 
remplacke par celle de  la déportalion dans une 
enceinte fortiílée hors du territofre de la répu- 
blique.. Le lieu de déportntion est aux lles 
Marquises. La déportation a deux degrés : la 
déportation dans une citadelle et la déportation 
siniple, qui comporte une certaine liberté dans 
le lieu désigné. Ainsi restreinte aux crimes po- 
litiques, celte peine peiit &re utile, parce que, 
substituée A la peine de mort, elle peut seiile 
écarter de plus en plus celle-ci. D'ailleurs, les 
vices qui sont inhérents a son exéciition, ne 
s e  mariifesleiit pas a l'égard du petit nombre 
de condamnés politiques qui peuvent en etre 
atteints. Ces vices cclalent surtout quand la 
déportation , prenanl le nom de transporla- 
tion, s'applique aux crimcs ordinaiies, comme 
I'Angleterre I'a pratiqiiée lorsqu'elle a créé ses 
colonies pénales, et comme nous essayons de 
le faire aujourd'hui a la Guyane pour I'exécu- 
tion de la peine des travaux forcCs. Une tclle 
peine est trop aventureuse pour htre répies- 
sive; elle éloigne trop le lieu de son exécution 
pour Elre exeinplaire; elle est semée de trop 
d'incidents pour &re moralisatrice. 

Re'clusion. - 11 faut comprendre sous ce 
mot toutes les peines temporaires privatives de 
la liberté : ces peines out différentes qiialifica- 
tions qui correspondent aux différents degres 
du chjtiment; mais en réalité elles appliquent 
la memc pbnalitC, la suspension de la liberté. 
Les travaux forcés a temps constituent le mode 
le plus rigoureux de celte privation; on a vil 
qu'ils s e  combinent avec une transportation qui 
peut durer toute la vie. La détention est un 
motle de réclusioii appi'oprié aux crimcs po- 
litiques et qui ne soumet les condamnes ni a 
l'obligation du travail, ni au supplice de la so-  
litude. C'est une peine spéciale réservée a des 
crimes spéciaiix et qui ne  peiit pas pliis Etre 
comparée aux aulres peines que les crimes 
politiques ne peuvent elre comparés aux autres 
crimes. La réclusion ou emprisonnement (car 
ces deux peines sont identiques) est la base 
principale du systbme penal : elle consiste a 
enfermer le coupable dans une maison de dé- 
tention et a le soumettre A fobligation du tra- 
sail, ainsi qu'a la discipline pSnale. 11 est facile 
d'apprécier ses avantages; elle est répressive, 
car clle enleve au coupable son bien le plus 



ES. 51 5 

prkcieiix, la liliertk; elle est divisible, car on 
peut en modiíier l'intensitk et  la duree; elle est 
instructive et exeniplaire; elle enleve au con- 
damné les moyens de nuire; elle se prete a 
tous les essais d'amendement moral'; elle est 
seulement dans plus &un cas inégale, car elle 
ne cause pas a tous les agents les memes pri- 
vations, les memes pertes; elle est pour les 
uns la ruine, et pour les autres, un accident 
passager. C'est aux juges de n e  l'appliquer qu'a- 
vec mesure et  discernement, en  en graduant 
la proportion non-seulement a la gravité des 
faits. mais a la ~osit ion des aaents. Les diffé- 
renk modes d'emprisonnement ont fait I'objet 
de savantes études; on a soumis les condamués 
a divers régirnes disciplinaires qui ont pour 
objet de produireleur régéneration ou du moins 
leur amelioration morale. Ce n'est point ici le 
lieu d'examiner les procédés des systCmes pé- 
nitentiaires. Cet examen prend naturellement 
sa place au mot Prisons. 

Amendes et condamnations pécuniaires. -- 
L'amende, graduke avec sagesse et discerne- 
ment, a des elTets tres-utiles. Elle a d'abord des 
aualites ~rkcieuses  : elle est divisible et peut 
iescendré jusqu'aux degrés les plus infkriiurs 
de la crirninalite; elle est réparable puisqu'elle 
peut Btre restituée; elle est répressive, piiis- 
qri'elle produit une perte, une privation reelle; 
elle peut meme Ctre égale si I'on cherclie a la 
proportionner aussi exactement qiie possible i 
la foi'tuiie des délinquants, mais il est certain 
qu'il est dificile d'arriver a cette égalité. Mais 
son principal avantage est de remplacer , dans 
des cas nombreux, la peine d'emprisonne- 
ment qui est !rop grave poiir les petits délits. 
Cette derniere peine, en effet, a l'inconvenient 
grave de marqiier ceux qu'elle saisit, d'une 
sorte de note d'infamie qui les suit pendant 
toute leur vie. Ces pelites applications trop 
multipliées, en general, et qui ne  peuvent avoir 
aucuii efTet pénilentiaire, ont un résultat dé- 
plorable. lnfligées a raisoii de faits Iegers, qrii 
iie supposent qu'une immoralité peu grave, 
elles frappent des delinquants qui en gardent 
la flhtrissure ou elles énervent en eux le salu- 
taire effroi de la pénalité. 11 nons paralt qiie ce 
serait une excellente chose que de substitiier 
une amende a ces courts emprisonnements. 
1,'arnende piinit sans flétrir, elle avertit avec 
sirvérite, mais sans emeurer la dignité person- 
nelle. On craint que cette peine ne devienne un 
privilége de la ricliesse et  qu'il n'en résulte 
une sorte d'inkgalité dans la distribution des 
cliltiments. Cette inégalité nous semble peii 
redoutable dans nos moeurs démocratiques et  
sous I'empire des tendances qui dominent notrc 
sociéte. Nous ne  pensons pas toutefois qu'on 
doive, comme i'ont fait quelques cndes et  no- 
tamment le nouveau Code de  Prusse ($ 17), au- 
toriser le juge a convertir i'amende en empri- 
sonnement, si le prévenu ne  paralt pas solvable. 
C'est dans cette distinctioo que s e  manifesterait 
le privilege de la fortune. L'amende peut s'at- 
tenuer en proportion de la faiblesse des res- 
sources, et  si, meme ainsi rkduite, elle n'est pas 
payée, la contrainte corporelle peiit &re em- 

ployee comme moyeii de recoiivrament; mois 
cette contraiiite. dont la durée doit &re basée 
sur le chiffre de la dette, n'a ni les effets ni la 
iiétrissure de la peine. Comment arriver a la 
juste proportion de i'amende? Faut-il, comme 
Filangieri et Bentham I'ont proposk, la Uxer en 
déterminant, non la quotilé de la somme, mais 
la portion de la fortune qui serait enlevée aii 
prévenii ? 11 semble que ce procédé, dont I'ap- 
plication est presque inipossible a raison des 
enquetes qu'il exigerait, n'arriverait d'ailleurs 
qu'ii i'iiiégalité. Ce qui paralt préférable, c'est 
de n'etablir qu'un maximum pour les amendes 
en donnant aux juges la faculté de les abaisser 
indériniment:A c6té des amendes s e  plaqaient 
aiitrefois les coníiscations; la confiscation gé- 
nérale des biens est aujourd'hui abolie, et la 
loi n'a laisse subsister que la conílscation spé- 
ciale des produits ou des instruments du délit. 
Qiiant aux restitutions civiles et  aux dommages- 
intérkts, c ene  sont point des peinesproprement 
dites. Les premieres sont la restitution des 
choscs memes dont le plaignant a étB depouillé. 
Les autres sont la réparation civile du préjudice 
qu'il a souffert a raison du délit. 

Pei.ies accessoires. - Ce sont des incapacites 
résultant de  certains chltiments; elles consis- 
tent dans la privation des droits politiqiies oii 
civils dont jouissent les citoyens; cette priva- 
tion a plus ou moins d'étendue dans la mort 
civile, dans les interdictions de certains droits, 
dans la surveillance de la haute police. La mort 
civile, déplorable Oction que notre législation 
avait héritPe de la legislation romaine, a cessb 
d'exister; la loi du 3 1 mai 1854 porte: « La mort 
civile est abolie. Les condamnations a des peines 
amictives perpétuelles emportent la dégrada- 
tion civique ct I'interdiction légale. a La dkgra- 
dation civique dépouille le condamné de tous 
ses droits civils e t  politiques, Iiii enleve les 
prérogatives de la famille et le marque d'une 
tache d'infamie qui ne peut 6tre effacee que par 
la réhabilitation. L'interdiction légale a poiir 
effet d'enlever au condamné I'administration de 
ses biens pour la transporter aux m-dins d'uu 
tuteur. 11 résulte de ces diverses incapacites la 
décliéance des droits de la cité, la perte de  
I'autorité maritale et de  la puissance paternelle, 
enUn I'iriterdiction de donner et  de recevoir. 
La dernihre peine accessoirc et  privative d'un 
droit, celiii de libre locomotion, est la sur- 
veillance de la haute police. Cette mesure, qui 
succ6de a la peine qui saisit le condamné au 
moment oh I'exécution du chitiment s'scheve, 
était particuliere a notre code. Elle est aujour- 
d'liui reproduite dans les && 26 et 27 du nou- 
veau Code penal de Prusse. On n e  peut contes- 
ter a la socikté le droit de prendre des mesures 
de  précaution a I'égard des hommes dont elle 
a de  justes motifs de suspecter la conduite. La 
dificult8 ne commence que lorsqu'il s'agit de 
savoir quelles doivent etre ces mesures de pré- 
caution et  a que1 degré elles doivent peser siir 
la liberté des condamnés libbrés. Rotre legisla- 
tion. apres avoir traversé plusieurs systemes, 
est arrivée a en adopter un extremement ri- 
goureux. Le decret du 8 decembre 185 1 confhre 





PENSIONS. 517 

PENSIONS. Tous les pays ont admisle prin- 
cipe d'une pension de retraite en faveur des 
fonctionnaires publics. l a i s  chaque législation 
a appliqué ce principe d'une maniere differente. 
Kous allons d'abord passer en revue la plupart 
de ces législations, et nous ajouterons ensuite 
quelques réílexions generales. 

Frunce. -En France, cette partie du droit 
public et administratif est réglée par divers 
actes, dont nous allons analyser les princi- 
paux. 

La premiere place est due a la loi du 9 juin 
1853 qui regle actuellement les apensions ci- 
viles 1). Cette loi s'applique a la plupart des 
fonctionnaires, prkposés, employés, agents, 
liommes a gaees dont le traitemenf est a la 
cliarge du fr&or public. Nous parlerons plus 
loin des exceptions. On a droit a pension d'une 
part, en vertu de r ige  combine avec la durée 
des services, et de l'autre, en vertu de bles- 
sures recues ou d'inlirniités contractees dans 
l'exercice des fonctions. Dans le premier cas , 
il faut avoir. dans le service sédentaire, 60 
ans d'áge, et 30 annkes de service; dans le  
service actif, 50 ans d'age et 25 années de 
service; l'une de ces conditions seule ne suffit 
pas. Sanf les modilications de détail prévues 
dans celte loii, la quotité de la pension obte- 
nue par anciennete est de la moitié du traite- 
ment moyen des six dernieres années de ser- 
vice, ct d'un soixantieme (service sédentaire) 
ou d'un cinquantieme (service actif) en sus 
pour cliaque année ultérienre. Ne sont exiges 
ni un ige, ni une durée de service déter- 
minCs si le fonctionnaire ou l'employe a été 
rendu impropre au service : l o  par un acte 
de dévoiiement a I'intéret public; 20 en ex- 
posant sa vie pour sauver celle d'un de ses 
coocitoyens; 3O par suite d'une lutte ou d'un 
combat soutenu dans l'exercice de ses fonc- 
tions; 4O par suite d'un accident grave résul- 
tant notoirement de I'exercice de ses fonctions. 
Dans ces quatre cas, la pension est de la moitié 
du traitement d'activitk. 

En deliors de l'ancienneté et de blessures, il 
y a encore une troisieme catégorie, c'est celle 
des fonctionnaires qui, igés de 50 ans dans la 
partie sédentaire, et de 45 dans la partie ac- 
tive, auraient, les premiers, 20 ans, les se- 
conds, 15 ans de serrice, et lo auraient con- 
tracté, dans l'exercice de leurs fonctions, des 
inflrmités graves, ou 20 dont l'emploi aurait etB 
supprimé. Les retraitks de cette catégorie jouis- 
sent, les sédentaires, d'autant de soixantiemes, 
les actifs, d'autant de cinquantiemes de leur 
traitement qu'ils ont d'annkes de service. 

Helativement aux veuves et aux orphelins, il 
faut distinguer : si le fonctionnaire decédé avait 
atteint 60 ans d'ige et 30 années de service, 
s'il est inort dans un naufrage ou dans un des 
cas qui lui donncnt droit a une pension excep- 

1. La loi Qtablit des maxima dan8 un tableaa 
dont on retrouvera les principales dispositions dani 
notre Dictionnaire da l'Adrninistrationfran~aise. Nous 
dirons seulement que la pension est de 6,000 fr. pour 
les traitements les plus Blev6s autres que cenx des 
agenti diplomatiques. 

tionnelie, la veuve a des droits, lors méme que 
son mari ne jouissait pas encore de sa pension 
Si, au contraire, le mari est mort avant d'avou 
accompli ses 30 années de service, et d'a- 
voir atteint r i g e  de 60 ans, la veuve n'aurait 
droit a pension que si le fonctionnaire lui- 
meme avait dkja joui d'une retraite. La part de 
la veuve est d'un tiers de la pension du mari, 
sauf dans les cas exceptionnels, ou elle reqoit 
les deux tiers. Dans ces cas exceptionnels, on 
ne demande pas non p h s  les six annbes de 
mariage requises dans les circonstances ordi- 
naires. La pension de la veuve est reversible 
sur les orphelins et partagke entre ceux qui 
n'ont pas 21 ans d'áge. 

La loi du 9 juin 1853 soumet i une retenue 
de 5 p. 100 du traitement, tous les fonction- 
naires ou employes auxquels elle est applica- 
ble. Ne sont pas rkglées par la loi de 1853 : 

lo Les, pensions des minitres, so.us-secré- 
taires d'Etat, membres du conseil d'Etat, prk- 
fets et sous-préfets, qui sont encore rkgies 
par la loi du 22 aodt 1790 et le dkcret du 
13 septembre 1806. Ces fonctionnaires ne su- 
bissent pas de retenue. Le taux de la pension 
est du sixikme du traitement des quatre der- 
nieres années. 11 faut 30 ans de service; il y a 
une augmentation pour les annees ulterieures. 

20 Les ministres et autres grands fonctionnai- 
res, ainsi que leurs veuves et enfants, les veuves 
et enfants des maréchaux, des amiraux, qui 
a auront rendu des services éminents a, pour- 
ront recevoir de I'Empereur une pension excep- 
tionnelle de 20,000 fr. Le nombre de ces pen- 
sions ne peut pas exceder 25 a la fois. (Loi du 
17 juillet 1856.) 

3O Les magistrats qui ont atteint l'&e flxb 
par le decret du irr mars 1852,ont droit apen- 
sion, apres 20 ans de service. 

40 Les fonctionnaires et emplopbs des dbpar- 
tements et des communes. Ces derniers repi- 
vent leur retraite sur lesfonds départementaux 
ou communaux, et pour ce but, chaque dkpar- 
tement et un certain nombre de grandes com- 
mnnes ont des caisses de retraites particuli&res 
qui percoivent les retenues sur les traitements 
des employés. Pour quelques catégories d'a- 
gents inférieurs, comme les cantonniers, il n'y 
a que la Caisse des retraitespour la vieillesse. 
( Voy. ce mot.) 

Apres la législation sur les a pensions civilesr, 
vient, par ordre d'irnportance, celle qui con- 
cerne les pensions militaires. La loi fondamen- 
tale est du i 1 avril 183 1, elle a Btk modifike en 
partie par celles des 26 avril 1855 et 25 juin 
1861. Elles confkrent le droit a pension a titre 
d'anciennetk, a l'officier, aprks 30 annkes de 
service, aux sous-ofiiciers et soldats, apres 25 
ans. Les services se comptent a partir de l'8ge 
ou la loi permet de contracter un engagement 
(18 ans). Les campagnes, le séjour au dela 
des mers, comptent double. Quant au taux 
de la pension , il varie selon des cas nom- 
breux; les blessures, les amputations, i'inca- 
pacité de travail entrent en ligne de compte. 
11 a fallu un tableau compliqué, annexk a la loi 
de 1861, pour en presenter le c W e  pour 



chaque grade avec leminimum etle maximum 1. 
11 est inutile de dire que les blessures graves 
ou la perte d'uii rnembre provenant d'un fait de 
gaerre,  donne droit a la pension, quelle que 
soit la durée d ~ i  service. La veuve et  les orphe- 
lins ont egalement des droits : lo lorsque l e  
militaire joiiissait d'une pension de  retraite; 
Z0 lorsqu'il est mort sur  le champ de  bataille, 
ou par i'effet d'un service commandé. 

Les pensions des marins militaires sont ré- 
glées par les lois des48  avril 183 1 et 26 juin 
1861. Les dispositions sont également riom- 
breuses, et  le taux différerit, selon les circon- 
stances. Nous ne ferons ressortir qu'un point : 
le droit est acquis aprks 25 ans de service, et 
I'on peiit commencer a compter a partir de 
r i g e  de 16 ans. 

11 nous reste a parler des pensions ecclé- 
siastiques. Par un décret, daté du 28 juin 1853, 
il a été fonde une caisse géiiérale pour le ser- 
vice des pensions ecclésiastiques. Ces pensions 
ont ce caractere spécial qu'elles ne  coiistit~ient 
pas un droit, mais une libéralité, elles ne  peu- 
vent donc pas donner ljeu a u11 recours con- 
tenlieux au conseil d'Etat. 11 faut, en outre, 
que le pretre soit entre dans les ordres depuis 
au moins 30 ans,  qu'il soit propose par i'é- 
veque diocésain, et  qu'il n'ait pas de fortune 
propre. 

11 y a encore des dispositions spéciales poiir 
le persouiiel de l'enseiguement, que nous nous 
bornons a citer pour ménioire. M. B. 

Al2entagne.- En Allemagne, toute fonction 
publique confere au titulaire u n  droit a l a  jouis- 
sance viagere du traitement tixe (Besoldung) 
qui y est attaché. Le gouvernement peut, en  
toiit tenips, retirer i'emploi aii fonctionnaire, il 
peut le suspendre ou le mettre a la retraite, et  
le privcr ainsi des produits accessoires de s a  
place, de  rétributions poiir les services spé- 
ciaux qu'il reiid dans l'exercice de  ses fonc- 
tions; mais le t r a i b ~ n e n t  n e  peut pas lni &re 
enlcvk. Le fonctionnaire peut anssi, lorsqiie 
l 'ige ou les infirinités le rendent nécessaire, 
demander ce traitement a titre de pension. Seu- 
lement, ses droits cessent sa mort et ne  pas- 
sent ni a sa veuve, ni a ses enfants. 

Tels sont les principes admis par les auteurs 
e t  par les tribunaux, mais les dispositions 16- 
gislatives des divers Etats les appliquent plus 
ou moins strictement. Rous allons faire corinai- 
tre avec les dbvcloppeinents nécessaires, celles 
de i'Autriclie, de la Prusse, de la Bariere et du 
Wurtemberg, et comme la législatioii des au- 
tres États allcmands s'cn rapproclie plus ou 
inoios, il suflira d'indiquer, en passant, les di- 
vergences importantes. Toutefois, quelles que 
soient ces divergcnces, toutes les lbgislations 
allemandes sont d'accord siir ce point, que le 
fonctionnaire seul a droit a perision. Par consé- 
quent, ce droit ne  s'applique pas lo a ceux 
qui ont été appelés pour un temps a rendreun 
service a I'Etat, sans avoir été investis d'un 

1. Voy. notre Dictionnaire de E'Adminislration fran- 
guise et I'Anntcaire de 1'Administralion francaire de 
1862. C'eat ce dernier qui reufcrme lea tablcaux de 
1961. X. B. 

emploi, ni 20 aux agentsinfbrieurs qui ont seu- 
lement été chargés de seconder le fonction- 
naire par des services #une nature materielle 
et d'exécuter ses ordres.Tels sont les copistes, 
les garcons de bureau, les messagers et aulres 
senibla hles. 

Un autre point siir leqiiel toutes les Iégisla- 
tions soiit Ggalernent d'accord, c'est que la 
fortnne persoiinelle du fonctionnniren'a aucun 
rapport avec le droit a pension. La pension de 
retraile constitue une partie de sa remunk- 
ration, et n'est, en aucuiie facon, un secours 
oii un acte de bienfaisance. 

Les loisdeplusieurs Etats demandent, pourre- 
coniiaitre qu'il y a droit a pension, que le fonc- 
tionnaire ait erercé so11 emp'ioi pendant un cer- 
tain nonibre d'années. Le rninimum est de 10 
ans en Autricbe, de 15 en Priisse, et de O 
en Wiirtemberg. Celiii qui est mis a la retraite 
avant d'avoir accompli ce minimum d'années, 
recoit, en Autriclie, une indernnité (Abferti- 
gung) égale a uiie année de son traitement 
d'activité; en Prusse, s'il a bien mérité, et n'a 
pas de fortune, le roi peut lui accorder une 
pension proportioiinelle. En Baviere, on distin- 
gue entre la situation provisoire et la situation 
déllnitive. Tous les fonctionnaires de l'ordrc 
adrninistratif sont d'abord nommés provisoi- 
reiiient, mais au bout de trois ans leur no- 
mination devienl déíiriitive, sans aiitre forma- 
lité. Lcs juges sont nommés d'emblke a titre 
définitif, et ont droit a pension des la premiere 
année; dans l'administration, le droit ne  com- 
mence qu'a la quatrieme année. 

Les causes qui peuvent motiver la mise a la 
retraite sont siirtout les sriivantes. D'une part, 
des changements dans I'organisation adminis- 
trative peuvent faire supprimer des emplois 
rendus inutiles; d'autre part , le fonctionriaise 
peut etre devenu incapable de continuer son 
service par suite de maladie, par l'effet de 
1'Age ou par des accidents qiielconques, et, 
dans ce cas, c'est dans l'intéret public qu'oii 
lui retire l'emploi. Lors d'une suppression d'em- 
ploi, on se  borne souvent a mettre le fonction- 
naire en disponibilité, ou a lui donner, comme 
on dit en Priisse, un Wavtegcld (traitement 
ci'attente), équivalent a la, nioitie des appointe- 
ments. Meme dans les Etats ou, comme en 
Bavikre, le Wartegeld n'est pas usité, le foiic- 
tioniiaire dont on a supprimé i'emploi doit ren- 
trer en activité a la demande de l'autorité su- 
périeure, pourvu que la nouvelle place ne soit 
pas inférieure a cellc qu'il avait auparavant. 

Lorsqu'un fonctionnaire demandc sa mise a 
la retraite avant d'avoir atteint I'ige ou le 
nombre d'années de service qui cst consideré 
comme une présomption d'iníirniité , il cloi t 
proriver son incapacité au travail. Si la canse 
en paiwalt passagere, on ne  lui accordc qii'iine 
retraite provisoire, s e  rkservant de le remettre 
en activité s'il se rétablit. 

En ce qui concerne le chiffre de la pensioii, 
toutes les législations l e  font dépendre du 
cliiffre du traitement en activitk; seulement le 
taur  ou le rapport n'est pas parlout le m61iie. 
En Autriclie, le fonctionnaire a droit d 1/3 ( 1 ~  Son 
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traitement s'il a eu  10 a 25 annCes de service; 
a la moitié pour 25 a 40 ans; aux %, apres 42 
ans de service. En Prusse oii a droit, apres 15 
ans de service, a '1,; apres 20 annees, a et 
pour chaque groupe de 5 aniiées ultérieur, a %o 
du revenu de la place, mais sans dépasser la 
moitié du traitementl. En Daviere, l e  revenu 
de chaque fonctionnaire s e  divise en deux par- 
ties : traitement de rang (Standesgeholt) et trai- 
teruent d'emploi (Dienstgeltalt). C'est le premier 
qui reste au fonctionnaire aprks sa mise a la 
retraite. Lorsqu'il n'y a pas des dispositions 
spéciales, la division s'opBre ainsi: si la rému- 
nération ne comporte qu'un traitement sans ac- 
cessoire, on considere dans les 10 premieres 
annees les TI1, dn traiterneiit comme apparte- 
nant au grade; de 10 a 20 ans, O/,,; de 20 a 30 
ans, g/,,. S'il y avait un revenu accessoire, sans 
le faire entrer en ligne de compte, on attribne 
au fonctionnaire, apres 10 ans de service, ?,,; 
de 11  a 30, l e  reste est considére comme 
traitement afférent a l'emploi. 

Le chiifre de la pensioii est fixé par I'auto- 
rité administrative supérieure. En Autrichc on 
ne peut pas en appeler de sa décision, ni faire 
valoir devant les tiibunaux des droits a pcn- 
sion; mais ce droit est accordé au fonctionnaire 
par la loi bavaroise ct par la loi wurteinber- 
geoise. 

Bien que la tbéorie n'ait reconnii aucun droit 
a pension a la veuve d'un fonctionnaire, les lois 
lui accordent une part de la pension a laquclle 
son niari avait droit ou dont il jouissait au mo- 
uient de sa mort. Seulement la loi bavaroise, la 
plus libérale de  toutes, accorde une pension 
neme i la veuve d'un foiictionnaire qiii n'avait 
eu encorc qu'une situation provisoire (uoy.plus 
haun, qui ne  jouissait, par conséqiient, d'au- 
cun droit a pension par lui-meme. Xais poiir 
que la veuve ait ce droit, il faiit qiie le mariage 
ait étc conclu pendant i'activité de service, que 
le fonctionnaire en ait averti l'autoritt! sape- 
rieure et  que cclle-ci ii'ait pas fait d'objec- 
tion. Si la veuve es1 morte ou reinarike, la peii- 
sioii est accordée aux enfants jusqu'al'ige de 18 
ans, en Wurtemberg, jusqu'a ?0aiis, cii Baviere. 

Quant a la quotité, elle est en Baviere de 
du trailcment, et si le fonrtioniiaire était re- 
traitc, !/, de k pensioii. En Wurtemberg, la 
part de la veuve es1 de 11, de la pcnsion du 
mari pour les premiers 1,000 fl. dii traitement, 
de 11, pour les 500 fl. suivants et de 'lla pour 
i'excedaiit; ainsi, si la pension était de 2,500 11.. 
elle aurait l o  ' 1 ,  des preiniers 1,000, soit 250fl.; 
20 l/, des 500 fl. siiivants, soit 100 H.; 30 '/,, des 
1,000 fl. restanls, soit eiicore 100 fl.; en tout, 
450 fl. En Autriclie, la loi fait des catcgorics 
nonibreuses; mais la ou il n'en est pas autre- 
nient décidk, laveuve a droit a 11, dela pension 
de son mari. Les orphelins ont cncore des 
droits spéciaur que l'espace ne  nous permet 
pas de dévelop er. 

En Prusse, 1'1lat ne doniie cien ni aux veuves 
ni aux enfants des foiictiounnires. 11 existe, 

depuia Frkdéric 11, des cuisses des veuoes ( W¿:ilE- 
wenkasren), espece de tonfine ou d'assurauce 
sur  la vie; tout fonctionnaire dont le traitement 
atteint 250 th. (pres de 1,000 fr.) doit y contri- 
buer dans une proportion telle que la veuve oii 
les orplielins piiissent obtenir un reveiiii @al 
ii de la pension. POEZL. 

Anglelerre. - La legislation relative aux pen- 
sions civiles qui avait été réglée sous Guil- 
laurne 1V (4  et 5 W. IB, c. 24), a été amendée 
en 1858, et en dernier lieu le 19 avril 1859 
(?O et 21 Yict., c. 37, et 22 Vict., c. 26). C'est 
dans ce dernier acle que noiis lisons les dii- 
positions suivantes: 

Toute personne faisant partie des services 
publics permanents, qui aura servi au moins 
10 ans, qii'elle soit payée au jour, au mois ou a 
I'année, et pourlaquelleaucuu actedii Parlement 
ii'en a disposb autrement, aura une retraite de  
'O/,, de son traitement. Apartir de la l leannée,  
il est ajoutk 'leo de plus pour chaque aiinée en 
sus jiisqu'a 40. Personne ne peut donc avoir 
plus des Y, de son traitement. 

Lorsqiie des inlirmités ont étk contractées 
daiis l'exercice des fonctions avant qn'on ait 
atteint 10 annkes de service, l'administration 
peut allouer a l'employé une indemnité équi- 
valant au traiternent de 3 mois pour chaque 
2 annCes de service, ou une pension équivalant 
a du traitement. 

En cas de suppression d'emploi , l'indemnitt: 
ou la perision est déterminbe selon les circon- 
staiices, mais ne  saurait dépasser les ¶/, du 
traitement. 

Le taux ordinaire de la pension pent &re 
élevé en de services extraordinaires; mais 
si le fonctionnaire a démérité, le taux peiit en 
elre abaissé. Les motih de la décision doivent 
&re soumis au Yarlement. 

Le droit a pension n'est acquis qu'a l'lge d e  
60 a y ,  sauf le cas d'infirmité dUment constaté. 
Si les iníirmités ont étb temporaires, le fonc- 
tionnaire peut etre reinis en activité. 

BeIgique. - L'article le' de la loi du 2 1 juillet 
1844 qui, avec la loi du 17 février 1849, regle 
Ics retraites en Belgique, est ainsi concii: w Les 
niagistrats. fonctionnaires ct  ernployés faisant 
pnrtie de i'administration genérale et rétribués 
par le Trésor public pourront etre admis a 
la pension a 65 ans d'ige et aprhs 30 années 
de service. a L'article 2 de la loi de 1844 abais- 
sait ]'&e pour les fonctionnaires du service 
aclif, mais la ioi de 1849 a supprimé cette faveur. 

Les articles 3 a 5 disposent que tont rnagis- 
trat, fonctionnaire ou employé reconnii hors 
d'état de continiier ses fonctions par suite d'in- 
fiiinitks pourra &re admis a la pension, que1 
qiie soit son ige ,  s'il compte au moins 10 an- 
n6es de service. Si ces inlirmités proviennent 
de l'erercice de ses fonctions, 5 années de  
service suirisent. En cas de blessures ou d'ac- 
cidenis, aucune condition d'lge ni  de service 
n'est requise. 

Les pensions ordinaires sont licliiidCics au taux 
1. Il y a un rbglement sp6cial pour les professenrs 

' 

de l/,,-(lni de 1819) dii t r a i t e m d  par année de 
des aymnases et pour les iiistituteurs. Voy. llouvrage Service sur la moyenne des 
de M. ltcaoiie. deiiiicrcs an~ibcs. Eu cas d'accideiit ou de 



blessure, la pensioil sera de '1, du dernier trai- 
tement augmenté de al,, pour cliaque annee de  
service au  dela de 5. Aucune pension ne peut 
exceder les 21, du traitement qui aura semi de 
base a la liquidation, ni une somrne d e  5,000 fr. 
C'est la loi de 1849 qui dispose ainsi; celle de 
1844 avait fixé les limites aux $1, et a 6,000 fr. 
11 existe des dispositions spéciales poiir les 
diverses classes de fonctionnaires. Les mem- 
bres du clergé ont droit a pension. 

La pension des veuves et  orphelins est ser- 
vie par une caisse spéciale alimentée avec les 
retenues faites sur le traitement des fonction- 
naires qui subissent déja une retenue de 1 
p. 100 au proGt du Trésor. 

Pays-Bas. - Dans les Pays-Bas, les pensions 
civiles sont rSglées par les lois du 9 mai 1846 
et du 3 mai 1851; les pensions militaires par 
les lois du 28 aoht 1851 et du 8 aoilt 1862. Les 
fonctionnaires civils ont droit a pension lors- 
qu'ils ont 65 ans accomplis et  qu'ils ont servi 
l'État pendant 40 années consécutives. Le taux 
de la pension est, au maximum, des 21, du 
traitement, cliaque année de service comptant 
pour 'l,,. A ces régles laloi admet les exceptions 
siiivantes: Ceuxquidansl'exercicedeleursfonc- 
tions ont recu des blessures ou contracté des 
iniirmités qui ¡es rendent impropres au service, 
sont pensionnes , quelle que soit la durée des 
services. Lorsque I'incapacité provient d'autrcs 
causes, la pension n'est accordée qu'aprCs un 
service d'au moins 10 années et au taux de 'I,, 
du traitement; les chefs des départemcnts mi- 
nistériels (ministres) y ont droit apr8s leur dé- 
mission. Le maximiim de la pension est de 
4,000 fl. pour les ministres, de 3,000 pour les 
autres fonctionnaires civils, qu'ils soient nom- 
més par le roi, par une des deux chambres des 
états généraux, ou par les Btats provinciaux et 
les conseils des députés provinciaux, pouwu 
qu'ils aient un traitement Gxe, payé par l e  Tré- 
sor public. 

Pour les professeurs des facultes et d'autres 
institutions d'enseignement supérieur de l'etat, 
lorsqu'ils rBsignent leurs fonctions, le taux de  
la pension est de  th, par aniiée de service, le 
maximum est de 3,000 fl. La pension de  rctraite 
des membres du clergé et  des fonctionnaires 
coloniaux est rkglee par des disposilions parti- 
culi8res. 

Il y a une  retenue sur les traitements. ElIe 
est de 20 p. 100 du traitement pendant les 
cinq premiéres années, lorsque le fonction- 
naire recoit plus de 700 fl. par an. Elle est 
de 12 11; p. 100 pendant les huit prcmieres 
années pour les traitements de  400 a 700 U. 
Sont exemptés de la reteniie les fonctionnaires 
n'ayant qu'un traiteinent de moins de 400 li. 
En cas d'augmentation de traitement, la retenue 
ou la dkduction a lieu par quarts ou en quatre 
années. Lorsque ces reteniics temporaires ont 
été opérées, vient la reteniie ordinaire qui est 
de 2 p. 100 du traitement. Les traitements des 
ministres n e  subissent qu'une retenue annuelle 
de 5 p. 100. 

Les veuves et  orphelins mineurs de  fonc- 
tionnaires r e ~ i v e n t  % de la perisioii rerenant 

au dbcédé, loisque le fotictionnaire est mort 
par suite de blessures ou accidents prosenant 
de l'exercice de ses fonctions. Pour les autres 
cas, les fonctionnaires entretieniient une caisse 
spéciale de pensions pourles veuves, a laquelle 
sontobliges de contribner les célibataires comme 
les maribs. 

Les militaires et Ics marins ont droit i pen- 
sion : lo aprés 40 années de serrice; lors- 
qu'ils ont atteint I'age de 55 ans. Une année 
de service dans les colonies et lorsque i'armée 
est sur pied de giierre compte pour deuz. Les 
services avant I'áge de 18 ans accomplis iie sont 
pas comptés. 30 En cas de blessures et d'infir- 
mités, la durée des services exigée et le taux 
des pensioiis soiit rbglés d'apres un tarif spécial. 

Italic. - 11 faut distinguerentre les pensions 
civiles et  les pensions militaires. - Les pcn- 
sions militaires sont réglées par une loi di1 
27 juin 1850, d'abord particuliere au royaume 
de Sardaigne , mais actuellement en vigueur 
dans tout le royaume d'ltnlie. - Les pensions 
civiles sont réglécs par une loi que les deux 
chambres ont voti'e dans la sessioii couranfe 
1863-1864, niais qui n'est pas encore prornul- 
guée au rnoment ou nous écrivons (fkvrier 1864). 

Commencons par les pensions militaires. 
Les inilitaires ont droit aiincpension: tOpour 

ancienneté de service; 20 pour infirmités con- 
tractées au service, ou pour blessures reGues 
sous les drapeaux. A titre d'ancienneté, les 
ofliciers gknéraux et supérieurs, et les capi- 
taines ont droit a pension aprés 30 ans de ser- 
sice; les autres officiers, les sous-officiers et  
soldats aprks 25 ans. 

Les blessures recues & la guerre ou dans un 
service commandé et  les inflrmités ayaut la 
m&me cause, donnent immédiatement des droits 
a la pension, lorsqu'il s'agit de la perte de la 
vue, ou d'un ou de  plusieurs meiiibres. - 11 
en est de meme dans les cas de blessures ou 
d'infirmités moins graves, lorsque le militaire 
est devenu impropre aii servicc. 

Pour les pensions militaires il y a un mini- 
mum et un maxintz~nz. Le minimum est de 
6,000 fr. et le maximum est de 8,000 fr. pour 
le géuéral d'armée (maréclial) ; et en descen- 
dant jusqu'au simple soldat on trouve un mi- 
~iimum de 200 fr. et un mavimum de 350 fr. 

Les pensions accnrdbes a titre d'ancicnnele' 
sont reglées par le minirniim: ce niiiiimum cst 
augmeiité d'une somme poiir cliuqiie année ex- 
cédant le tenips de service nkcessaire pour don- 
ner droit i la pension etpour chaque campagne. 

Les blessures et  infirmités graves donnent 
droit au maximum de la pension; les moiiis 
graves au nzinimun~. 

Dans la liquidation on tient compte aussi des 
services rendus dans les emplois civils. 

Une campagne comptepoiir une année, meme 
s i  elle a eu une moindre durée. 

Les veuves des militaires morls sur le champ 
de bataille, ou daiis un service conimandé, ont 
droit a la moitié du maximtin~ de la pension 
qui aurait BtB due a leurs maiis. 

Les fils des militaires morls dan8 ces condi- 
tious ont la pr6Fcrencepourobteiiirdcs bourses 
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ou demi-bourscs dans les collbgcs déducation 
militaire entretenus aux frais de l'Etat. 

Les veuves de militaires morts dans des cir- 
constances ordinaires, ou en service actif, ou 
en retraite, ont droit au quart de la pension 
dont jouissait le mari, ou laquelle il aurait eu 
droit. Les enfants mineurs, dans I'un et dans 
I'autre cas, ont droit a un secours anniiel jus- 
qu'i leur majorité. 

La veuve perd sa pension lorsqu'elle se re- 
marie; et elle n'y aiirait paa droit, s i  une sepa- 
ration de corps avait été prononcée contre elle. 

Le militaire condamné a la dbgradation perd 
par ce fait toot droit a la pension. - Le droit 
de s e  faire liqiiider une pension et lc paye- 
ment de la pension deja liquidée est suspendu: 
10 s'il est condamné a la détention pour un 
temps supérieur a six mois; 20 s'il perd la 
qualite de  citoyen ; 30 s'il réside Iiors de rhtat, 
sans autorisation du gouvernement. 
. Les pensions sont viageres. - Elles ne sont 

sequeslrables que jusqu'a concurrcncc d'iin 
cinquiéme, pour les dettes envers I'Etat, el  jus- 
qu'au tiersa titre d'alirnents dus aux enfants. 

La loi du 27 juin 1850 ne regardait que I'ar- 
mee de terre; on l'appliqua avec quelqucs mo- 
diílcations aux militaires de 1'armi.e de mer et 
aux matelots de  la marine de guerre. 

Nous passons aux pensions civiles. 
Les fonctionnaires et employes ont droit a 

la pension de retraite apres 40 ans de service. 
- Toutefois ils ont le m&me droit, apr&s 35 
ans de service, s'ils ont atteint I 'Qe de 65 ans, 
ou s'ils ont contracte des infirmités, eiifin en 
cas de suppression d'emploi. 

Les blessures et les iilfirmités coiitractées 
dans I'exercice des fonctions donnent dioit a 
la pension a tout ige, s i  elles ont rendu I'cm- 
ployé impropre au service. 

Le gouvernement peut mettre a la retraite, 
indépendamment de leur demandc, les em- 
ployés qui s e  trouvent dans les conditions in- 
diquées ci-apres, en respectant, bien entendu, 
I'inarnovihilité des juges et des professeurs. 

Dans certains cas, si I'employé a ari moins 
10 annees de  service, mais inoins de 25, on 
lui accorde une indemnité une fois donnée. 
Cette indemnité est proportionnke aux années 
dii service effectif. 

Le temps du service des professeurs des 
universités et des coriseillers aux cours d'appel 
et de cassation est aiigmenté d'iin tiers, s i  ii 
l'époque de leur premiere nomination ils étaient 
Bgés de plus de 35 ans. 

Le temps du service sera augmenté, toujours 
pour les effets de  la pension, de 11, en faveur 
dcs machinistes , chauffeurs , garde-tender des 
cliemins de fer. 

Le service militaire est compte avec l e  ser- 
vice civil. 

Le maximum de la pension est de  41, de 
la moyenne des appointements; en tout cas 
la pension ne  peut pas exceder la somrne de 
8,000 fr. Le minimuni d'une pension est de  
150 fr. 

Lorsqiie la rnoyenne des appointernents n'ex- 
cede pas 2,000 fr., la pension est liquidee a 

raison de lj, pour chaque année de  service : 
pour tout ce  qui excede cette sonime, la liqui- 
dation se  fait araison de j/@ pour chaque an- 
née de  service. 

L'employé qui compte 40 ans de service a 
toujours droit a une pension égale aux de la 
moyenne de  ses appointements, pourvu que 
les 41, n'excedent pas 8,000 fr. 

La veuve qui n'était pas séparbe de  corps 
sur instance du mari, et les enfarits de l'employé 
ont droit au tiers de la pension dont jouissait 
le défunt, ou i laquelle il aurait eu  droit. - Si 
l'employk est mort par suite de blessures recues 
ou d'inGrmités contractées au service, la pen- 
sion de la v e w e  et des enfants s'éléve a la 
moitié. 

La veuve qui s e  remarie, perd la pension. 
Les erihnts, lorsqu'ils atteignent leur majo- 

rité (21 ans) , la perdent aussi; les filles per- 
dent la pension meme avant cet age, s i  eiles 
s e  marien t. 

L'employé perd tout droit .i la pension, s'il 
encourt une peine criminelle quelconque, e t  
meme seiilement une peine correctionnelle 
inüigee a raison de corruption, prévarication 
et nialversntion. 11 la perd aussi lorsqu'ii est 
clcstitué; toutefois il ne peut elre destitué sans 
l'avis préalable d'une commission adrninislra- 
Lire. 

bIilSme apres ayoir obtenu la pension, il la 
perd, s'il est frapped'un acre1 qui le condamne a 
iine peine criuiiiielle, ou s'il perd la nationalité 
italienne. 

Le montant de la retenue sur le traitement 
sera Gxée par une loi spiiciale. 

Toutes les questions relatives aux pensions, 
aussi bien civiles que militaires, sont du ressort 
de la Cour des comptes. 

Espngne. -La Iégislation espagnoledistingue 
parrni les fonctionnaires deux sortes de relrai- 
tés :les Cesantesi, qui pour une cause quelcon- 
que ont cessé d'exercer lcurs fonctions avant 
I'lge fixé par la loi, et les Jubilaciones qui ont 
atleint cet Sge. 

Parlons d'abord des Cesantes. 
Si la perte de I'emploi a eu lieu pour ccime, 

il est naturel qiie le fonctionnaire ou employé 
perde tout droit a pension.' Si i'emploi est re- 
tiré au titulaire sans qu'il ait démérité, ii a 
droit au quart de son traitement apres 15 an- 
nées de service et  a la moitié apres 20 années. 
Si I'emploi est supprimk pour cause de ré- 
forme ou de  reorganisation, le fonctionnaire a 
droit au quart de son traitement aprks 12 an- 
nées de service, au tiers apres 16 années, a 
la moitié apres 20 années. Pour avoir droit a 
ces dispositions favorables, il faut avoir exercé 
des fonctions antérieurement a la loi du 23 
mai 1845. C'est donc une disposition transi- 
toire. 

Les employés et fonctionnaires qui jouissent 
d'une peusion de  retraite acquispar droit d'an- 

1. La suppression des couvents et diverses autrss 
circonstances ont mujtiplié en Espagne les catégories 
de pensionnés de 1'Etat; le budget les rdunit avec 
les foiictionnaires retraites sous le titre commun de 
classes passives. 
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cieiineté sont des Jubüocioncs. L'Age reqiiis 
pour jouir de ce droit est de 60 ans, il n'y a 
d'exception que pour les cas d'inflrmité grave. 
Lors de la miae a la retraite a titre d'anciennetb 
d'age, la pension est des si la durke des 
services a été de 20 ans, des SIs si les services 
ont duré 25 ans; elle est des 41, pour eeux qui 
atteignciit 35 ans de service. Les fonctionnaires 
et  employés transmettent a leurs familles iine 
partie de leur droit a pension. Le taux en a 
varié, il est maintenant du quart. 

Suisse. - Dans cetterkpublique lesfonctiou- 
naires de tous grades, de la corií'ederation aussi 
bien que des cantons, sont nommés pour un 
petit nombre d'aniiees a la fois (1 a 6 ,  la con- 
fkderation nomme pour trois ans), mais on peut 
6tre renomme. Dans cette situation, il ii'y a 
paa lieu a établir de pension, et de fait, il n'cu 
existe pas. 11 y a cependant une exception en 
faveur des fonctionnaires de l'enseignement et  
ceux des cultes, mais dans certaiiis cantons 
seulemeiit, par exeinple dans celui de Zurich. 
Dans d'autres, le corps enseignant a ronde une 
caisse speciale de retraites qui sert une pen- 
sion proportionnelle aux versements. 11 esiste 
d'aiihes combinaisons encore e t  dans quelques 
cantons ríen n'est fiit par l'Etat pour les func- 
tioiinaires, ministres , professeurs igés , mais 
les conbmunes leur viennent quelquefois en 
aide par un secours annuel. 

Rtstlmé. - On vient de voir que, dans tout 
État d'une cerlaine etendue, on a jugé néces- 
saire de s'occuper de  la vieillesse des fonction- 
naires et employés. La justice aussi bien .que 
I'iiiter&t public en imposent le devoir a 1'Etat. 
11 est jiiste de récompenser les vieiix et lideles 
serviteurs, et il y a intéreta attirer rers les em- 
plois des hommes capables de les bien remplir. 
Les fonctions donnent en ghnbral un revenu 
iiiférieur A celui qu'on peut gagner dans la 
plupart des industries, elles assiijettisscnt eii 
outre a une dépendance qiii peut avoir ses iri- 
convéiiients et ses désagrements. Si I'oii s'y 
soumet, c'est d'une part a cause de la regula- 
rite avec laquelle le traitement est paye, et dc 
l'autre en vue d'une pension de retraite. 

Les législations ont une tendance a diminuer 
les pensions et i eloigner l'epoquedela retraite. 
C'est une mesure qui a pour but l'économie, 
elle est peut-etre aussi inspiree par la défaveur 
clui semble vouloir s'attaclier, iion a telle 
fonction publique en particulier, mais i I'idée 
abstraite d'employe, dont le noinbre s'accrolt 
avec trop de rapidité. C'est une écouomie mal 
placee que de marchandei leiir retraite a ceux 
qiii I'oiit gagnee, il vaut beaucoup mieux tra- 
vailler idiminuer le noinbre des fonctionnaires, 
en exigeantbeaucoup de ceux qui restent, mais 
iiussi en les retribuant largement. 11 y a lieii 
de penser que ce  principe, (jui a été souvent 
expos6 et  soutenu, finira par trouver son appli- 
cation. BIAURICE BLOCK. 

PENSYLVANIE. Voy. États-Unis. 

PENTARCHIE. Le gouvernenient des cinq. 
On designe qiiclq~icíois ainsi la prépondérance 

dont les c i ) q  granücs pzrissances jouisscnt de- 
puis 1815. 

Cet te prépondérance n'est pas un droi t, mais 
un fait. La France, I'Angleterre, la Russic, I'Aii- 
triclie, la Pruss,e, exercent une sorte de tutelle 
sur les autres Etats de l'Europe, par la seiile 
raison qu'ils sont les plus forts. 

On a quelquefois parlé d'un aréopage ayant 
poiir rnission d'arbitrer les contestations qui 
peuvent s'élever entre les nations civilisées e t  
on a pu, un moment, s e  bercer de I'illusiori 
qrie les cinq grandes puissances formeraient 
cet areopage, et previendraient toute guerre. 
l a i e  on en est reveiiu. On sait maintenaiit qu'a- 
vant d'ktablir la paix perpetuelle, il faut com- 
mencer par etablir la liberte perpétiieile, car 
les nations aiment bien moins laguerre que Ics 
princes: n'en payent-elles pas les frais en hom- 
mes et en argentl ' M. B. 

PÉROU. Traversé du nord au sud par les 
deux clialnes paralleles de la Cordillere des 
Andes, le Peroii s'etend de 1'Equateur au Chili, 
sur une longueur de pr6s de 1,500 kilomktres. 
Entre la Cordillkre et lamer, salargeur moyenne 
eat de pres de 300 kilometres. A l'est , le Pé- 
rou est borné par le fleuve des Amazones et le 
Urksil. La siiperílcie totale est evaluee a pres 
de 24,000 milles carres geograpliiqiies, c'est- 
a-dire a deux fois et demie l'étendue de la 
France. Les parties les pliis favorisées de cc 
vaste lerritoire, celles qiii possCdeiit le plus de 
richesses naturelles, sont situées eiitre le ver- 
sant oriental de la Cordillhre et Ie Bresil; elles 
sont encore a peu pres sans population euro- 
peeniie, et presque completemcnt inexplorees. 
C'est sur le versant occidental, entre la Cordil- 
lere et l amer ,  que s'est fixée la majeure par- 
tie de sa population. Le cbilfre n'en est pas 
I res-eleve. D'aprks le dernier recensement, c'cst 
i peine s'il s'éleverait a 2,500,000 habitants. 
Dans ce chilfre ne  sont pas comprises les di- 
verses tribus indiennes disséminees a travers 
les vastes solitudes situees entre le versaut 
oriental des Cordilleres et le Brésil; selon toute 
I'apparence, ces tribus representent un peu 
rnoiiis d'un demi-rnillion d'individus. 

Comme dans toutes les autres parties de YA- 
mérique espagnole, la population recensée est 
loin de se  coiiiposer d'eléments hoinogknes. 
Les classes agricoles sont conipléteirieot in- 
diennes. Les arlisaiis et Ics boutiquiers des 
villes et villagessont un melange d'ludieiis ct de 
metia. Les basses classes de la cdte appartien- 
nent a ce qu'on appelle l'élément zambe, mé- 
laiige formé par le croisement des negres, des 
Cliinois et des Indiens. Les hautes c,lasses, en 
grande partie, sont d'origine espagnole; Ic 
nombre des faniilles ou lc saiig espagnol s'est 
conservé piir est nisanmoiris tres-restreint, ii 
en est de m&me pour celles des familles in- 
diennes qui font partie de ces classes. Le pur 
type indien, sans melange de sang espagnol, y 
est tres-rare. 

Selon le tbmoignage de tous les voyapeiirs , 
cette popiilation.composée d'élémentssi tlivers 
et si variCs, est íort inférieure, pliysiqiicfflent 



et intellectuellement, aux races europCeiines. 
Elle est meme moins bien douée que ne  le sont 
les populatioiis voisines du Chili et  de la Koii- 
velle-Grenade. hlais d'apres les memes temoi- 
gnages, les habitants du Péroupris dans leuren- 
semble valeiit beaucoup mieux quelesMexicaiiis 
ct les autres peuples de  YAmérique centrale. 

Depuis quarante ans, qiie la victoire de Su- 
cre, sur le cliamp de bataille d'Ayacucho, a 
consacre I'indépendance dii Pérou, ce pays. 
toiit en ayant eu une assez large part de dis- 
sensions inteslines, de qiierelles avec ses voi- 
sins du Cliili, de la Rouvelle-Grenade, et la 
Bolivie, pour des dhliinitations de frontieres, et 
de contestations avec les puissances étrangeres, 
eet loin, cependant, de présenter une aussi 
triste liistoire interieure et extérieure,que tant 
d'autres répiibliqiies de  I'Amerique espagnole. 
Le repos relatif dont il a joiii. est dii, non pas 
au libre jeii des iiistitutions constitutionnelles 
dont on avait empriinte le modele a la grande 
repiiblique de l'hmérique du Nord, mais a la 
fermeté et au plus ou moins d'in telligence dont 
ont fait preiive les divers chefs militaires qui 
oiit exercé i'autorité présidentielle. 

La transplantation du regime fédéral n'a pas 
plus réussi au Pérou que daiis les autres par- 
ties de i'biiiériqiie espngiole. Les liommes ca- 
pables d'adrniiiisfrer les affnires locales ont 
Loujours été en noiiibrc iiisullisarit; toiis les es- 
sais de federaJisme ont successivemeiit iivorte, 
et forcc a eté d'eri revenir a la centrnlisation. 
Politiquemeiit et admiiiistrativeinent, le Pérou 
est divisé en oiize départenients et  deux pro- 
vinces. 

Le pouvoir exkciitif est entre les mains d'un 
prt\sideiit, constainmcnt clioisi dans I'armce. 
Le président est élu pour six ans par les ci- 
toyens réunis en colléges électoraux. 11 est as- 
sisté par un conseil des rninistres. Le poiivoir 
legislatif est exercé par un cougres, compose 
de deux Chambres , qui ne s e  réunit que tous 
les deux ans, poiir voler le budget et les me- 
siires dont le pouvoir exécutif a l'initiative. Le 
SBiiat est coniposé de 2 membres par dbparte- 
ment, et la Cliambre des députés, de 75 mem- 
])res. Les sénateurs doivent posséder un reveiiu 
u'au moins 1,000 dollars. Depules et  sénateurs 
ont une indemnité de 40 fr. par joiir peiidant 
la durCe de la session, plus une indemnité 
pour leurs frais de  voyage. Pendant I'intcrvalle 
d'une session a I'autre , une conimission per- 
manente de 7 sénaleurs et  de 8 dcputés assiste 
le president, et fait I'omce de conseil d'ñtat. 
En 1856, d'assez importantes modilications fu- 
rent introduites dans la Constitution. L'une con- 
fbrait au Congres l e  droit d'approuver les no- 
ininations militaires au -dessus du grade de 
capitaine : elle n'eut pas d'execution pratique; 
l'autre, relative a i'abolition de la peine de 
iiiort, eut pour résiiltat d'exciter les classcs 
iiiférieures , tres-peu respectueuses en tout 
teinps pour la vie bumaine, a ne mettre auciin 
i'rein clans leurs vengeances. Aussi, en 1860, 
a-t-il fallu revenir sur cette disposition. 

A la t&le de chaqiie départeinent est iin prk- 
fe1 iioiiimé par lc présideiit. La Conslilution de 

1856 avait institué des junte- dCparteilientales. 
niais ces assemblées, ayant eu pour résultat 
de reiidre le gouvernement impossible, on fut 
obligé de procéder i lei ir  diasolution. Dans quel- 
qiies départenients, les prkfets nc leur ont pas 
permis de se  reunir. Les juntes municipales, 
composées des principaux liabilaiits de chaqiie 
localité , ont donne de  meilleurs résult¿its ; de- 
puis quelqnes années, on remarque qu'elles 
sont une excellente école d'education politique 
et administrative. 

Grice B une ressource inespbrke, le produit 
de la vente du guano, dont 1'Etat s'est attribue 
le monopole, les flnances du Pérou sont dnns 
une assez bonne situation. Ses ressources ac- 
tiielles dépassent 22 millions de dollars, dont 
16 millions donnés par l e  guano. Le siirplus 
provient des autres impOts. Le gouveriiement 
a tente plus d'une fois, mais a peu prks sans 
succes, de réduire considerablenient le tarif 
douanier. Un tarif &levé dans un pays qui a 
iiiie Ctendue de cOtes, telle qu'il est impossi- 
I)le d'y établir iine siirveillance emcacc , et ou 
il n'y a pas demanufactures, est une véritable 
anomalie, disait, il y a deiix ans, le prési- 
dent Écliénique. Mais les préjiigés popiilaires 
sont la,il h u t  compter avec iine popiilacc igno- 
rante, qiii, voyant avec effroi l'introduclion de 
macliines et  oiitils destinés a abréger le travail 
maniiel, les brise, et s e  livre a des violeiices 
contre les iniporlnteurs. 

].es dépenses sont a peu pres egales aiix re- 
cettes. L'armée et la marine en absorbent plus 
de la moitié. Les services civils et ceux de la 
delte publique absorbcnt le reste. 

La dette ptibliqiie s e  divise en delte ex- 
térieure et dette intérieure. La dette inte- 
rieure, qui s'éleve a 24 millions de dollars, 
est presque tout entibre entre les mains de  
créanciers anglais, et  n'est guhre cotée que 
sur les marchtis de  Londres et d'Amsterdam. La 
dette intérieure, qui s'éléve a pres de 10 mil- 
lions, s e  compose d'euviron 8 millions de detie 
consolidée, et de moins de 2 rnillions de dette 
ilottai-ite. Les efforts faits, jiisq~i'a présent, par 
le gouvernement, pour rkduire les diverses 
parties de cette dette, en y consacrant une 
partie des ressonrces du guano, ont eté assez 
peu secondés par la législature. 

L'armée, composee de prks de  10,000 hom- 
mes, s e  reparlit en 11 bataillons d'infanterie, 
4 régiments de cavalerie, 1 escadron d'artille- 
rie, 1 escadron a cheval, 1 batterie i pied, 
1 batterie de siége. Le persoiinel d'omciers est 
Iiors de  proporlion avec les cadres, il s'éleve 
a plus de 2,000 iudividus. 11 y a ,  en outre, un 
corps de gendarinerie de plus de 4,000 hommes. 
Cetle petite armée n'a pas moins de 4 grands 
maréchaux. 

La marine,qiii s e  compose de 14 biliments de 
guerre, portant en toul74 canons, tlont 33 sur 
une seule frégate, a un état-major relativement 
encore plus nombreux que i'arinée de  terre. 
Cct état-major s e  compose de2contre-amiraiin, 
6 capitaines de  vaisseau, 3 capitaines de frb- 
gate, 9 capitaiiies de corrette, 31 lieufenants. 
48 cadets, et 19 iiuircs olricicrs. Lc persoiiiicl 
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de matelots et de soldats d'infanterie de marine 
est de moins de 2,000 hommes. Ces deux ser- 
vices absorbent plus de 10 millions de dollars. 

La religion catholique est restee religion do- 
minanteetreligiondel'Etat, son culte est le seul 
qui soit tolere, et a moins de faire profession 
de catholicisme, ou ne peut etre admis a rem- 
plir aucune fonclion politique ou publiqiie. Le 
gouvernement de YEglise se  partage entre un 
arcliey6que et  six eveques, c'est a la dime 
que I'Eglise demande ses revenus. Le congres 
de 1856 pensa a introduire la liberté des cultes; 
rnais une ville célebre dans l'liistoire du Pérou 
par ses prononciamentos , Arequipa, menaca 
de se  former en ktat particulier.si cette liberté 
venait a 6tre inscrite siir la Constitution. Le 
clergé a conserve ses tribunaux. 

L'inetruction publique est presque entiere- 
ment entre les mains du clerge. 1,'Etat consacre 
pres d'un demi-million de dollars a l'entretien 
des universites. 

La justice, au civil et  au criminel, est admi- 
nistrée par une cour supreme, qui réside ti 
Lima, des cours d'appel dans chacun des chefs- 
lieux de departement, et des tribuiiaux de dis- 
trícts et  de premiere instance. L'administratiou 
des mines, celle des forets; les services mili- 
taires et  maritimes ont des juridictions spé- 
ciales. En 1856, la magistrature s'est viie pi'i- 
vke du privilége de l'inamovibilité qiii lui a éte 
rendu en 1860. 

Au Peroii, I'industrie est presque nulle,mais 
le commerce y est tres-considerable. La plus 
grande partie du commerce exterieur est entre 
les mairis de négociants francais, anglais et 
américains.Comme dans tout le reste de ]'Amé- 
rique, c'est l'Angleterre qui tient le premier 
rang, tant pour les .exportations que pour les 
irnportations; la France ne vient qu'apres. Le 
cliiífre de ses operations, depuis six aus, s'est 
elevé, annee moyenne, a 57 millions de francs 
en valeurs actuelles, c'est-a-dire a moins de la 
moitié du chipre des operations faites par 1'An- 
gleterre. 

Depuis la découverte du guano, la marine 
marchande du Pérou a pris un certain dévelop- 
pement. En 1862, elle se  composait de 100 ba- 
timeuts, jaugeant plus de 25,000 tonneaux. 

Le sol du Perou est propre ti la culture de 
toutes les productions tropicales. Depuis 1860, 
la cnlture du coton et de la canne a sucre se  
fait sur une tres-large 6clielle, et  les événe- 
ments arrives auxEtats-Unis ont dh leur donner 
une extension plus grande encore; on y em- 
ploie des Chinois et  des noirs libres. En 1860, 
la production du coton Ctait déja estimée k 
70 millioiis de dollars, dont 47 millions de be- 
neíices. La rCgion des forbts, que les Brésiliens 
ont commence i explorer, fournit deja d'énormes 
quantités de laine. Ces laines ont, jusqu'a pré- 
sent, été accaparées, en grande partie, par le  
commerce anglais et  par le  comrnerce ameri- 
cain. Ainsi, en 1859, tandis que 1'Angleterre en  
irnportait 41,231 quintaux, et  les États-Unis, 
8,034 quintaux par le  seul port d'Islay, la 
France n'en prenait que 877. 

Le Pérou, qui a déja eu la bonne fortune de 

trouver dans la vente du guano les trois quarts 
de sonrevenu.vient d'en rencontrer une autre. 
Des explorations récentes ont fait découvrir des 
gisements de nitrate de soude, surune su~erficie 
?te 50 lieues carrees; on edime que l iur ex- 
traction pourra s'elever i 63 millions de tonnes. 
Ue toutes les richesses dont la nature a dote 
le Perou, les moins exploilees sont ses riches- 
ses minérales. C'est pres de Puno que se trou- 
vent cncore les mines d'argent les plus abon- 
dantes. De 1775 a 1824, ces minesproduisirent 
1,786,000 marcs d'argent a 8 ou 9 dollars en 
valeur moyenne. Depuis la disparition de la 
domination espagnole, ces mines sorit tornbées 
bien bas, la plupart sont abandonnées hute de 
capitaux et d'autres moyens d'exploitatioi La 
grande cause du dépérissement de l'industrie 
ininiere tient au manque de conGance que les 
capitalistes ont les uns dans les autres. Cette 
deíiance cmpeche la formalion de sociétés mi- 
nieres sur une grande échelle, et c'est seule- 
ment par la reconstitution des grandes compa- 
gnies, que le Pérou pourra reprendre, parmi 
les pays producteurs de métaux précieux, la 
place qui lui appartient. Louis GOTTARD. 

PERSE. Le nom de cette contrbe éveille en 
iioiis de grands souvenirs. Mais la Perse ou Iran 
n'cst plus aujourd'huil'ernpiie florissant desso- 
phis, et moins encore, l'empire plus vaste et 
plus puissant des gralzds rois. La P-ersemoderne 
n'a guere plus de 65,000 lieues géographiques 
carrées (de 25 au degré) de superficie. Ses li- 
mites sont, au nord, la Russie, la mer Cas- 
pienne et le Turkestan ; a I'est , les royaumes 
(le Hérat et  de Caboul et la confédération des 
Baloutchis ; au sud,  le golfe d'dman et le 
golfe Persique; a l'ouest, la Turquie d'Asie. Ce 
vaste territoire compte a peine 9 millions dlia- 
bitants. C'est que ce pays a subi le sort de 
toutes les contrées de YAsie occidentale, qui, 
apres avoir etk, dans l'antiquite, le tliéatre 
d'un développement puissant de civilisations, 
n'offrent pliis ailjourd'hui au voyageur que 
les niines des villes auciennes et des peuples 
abtitardis, étrangers, pour la plupart, a la 
gloire de lcurs anc&tres. Réanmoins les Per- 
sans sont intelligents et actifs. 11 sufirait, pour 
que l'lran régeuéré devint la premiere puis- 
sance de l'Asie, que son gouvernement s'ap- 
pliquit sinc&rcmeiit a modiner le systeme des 
imp0ts et a faire régner la justice et  la sécu- 
rite, ennn a répandre dans toutes les classes 
de la société, les iumibres de l'Europe. Malheu- 
reusement I'organisation politique et  adminis- 
trative de la Perse laisse encore beaucoup trop 
a desirer sous ces divers rapports. 

La forme du gouvernemerit est monarchi- 
que; l'autorité du souverain n'a de bornes 
que celles qu'il s'impose lui-meme. Cependant 
cette ouissance illimitbe trouve un contre-poids 
salutiire dans l'influence des membres du 
haiit clereé. aui exercent une grande influence 
sur le p i ~ ~ p l e .  Les lowljteheds sont toujours 
écoutb  par le  souverain, et  ce dernier est 
souvent obligé de renoncer i un acte arbitraire 
qui mecontenterait un  de ces personnages. 
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La couronne est héréditaire en ligne directe ; 
mais le roi ou schah peut choisir son succes- 
seur parmi ses lils. 

Les chages  sont en grand nombre B la 
cour du scliali de Perse. 11 y a un porte-épée , 
un porte-bouclier, un verse-cafe, etc. Les 
fonctions du grand-maréclial (Nasaktchi-Bachi) 
consistent , non-seulement a diriger l e  service 
de l'armée persane, mais encore B veiller B 
l'exécution de la justice. Le grand-maltre des 
cérémonies et le grand-maftre de'l'hospitalite 
sont cliarges de recevoir les ambassadeurs et 
les voyageiirs de distinction. La plus haute 
dignité de I'empire est  celle de premier mi- 
nistre (Sadri-Azem). Apres lui, viennent l'in- 
tendant de I'empire (Emin-ul-dewlet), qui est 
charge des finances ; l e  grand-chancelier de 
~ % f a t  (bfounchi-il-memiljk), qui s'occupe des 
affaires intérieures ; enfln les Mooustewj ou 
secrétaires d'Etat parmi lesquels, on distingue 
le Echker-Nuvis ou secretaire d'Etat au dépar- 
tement de la guerre. L'exkuteur des conjsca- 
tions est aiissi un fonctionnaire important. 

Comme dans tous les pays sournis a la loi 
musulmane oh le Coran est le seul code que 
l'on connaisse, en Perse, l'administration de 
la justice est co@ée au clergé. Le Cheill-oul- 
Islam est, en meme temps, le chef de la reli- 
gion et le ministre de la justice. 

L'empire est divisé en onze provinces admi- 
nistrées de la maniere suivante. Dans chaque 
province un gouverneur (Beglerbeg) a sous son 
autorité les commandants des villes (Kakirns et 
Zabits), les maires des localités importantes 
(Kelanter), ceux des villages (Kethliouda), les 
lieutenants de police (Daroglia), les chefs de 
gardes de police (Mir-i-Ahdas) , les commis- 
saires de marché (Mouhtesib) et les pak-ker ou 
percepteurs d'impdts. La police fonctionne, en 
Perse, d'une maniere fort remarquable. Les 
villes sont divisées en quartiers. Les habitants 
de chaque quartier choisissent leur lieuteiiant 
de police parmi les bourgeois les plus hono- 
rables. Ces fonctions sont gratuiles et ne s'ob- 
tiennent que par une réputation intacte. A cet 
égard, comme pour le choix des Moudjtelieds, 
laissé complétement au discernement des po- 
pulations, la Perse jouit d'une liberté sans 
exemple cliez les autres peuples de l'orient. 
Il y a la, en germe, ce principe fécond des 
libertes municipales qui, développé, aurait une 
influence favorable sur l'état social du pays. 

L'administration de la justice est placée, 
comme noiis I'avons dit plus liaut, sous la 
haute surveillance du Clieik-oul-Islam ou chef 
de la foi. Les Moudjtelieds sont les premiers 
magistrats du pays. Ils sont élus par le peuple 
et exercent gatuitement leurs fonctions. Apres 
eux viennent les Cheiks-0111-Islam des provin- 
ces, qui ont sous leur juridiction les Cadis et 
les Mollahs. Ces deux derniéres classes de 
juges ne jouissent d'aucune considération et  
leur vénalitb est proverhiale. Le clergé ne  
possede pas seul le monopole de la justice. 
L'Urf ou droit coutumier, comprenant les 
crimes ou dklits qui portent la perturbation 
dans la socikte, tels que le meurtre, le vol, 

la fraude, etc., est du ressort d'une cour com- 
posée de magistrats séculiers. Le souverain 
est le premier de ces magistrats. Les gouver- 
neurs de province, les commandants des 
villes et les autres oficiers du gouvernement 
rendent la justice , au nom du schah, chacun 
dans sa  circonscription. 

Le systeme des finances établi en Perse 
pour la répartition et la perception des impdts 
n'offre rien d'analogue aux institutions qui 
existent ch,ez les peuples de l'Europe. Les re- 
venus del'Etat, ou pour parler plus exactemeiit, 
les revenus du souverain peuvent &re évalues 
a 75 millions de francs. Cette somme est le pro- 
duit des imp6ts et  taxes de toute sorte qui 
sont répartis de la maniere suivante: l'impbt 
foncier ou méliat, qui se paye partie en nature 
e t  partie en argent; jl est  du cinqui&me des 
produits ; la taxe a laquelle sont soumis les 
animaux domestiques, cheval , chameau , mou- 
ton, chevre, abeilles , etc., et  qui varie selon 
les espetes; l'irnpdt personnel et les taxes 
des maisoiis, dont nous ne  saurions donner 
une évaluation exacte et qui différent d'une 
province a l'autre. Ces derniéres impositions 
n'existent pas dans les villes, exceptC pour les 
boutiques et magasins desmarchands quipayent 
en proportioii de l'irnportance de leur com- 
mei'ce. Les marcliandises étrangeres sont sou- 
mises a un droit de douane de 5 p. 100, paye 
aux frontiéres et,  de plus, a un droit de 1 11% 

p. 100, dans des péages affermés a des parti- 
culiers et qui rapporlent des sommes consi- 
dérables au gouvernement. 

Mais nous n'avoiis encore parlé que des im- 
p6ts lixes; il y en a de variables et en grand nom- 
bre. C'est le Iribut rxtraordinaire qui est bien . 
l'un des plus vexatoires , on l'exige pour cou- 
vrir certaines dépenses de  la famille royale, 
comme le niariage d'un prince du sang oii 
toute autre solennité; c'est le sadr, destine a 
subvenir aux frais qu'occasionnent les ambas- 
sadeurs des coiirs etrangeres, et a héberger 
les hauts fonctionnaires; c'est le Pik-Red ou 
présent au roi,  qui pour etre dit intpdt volon- 
taire n'en est pas moins exigé. Ce présent est 
fait annuellement ao roi par les gouverneurs 
des provinces et  les grauds dignitaires du 
royaume; il est nécessairement le fruit d'une 
iniposition arbitraire. Les etablissements pu- 
blics sont aussi soumis a une redevance. 

Si les revenus de la couronne sont conside- 
rables, en Perse, ou les objets nécessaires B 
la vie sont a des prix bien moins éleves qu'en 
Europe, les fonctionnaires sont peu rétribués; 
cn revanche on leur laisse la liberte de s e  
payer eux-memes au détriment du peuple. 
Lorsqu'un homme important ou un dignitaire 
de l'empire prbvoit qu'il pourra s'enrichir en 
obtenant le gouvernement &une province, il 
adresse sa demande au souverain en nxant 
d'avance la somme qu'il s'engage a verser an- 
nuellement d a n ~  le Trésor. La place est au plus 
offrant. On conqoit maintenant quelle doit &tre 
la conduite de ces sortes de fermiers royaux ! 
11 est vrai que l e  souverain accueille toutes 
les réclamations qui lui sont faites; mais c'est 
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uniquement dans le but de faire rendre gorge 
au Beglerbeg, au prolit de i'Etat, le jour ou 
ses richesses seront deveriues trop considéra- 
bles. Ainsi le peuple e t  le souverain seront 
également satisfaits. 

Les forces militaires de  la Perse peuvent 
&re évalukes a 250,000 hommes de  toutes 
armes. 1,'infanterie régiiliere compte 72,000 
hornrnes; elle est divisee en corps ou batail- 
lons de  1,000 soldats cliacun. Chaque tribu doit 
fonrnir un certain contingent de troupes. Tous 
les hommes d'une meme tribu sont placés sous 
les ordres d'un chef, le fils d'un aneien, qui n'a 
parfois pas pliis de quinze ans. On pense bien 
que ces capitaines imberbes n'ont pas la moin- 
dre idée de la discipline et encore moins de la 
science stratégique l Les fantassins irréguliers, 
recrutés dans les montagries du Fars, du Kho- 
racan et du Mazendéran , sont peu nombreux , 
mais ils forment un  corps d'excellents tirail- 
leurs. Ils s e  servent de  longs fusils a meche 
que la Russie et  YAngleterre enportent en 
Perse, et tirent de cette arme un parti mer- 
veilleux en y adaptarit une fourclie mobile, 
longue de deux pieds, qiii leur sert tour a tour 
de baionnette et de point d'appui pour donner 
plns de prkcision a leur tir. La grande force 
de l'armée persane, c'est sa cavalerie. Elle s e  
compose d'environ 150,000 cavaliers. Cette 
milice, bien montée, habile, courageuse, s'est 
montrke cepcndant, jusqu'ii ce jour, rebelle 
a u s  manceuvres europkennes, ce  qui tient 
peiit-etre a la vivacité des chevaux tous en- 
tiers et dimciles i plier au calme nécessaire 
poiir garder I'alignement e t  opérer les autres 
manmiivres. U L'artillerie , dit hi. Féricr , est 
ce qu'il y a de mieiix dans l'armée persane. 
Elle s e  compose d'environ 5,000 a 6,000 hoiii- 
mes ,  manoeuvrant d'aprés l'instriiction an- 
glaise. Beaucoup Centre eux ont fait la guerre 
contre les Russes, les Turcs et  les Afghans, 
e t ,  comme la solde qu'ils recoivent est bien 
supérieure a celle des aiitres armes et qu'elle 
s e  paye avec ponctualit6, ils restent presqiie 
tous sous les drapeaux et  s'y font remarquer 
par de veritables qiialites militaircs. >I Les ar- 
senaux de la Perse renferment un  matériel 
considerable. Ils n e  contiennent pas moins de 
600 pieces de canon dont la plupart au-dessns 
du calibre du 16. Mais ce mntkriel laisse fort ii 
désirer et serait mis au rebut partout ailleurs 
qti'en Perse. L'artillerie ICgkre n'existe pas. 
011 ne  trouve dans le pays ni casernes, ni db- 
pbts d'ambulance, ni hospices militaires, ni 
magasins d'approvisionnements et de vivres, et 
rependant cette contrée a, plus que toute autre, 
besoin de  ces institutions, les routes y Etant 
fort rares et  mal entretenues. 

Les ressources de la Perse seraient immen- 
ses s'il était possible de  les faire valoir. L'or, 
l'argent , le cuivre , le fer , l e  jaspe, le marbre 
blanc , le soufre , le sulfiire de fer, le se1 et 
le snlp8tre, la turqiioise , le bitume , l e  naphte 
et l'huile de pétrole, toutes ces richesses 
abondent dans l'lran. La terre est d'une fertilité 
admirable partoiit oii I'irrigntion est praticable. 
Les vastes desei'ts saliris qui existent en Perse 

peuvent 6tre rendus j. la culture a la condition 
d'y apporter l'eau nécessaire. Les produits du 
sol sont le lin, le chanvre, le tabac, le sé- 
same, le colon, le safran, la térebenthine, le 
maslic, les gommes, les noix de galles, les 
plantes tinctoriales. La Perse fournit annuel- 
lernent au commerce 20,000 balles de soie. 
Le pavot qui doiine l'opium y est l'objet d'une 
ciiltnre tres-étendiie. La manne et la rhii- 
barbe sont livrées ti l'exportation. l a i s  ces 
richesses n e  peuvent btrc expediees Iiors 
du rovaurne saus occasionner des frais de 
transport considérables, tant sont dificiles les 
moyens de communication. Si la Perse avait 
de; routes bien entretenues, le commerce 
prendriiit un développement imrneiise , les 
mines pourraient Ctre livrkes a l'exploitation 
et la fortune publique dkcuplerait en fort peu 
de temps. Telle est, di1 reste, la base de toute 
rcnovation sociale pour les peiiples de l'orieiit. 
C'est en facilitant le commerce que les soiive- 
rains de ces contrées peiivent espérer de faire 
jonir leur peuple des bienfaits de la civilisa- 
tion eiiropéenne. Le scliah actuel Ndcir-Eddin 
a d'ailleurs inaugure iine &re de renaissance 
pour la Perse. Une école polytechnique (Dar- 
oul-funoumi a été fondée a. Téhéran. Depuis 
cinq ans l'élite de la jeunesse persane vient 
puiser en France une instruction solide, soit 
dans les sciences, soit dans les arts, soit 
dans les différentes industries. La mission &a- 
blie pour ce biit a Paris assurc i la Perse des 
hornmes distingues qui sont appe1L;s i contri- 
huer puissammeiit a l'ceuvre de régénération 
entreprise par 8acir-Eddin-Schah. Si ce souve- 
rain ne  se  laisse pas détourner de la voie dans 
laquelle il est entrk, s'il ouvre la Perse au 
commerce en facilitant les moyens de commu- 
nication , s'il encotirage l'agricnlture , s'il dé- 
truit les vices de l'adrninistration, il aura la 
gloire d'avoir régénéré son peuple. 

HENRI THIERS. 

PERSBCUTIONS. 11 y a deuxsortes de per- 
sécutions. L'une est le fait du despotisme pur: 
il poursuit sa viclime par tous les moyens, B 
l'intérieur et  a I'étranger, quand et comment il 
peut. L'autre prend une forme legalc. On la 
rencontre dans les monarchies et dans les rk- 
publiqiies, plns encore daiis les tlicocraties. 
Cette fornie de la perskcution existe pliis ou 
moins la ou domirient les passions el  ou la 
saine raisou n'est pas encorc parvenue B faire 
décréter la liberté poiir tous. L'liisloire a en- 
registré des pcrséciitions basees siir des causes 
ou des prétextes bien divers: la foi politique, 
l'attacliement Bcertaiues familles ou a certaines 
institutions, la couleur de la peau, des intérCts 
materiels, procédes industriels, métbodes d'en- 
seignement, découvertes scientiGques, mais les 
persecutions les plus terribles ont eii la reli- 
gion pour préterte. Que de  sang n'a-t-on pas 
versé au nom du Dieu de la misbricorde, du 
Dieu de I'amour 1 Espérons que ces temps sont 
passhs, pour ne  plns revenir. 

@iielles ressoiirces a- t -on  contre les per- 
skctilioris dans un pays despolique, ou n'exis- 



tent ni lois, ni esprit public? Aucune. 011 n'a 
d'autre clioix qu'eiitre I'exil volontaire, I'Bmi- 
gration et la soumission. Dans un pays ou la 
perséciition revet des formes légales , on re- 
cliercliera quelles sont les armes défensives 
contenucs dans les lois et  on s'en servira avec 
vigiieur et persévérance ; on fera de  la propa- 
gaiide, on influera sur I'opinion, car la perse- 
cution 1Sgale n'est guere possible sans la 
connivencc des masses. Dans toute nation I'in- 
juslice siibie par un citoyen devrait t?tre rcs- 
sentie par tous. On aura un soin tout particulier 
de sa dignite, afin de n'btre ni ridiciile, ni  
mkprisable. Le persécutk étant nécessairement 
faible, il n'a d'autre ressource que de se faire 
un puissant auxiliaire dans I'opiiiion publique. 

M. B. 

PERSEVERANZA. Journal italien qui se 
publie a Milan. 11 a Ctk fondé en 1859 lors de 
I'annexion de la Lombarclie. L'aristocratie et la 
Iiaiite bour~eoisie milanaises fournirent les 
foiids. Ce joÜrnalappartient ai'opiniori modérée 
et unitaire. Ses correspondances de Turin et de 
Paris jouissent de beiucoiip de crédit. La Per- 
severnnza a environ quatre mille abonnés. 

PERSONNALIT~. FAIT PERSONNEL. 11 
donne toujours au membre d'iine assemblee 
publique le droit de demander et d'obtenir la 
parolc pour se défendre ou se justifler. C'est 
le pendant dii droit de reponse. (Voy. Presse.) 
11 est seulement regrettable qu'on abuse si 
souvent de  cette faculté. 

PERSONNE CIVILE. Btre collectif, associa- 
tioii ou établissement , considCré comme une 
personne, et jouissantde certains droits. On dit 
aussi quelquefois personne mornle , on croi t 
ainsi mieux indiqiier qu'il ne s'agit pas d'une 
personne pliysique; maia nous préférons I'ex- 
pression inscrite en tCte de cet article. 

L'association ou I'établissement reconnu 
comme personne civile peut acqiiérir et aliéner 
des immeubles, est admis a ester en justice 
(comme deniandeur et comme défendenr), s e  
trouve engag6 par la signature de son direc- 
teur ou représentant régulier, et aucun des 
membres ou participants n'est obligé person- 
iiellement en .dehors dc ce que les actes pii- 
blics, lois, reglernents, statuts, ont prevu. 

Le caractCre de personne civile n'est pas 
acquis de la meme maniere par toutesles asso- 
ciatioiis ou établissements qui en sont revetus. 
Le droit public francais admet les distinctions 
suivantes. 

La qualité de personne civile est: 
io  InnCe, originelle dans I'Etat; 
20 Créée par des dispositions génbrales de la 

loi: telles sont celles qiii autorisent les dépar- 
tements, les communes, les facultés, leslycees. 
les éveclies, les cures, les consistoires, etc., a 
posseder et a ester en jiistice. Les arrondisse- 
ments ne sont pas compris dans cette Cniimé- 
ration, mais cette exclusion ne paralt motivee 
par aucune nécessité. 

3 O  Conférée par un acte spkcial du gouver- 

nement. 11 faut compter dans cetle catPgorie 
les societés scientiliques ou de  bienfaiaance, 
tous les établissements d'iitilitk publique, les 
sociétés anonymes, et, méme certaines associa- 
tions spéciales, comine les syndicats approuvés 
de sociétés d'arrosants, d'endiguement et de 
desséchement, bien que ces s~ndica ts  ne  for- 
ment pas, a proprement parler, des établisse- 
ments d'utilité pnbliqiie. 

40 Acquise, sans i'intervention du goiiverne- 
ment par I'effet de certaines formalités rem- 
plies conformément, soit aux prescriplions di1 
Code de commerce (art. 42 et  suivants), poiir 
les sociétés en commandile, soit de la loi de  
1863, pour les sociétes a responsabilit6 liniitée. 

Les droits de ces diverses personnes civiles 
ne  sont pas identiques. 11 faul d'abord distin- 
guer les établissements publics des établisse- 
ments d'utilite publique, bien qu'il soit diEcile 
de tracer entre eiix une ligne de démarcation 
tranchee. 11 noiis semble cependant que les éta- 
blissementsnublicsont tous été creés ou acquis 
par l'État, le's départements ou les commuies, 
tandis que les etablissements d'utilitepublique 
ont eté'fondés par des particuliers etSont ad- 
ministres par eux. Ces établissements prives 
jouissent de droits un  peu plus étendus que 
les etablissements publics. Ils peuvent acque- 
rir, vendre et ester sans avoir besoin de de- 
mander d'autorisation, tandis qii'une commuiie, 
une église, un  hdpital doit y &re autorisé par 
le gouvernement; car le droit public francais 
declare mineurs les départements, les com- 
munes et tous les établissements pnblics. Porir 
I'acquisition par voie de legs seulemen t les éta- 
blissements d'utilité publique ont egalement 
besoin d'une autorisation. 

Les sociétés anonymes qui ont un caraclére 
encore plus prive que les etablissements d'uti- 
lite publique ont encore un degré de liberte 
de plus, et les sociétés a responsabilite limitéc, 
avec les memes facultés, sont en outre ilispen- 
sées de toute autorisation. (Voy. Soci8tbs.) 

C'est donc a tort qu'on attribue quelquefois, 
mCme en tliéorie, aii seul acte du gouverne- 
meiit lavertu de créer une personne civile. Si 
I'autorisation est encore exigée en France dans 
bien des cas, rien ne  s'oppose a ce que la loi 
soit cliangée ct remplacee par des formalitcs 
determinées. Pourquoi des particuliers ne pour- 
raient-ils pas former une association et en dC- 
légiier librement la direction a l'homme de leur 
clioix? Poiii'quoi une société ne pourrait-elle 
pas donner un mandat général a son directeur 
pour I 'admini~t~er conformément aux statuts? 
Pourquoi Ics membres iie s'engageraient-ils 
pas a s e  considérer comme liés par le vote de 
la majorité? 11 faut espérer qu'avec Ie iemps ' 

plns de  latitiide sera laissb & l'initiative privée 
et qu'on cessera de considérer comme nkces- 
saire I'intervention de I'autoritk. M. B. 

PETITION. C'est un  usage natnrei et com- 
patible avec les inslitutions politiques les plus 
variées, que d e  s'adresser par écrit aux repre- 
sentants des pouvoirs publii:~, pour obtenir 
d'eux la réparalion des torts que I'on a recus. 



ou les faveurs dont la dispensntion leur est 
laissée. Les formules de pareilles pieces peu- 
vent varier au point de  vue de la dignité, sui- 
vant les époques ou les pays, sclon que i'ini- 
tiative individiielle est plus ou moins respectée, 
selon que l'on a plus de foi dans l'infaillibilité 
del'autoritéou dans lasouveraineté du citoyen. 
Les pétitions de ce genre donnent lieu a des 
décisions purement gracieuses, et sont par con- 
séquent soumises a une procédure arbitraire. 

e Elles peuvent etre adressées aux fonctionnaires 
de tout ordre, dans les limites dela compétence 
de chacun. 

Les pétitions dont nous avons nous occu- 
per ici, les seules qui intéressent la science 
politique, sont d'une autre nature. Elles sont 
adressées par les particuliers a des corps dé- 
libérants, qui out le devoir de  les prendre en  
considération e t  d'en décider suivant certaines 
formes réglementaires. Ainsi compris , le droit 
naturel de pétition s'est elevé peu a peu aii 
raug des garanties politiqiies. 11 a pris, surtout 
dans ces derniers temps, en France une impor- 
tance relative considérable, a cause du petit 
nombre de voies régulieres offertes aux ma- 
nifestations de l'opinion et  des vceux du pays. 
Cette importance nous paralt susceptible de 
s'accroltre encore, et  l'exemple de la Grande- 
Bretagne l e  montre assez. 

Les racines du droit de pétition sont fort an- 
ciennes en Angleterre. Au quatorzieme siecle, 
on voit de nombreuses pétitions presentées au 
roi par la Chambre des communes, aii nom 
des citoyens de qui elle tenait son mandat. Au 
bout d'un certain temps, i'usage s'introduisit 
de  communiquer les pétitions aux lords avant 
de les présenter. Enfin, les pétitions furent 
peu a peuréduites a l'état desimples renseigne- 
ments sur lesquelssebasa I'initiative parlemen- 
taire (voy. ce mot) , désormais fondee. 

Ce n'est qu'en 1782 que les péfitions repa- 
rurent en  Angleterre , sous la forme qu'elles 
y ont depuis conservée. Cen'est da  moins qu'a 
cette époque qii'elles s'y manlfesterent par un 
rksultat important. Les quakers sollicitaient 
l'abolition de  la traite des noirs ; leur pCtitiou 
fut discritée, mais repoussee. Les promoteurs 
n e  s e  découragerent pas et continuerent a re- 
cueillir un nombre de signatures toujours gros- 
sissant, et en 1788 le Farlement céda: De 
meme il fallut pres de dix ans et  vingt mille 
pétitions pour arriver a l'abolition de l'escla- 
vage. Ce sont encore des pétitions nombrenses 
et répétées qui ont amene la reforme du Parle- 
ment, l'émaricipation des catholiques, l'abro- 
gation des lois sur les céréales (corn Zaw) 
et des lois qui restreignaient la liberté des 
échanges. 

Les pétitions étaient d'abord discutées au  
fur et imesure de leur dépdt ; mais leurnombre 
toujours croissant était venu jeteruntel troiible 
dans les travaux du Parlement que la Chambre 
des communes, en 1839, fut obligée de modi- 
íler son r6glement. Un comité spécial fut insti- 
tué. Les pétitions sont immédiatement exami- 
nées par ce comité, dont les rapports sont 
publiés e t  mis en vente ti-ois fois par semaine. 

On y trouve relatés le titre et I'objet de la pé- 
tition , le nombre des signatures , avec des 
reuvois a toiites les petitions déji  repies pour 
le m&me objet. De plus, toutes celles qui pré- 
seritent un intéret spécial sont imprimées in 
extenso. Les pétitions qui reeoivent cette dis- 
tinction sont dans la proportion de 1 sur 20 
environ. 

Cette publication donne an public la faculté 
decontrdler toujours la conduife dela Cliambre, 
et le mouvement de l'opinion publique peut 
&re, pour ainsi dire heure par heure, observé 
en  pleine lumiere. 

La discussion immédiate a ,  du reste, étb 
mainteniie pour les pétitions qui dénoncent la 
Iésion d'un intéret legitime ou la violation d'un 
droit dans la personne d'un citoyen. Elle est 
restée en usage, pour tous les cas, a la Cliam- 
bre des lords , beaucoup moins encombrée. 
Si une pétition d'intéret général ddressée a la 
Chambrebasse presente uncaractere d'urgence, 
iinmembre peut toujoiirs en faire l'objet d'une 
interpellation sur laquelle s'engage alors la 
discussion. Di1 reste, une pétition n'arrive aii 
Parlement que présentée par un de ses mem- 
bres. Cette formalité tres-simple n e  peut en- 
tralner l'exclusion que des pétitions ridicules, 
ou de celles qui ne  porteraient pas des signa- 
tures sinceres et authentiques. 

Le droit de pétition, ainsi exercé, est une 
des forces les plus conservatrices qui se puis- 
sent imaginer. 11 n e  permet a aucun parti de 
desespérer d'aucune reforme. 11 permet de 
compter et de  peser en  meme temps les adlié- 
sions qu'a conquises une doctrine; il liii donne 
une Iégitime action sur  la législation pratique, 
qiiand elle est vraiment conforme a la volont6 
nationale. Ce droit a de plus l'avantage de sup- 
pléer dans une grande mesure a l'universalité 
du suffrage, que I'Angleterre n'a pas encore 
admise. En effet, s i  les membres de la Chambre 
des communes ne  représentent qu'un corps 
électoral restreint, ils recoivent, par la voie des 
pétitions, les voeux de la nation tout entiére. 

En France, le droit de pétition a eu des desti- 
néc-S diverses. Parmiles droits naturels et civils, 
la Constitution de  1791 rangeait « la  liberté d'a- 
dresser aux autocites constituées des pétitions 
signées individuellemeiit. N Nous croyons que la 
signature individuelle, rigoureusement exigée 
en Angleterre, constitue une obligation salu- 
taire en matiere de pétitions.Leprincipen'en fut 
pas maintenu par 1'Assemblée Iégislative et par 
la Convention, qui recurent des pétitions faites 
au nom d'une conimune ou meme d'un dépar- 
tement tout entier. Un jour, 1'Assemblée légis- 
lative engagea une discussion sur une pétition 
signée « le Peuple u l. En outre, l'usage s'intro- 

1. On peut cependant concevoir un maire adres- 
sant au SBuat une  pbtition au nom de sa commune, 
aprtie dblib6ration du conseil municipal; oii un con- 
seil gbnBral pBlitionnant dans I'intéret du departe- 
ment - bien que nous ne m6connaissions pas les dif- 
ficult&s qui ,  daus 1'8tat actuel de notre 18gislation, 
pcuvent ii'opposer B I'exercice de ce droit. Mais rien 
ne semble s'opposer ir ce que ,  par exemple , le con- 
seil d'administration d'une ~oci6tb anonyme pdti- 
tionne su n o n  de 18 aociét6 qu'il reprdsente. M. B. 





tiori. Pris dans tonte sa latitude, il se  confond 
avec elle. 2) 

Quelque temps aprbs la discussion dont nous 
venons de parler, le Corps législatif, s e  met- 
tant en opposition. a ce qu'il nous semble, avec 
le texte de i'article 83, cité plus haiit, decida 
qu'il n'entendrait dorenavant la lecture d'au- 
cune pétition, et  qu'il n'en serait fait aucune 
mention au procbs -verbal. Le Tribunat lui- 

. meme, lorsqu'il fut supprimé sous l'Empire, 
avait a peu pres cessé de recevoir des peti- 
tions pour n'avoir pas voulu leur assurer les 
libérales garanties recommandées par Benja- 
min Constant. 

Sous l'empire des chartes de  1815 et  de 
1830, le droit de pétition fut exercé, sans 
grand zele, mais en toute liberté, aupres des 
deux Chambres. On s'adressait plus volontiers 
a la Cliambre des dépiitbs, et cela est dans la 
nature des clioses. Le pays aplus de penchants 
a communiquer avec ses mandataires, sur qui 
son opinion a droit d'influer et  dont la situation 
repose en ses mains, qu'8 implorer des pairs 
ou des sknateurs, dont les fonctions tirent 
d'ailleurs leur origine. 

L'Assemblée constituante de 1848 r e y t  iin 
tres-grand nombre de pétitions. Elles étaient 
divisées entre les divers comités spéciaiix qrii 
etaient tenus d'en faire aii moins un rapport 
par semaine. Un certain nombre de represen- 
tants proposerent meme que les miuistres aiir- 
quels des pétitions auraient 6th renvoyees 
fnssent dans l'obligation d'en faire un rapport 
a la Chambre dans le dklai d'un mois. Le regle- 
ment portait que les pétitions seraient adres- 
sées au président et  poiirraient etre déposées 
sur le bureau. On vennit sousent, néanmoins, 
les annoncer B la tribune. Cet usage fut vive- 
ment attaqué par la gaiiclie, a I'occasion d'une 
agitation qui avait pour but de précipiter la 
dissoliition de I'Assemblée. 11 prévalut nénn- 
moins en ~onsidé~at ion  de précédents invoques 
par M. de iüornay. 

La Constitution de 1852 dispose: u Le droit 
de  pétition s'exerce aupres du Sénat. Aiicune 
pétition ne  peut &tre adressée aii Corps légis- 
latif. u (Art. 45.) Cette disposition est complet¿.e 
par l'article 29 : n Le Sénat maintient ou annule 
tous les actes qui lui sont déferés cornme in- 
constitutionnels par le gouvernement on dé- 
noncés, pour la meme cause, par les pétitions 
des citoyens. n 

En insistant sur  les mots tous les actes, on 
voit cornbien est éievé l e  rdle attribué au Sé- 
nat (voy. ce m o t ) ,  et cornbien son ponroir est 
étendu. Les actes qui lui sont dénoncés peu- 
vent érnaiier aussi bien du pouvoir lcgislatif ou 
du pouvoir judiciaire que de l'erécutif. Soii au- 
torite est donc supérieure a cette division des 
trois pouvoirs qui a Cté célébrée comme la 
caractéristique de nos institutions. Il n'est pas 
contestable qu'en l e  proclamant « le gardien 
dupacte fondamental et des libertés publiquesl~, 
la Constitiition a mis aux maiiis du Senat les 
moyens de remplir cette mission de vigilance. 

Sans souliaiter au Corps législatif cette baute 
puissance qui dominerait a l'occasion jusqu'a 

la suprérnatic de ¡a Coiir dc cassation 1, noiis 
regrcttoris, et nous avons déja dit nos raisoris, 
qu'on ait cru devoir priver la Chambre &lective 
de  la faculté d'accueillir et de disciiter les pé- 
titions des citoyens. 

Quoi qu'il en soit, cette facultk n'efit guhre 
pu etre contestbe au Sénat, en présence des 
pouvoirs que lui a conférCs la Conslitrition, 
quand meme elle n'y eiit pas fait I'objet d'unc 
recoiinaissance textuelle. 

Les phtitions basces sur l'article 29 ont ce 
caractere spécial qu'elles peuvent proroquer 
une décision directe et souveraine, qui sera : 
eoit l'annulation d'un ücte spécial dénoncé 
comme portant atteiiite a la Conslitution oii 
nnx libertés publiques (décret, arreté, instruc- 
tion, arret, convocatioii d'électeurs, etc.), soit 
enrore I'interprétation d'un point controverse 
de la Constitiition. 

Les aulres pktilions pourraient encore &tre 
sournises, a I'lieure qu'il est, i la classification 
qu'en faisait Benjaniin Constant. Elles concer- 
rieiit tant6t un  iriteret privk, et tantbt un in- 
ter& gi'néral, une proposilion d'amélioration 
sociale, flnanciere, administrative, etc. On peiit 
de m&me distinguer encore entre les pétilions 
d'iutéret iiidividuel, selon qri'elles concernent 
une demande purement administrative (regle- 
nlent de rcntes, salaires, perception d'impbts 
directs et indirects, dkgrevements, pensions) 
ou qu'elles portcnt des plairites contre les vexa- 
tioiis des depositaires de I'aiitorifé. C'est cette 
derniere classe que Benjamin appelait n péti- 
tions enredressement PP. Ce sont lesmemes qui, 
comme nous I'avons vi1 , ohtiennent toujours 
un tour de faveur au Parlement britannique. 

Ces petitions sont discutécsd'ordinaire dans 
I'annbe par le Séiiat, cliii leur applique, siiivant 
les cas, I'une de ces solutions : I'ordre du jour, 
le dCp6t au bureau des reiiseignements oii le 
renvoi a un ou plusienrs ministres. Pourtant 
beaucoiip sont arretces siir le senil par la ques- 
tion préalable. Les rapports sont genkralement 
ktendus, meme lorsqu'ils concluent a I'ordre 
du jour piir et simple ; il nous paralt seulement 
qu'ou livre trop rarement a I'irnpression le 
texte meme d'une pétilion. Cela s'explique tout 
natiirellement par ceci, qiie le public ne con- 
naft des petitions que ce qui se trOu\-e au 
compte rendu des sénnces du Sénat , et que 
ces séaiices seraient indefinirnent prolongées, 
si I'on y lisait beaucoup de pétitions i?i ~ x l r ? ~ s o .  
~ o u s  n'apercevons qii'une maiiiere de parer a 
cet inconvénient: ce sernit de faire des péti- 
tions I'objet d'iine publication spéciale, COmme 
celle qui existe en Angleterre. 

Quant a I'acceptation des pktitions par le 
Sénat, on voit qu'elle n'a eté soumise Par la 
Constitution a aucuiie for~naiite nccessaire. Elle 
a lieu directement. Pourtant, diverses te~tatives 
ont &té faites pour I'entourcr de restrictions. 

On a prétendu, en 1860, conlre tous les Ve- 

1. Ce qui n'implique pas que le Sénat pnisse an- 
nuler un arrOt de la Cour de  cassation. Il ne  ponrrait 
que  prendre I'initiative d'une interpr6tation de la 
l o i ,  afln de prevenir une ddcision semblsble L celle 
q u i  liii a &te dbfAr8e. M. B. 
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cédents, que la pétition n'était recevable qn'i tervalle qui s'écoule entre la réserve et  la no- 
la condition de n'etre revetue que d'une signa- mination dennitive, le pape venait a mourir, 
tiire unique. De tellesorte que mille personnes son successeur au ponlificat serait tenu de 
ayant le meme vceu a exprimer seraient obli- consommer la promotion; dans ce but, les sou- 
gées de présenter séparémeut mille pétitions verains pontifes, le jour meme du consistoire 
distinctes. Cette doctrine étroite para'lt, dureste, ou ils annoncent la réserve i n  pello, consi- 
abandonnke de ses propres champions; dn gnent le nom du titulaire dans un pli cachete, 
nioins n'a-t-elle pas prévalu dans la pratiqne. qu'ils dbposent dans leurs archives secr8tes. 

Une question plus bpineuse a ete également A chaque décks d'un pape, on procede a I'ou- 
controversée. 11 s'agit de savoir s i  le Sénat doit verture de ces plis, et  le pontife nouvellement 
accueillir des pétitions signées par des Ctran- élu est obligé de respecter le choix de son pck- 
gers. En ce qui concerne la politique génCrale, dbcesseur. 
peut-etre pourrait-on craindre que le Sénat, 
en s'astreignant a statuer sur des pétitions ve- PEUPLE. Voy. Nation. 
nues de l'etranger, ne vlnt a engager notre 
politique extérieure sans participation du pays. PHANARIOTES. On designe sous ce  nom 
Mais il nous parait qu'on ne  peut contester aux certaines familles ou dynasties princieres, la 
étrangers ledroit de s'adresserausénat araison plupart d'origine grecque< qui ont joué un r6le 
detousles rapports que leur résidence ou leurs considerable dans les affaires du Levant,ipar- 
intérets leur sréeiit avec l'administration fran- tir de la fln du dix-septieme siecle. Quant au 
qaise. Le Sénats'est prononcéavec raison, dans nom meme, il a &té emprunté a un qiiartier de 
la session de 1863, pour i'accueil le plus large. Stamboul (le Phanar ou Fanal), situé le long 

Reste une deruiére restriction qu'on a voulu de la Corne d'Or, ou rksidaient et rksident en- 
imposer a i'exercice du droit de pétition et qui core aujourd'hui le patriarclie et  la plupart des 
a une grande importance pratique : c'est la grandes familles grecques de Constantinople. 
lkgalisation des signatures. (Voy. Légalisation.) L'origine de  la puissance des Phanariotes 
11 est naturel qu'avant d'accorder son attention date de l'année 1669,époqiie alaquelle le grand 
a une pétition, le Sénat veuille etre bdiflé sur vizir Kupruli B t  creer, en faveur d'un Grec de 
i'existence et I'identité du pétitionnaire; mais l'ile de Chio,Yanajoti, quiavaitrendu de grands 
il dispose de nombreux moyens d'enquete, et services durant le siége de Candie, la charge 
il serait facile d'organiser un systeme de ga- de grand interprete du Divan. Par cette fonc- 
ranties qiii équivaudraient a la Iégalisation tion, par celle de drogman de Pamiraubd. qui 
(comme le contre-seing d'un depute ou d'un fut instituéequelquesannées apres, et qui fut, 
conseiller géneral, le dép6t de pieces diverses, comme lapremiere, exclusivement dévolue aux 
etc.). 11 y a un grave inconvknient a exiger la Grecs, ceux-ci devinrent les intermediaires obli- 
Iégalisation, c'est qu'en fait, le citoyen n'a pas gés entre les Turcs et les piiissances cliré- 
de recours vraimeiit eficace contre le fonction- tiennes, qui ne traitaient avec la Porte que par 
naire ou l'oficier municipal qui la lui refuse le canal, et le plus souvent d'apres l'avis du 
indhment. GUSTAVE ISADIBE~T. grand interprete. La paix de Carlovitz ( IG99), 

et plus tard (1812), celle de Bucharest furent 
PETTO (IN).  Nous trouvons, sur cette ex- en grande partie, comme on sait, l 'ceu~re des 

pression, l'explication suivante dans une pu- grands interpretes Alexandre Maurocordato e t  
blication spkciale : 1 Démétrius Mourousi, qui avaient été adjoints, 

11 arrive parfois qn'un prélat ayant droit au selon I'usage, au plénipotentiaire ottoman. En 
cardinalat, rernplit des fonctions auxquelles il 1711, l'hospodarat de  hioldavie Btant devenu 
serait obligk de renoncer irnmédiatement, d8s vacant par suite de la trahison et de la fuite 
qu'il sera revetu dela pourpre; telles sont, par en Russie de  Démétrius Cantimir, la Porte s e  
exemple,les fonctions de nonce du saint-siege. saisit de cette occasion, comme d'un prétexte, 
Or, il peut entrer dans i'intéret de I'Égiise de pour s'attribuer la nomination directe des hos- 
conserver le prélat a son poste, sans nuire a podars, et elle choisit, pour le remplacer, non 
ses droits au cardinalat. En pareil cas, aii lieu plus un boyard indighne, mais un phanariote, 
de le proclamer immédiatement membre du Ricolas Maurocordato, qni avait succédé a son 
sacré collége, l e  pape réserve sa nomination pece, Alexandre, dans sa cliarge de grand in- 
i n  pelto; ce qui veut dire que le nouveau car- terprkte. Quatre ans plus tard (1716), l,a Vala- 
dinal prend rang dans le sacré collége, non du cliie eut le meme sort, et perdit avec Etienne 
jour de sa nomination déflnitive, mais de celui Cantacuzene son dernier prince indigene. A 
ou sa promotion a kté reservee in  pello. Pour partir de cette epoque, on voit s e  succéder 
n'en citer gu'un exemple récent, nous dirons rapidement sur le tr6ne, en Moldo-Valachie, 
que  Son Eminence di Pietro, nonce du saint- plusieurs dynasties de princes, ou plut6t de 
siége a Lisbonne, avait Bté rPservé in  petto, l e  beys (car te1 est le titre ofliciel que leur donne 
19 décembre 1853, et n'a étb nommé cardinal la Porte), dout les principales sont celles des 
que le G juin 1856. Ghikas. des Soutzos. des Hvosilantis. des Mou- 

La coulume de la réserve in  petlo a encore rousis,~dcs~allimachis, deskkdjas .  ~onfondus  
une autrc consbquence pratique. Si, dans I'in- sous la dknomination gbnbrale de I>hanariotcs. 

1. On consulters utilement : Mohl , Beitrage eur bien que tous ne  vinsient pas directement de  
Lehre v m  Peiitionsreehl. Constantinople, et  que plusieurs meme eus- 

2. dfdmorial dipbmatque, le' jsnvier 1864. sent une origine etrangkre (les Gliikas SOnt 
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Albanais d'origine, les Soutzos, Bulgares, les 
Caradjas, Ragusains, etc.), ces princes s e  mon- 
trerent les promoteurs ardents, et  autant que 
le comportait I'instabilitb de  leur pouvoir, efi- 
caces de I'liellénisme, circonstance qui contri- 
bua plus que toutes les autres a les rendre im- 
populaires dans les Principautés. En 1822, la 
Porte ayant restitue anx Moldo-Valaques le droit 
d'avoir et  d'élire eux-memes des prinws iudi- 
g&nes,un grand nombre de Phanariotes quitth- 
rent les Principautés et  allereut s e  fjxer qui en  
Turquie, qui en Russie, qui en Gr&ce, ou on les 
voit figurer avec 8clat dans les services publics, 
notamment dans la diplomatie. Nous citerons 
parmi les premiers i'ex-priuce de Samos, 
Étienne Vogoridis, le prince Callimachi, ac- 
tuellement ambassadeur de la Porte a Vienne, 
M. Musurus, ambassadeur a Londres ; parmi 
les seconds, les Hypsilantis et  une branche 
des hlourousis: en Grece. une autre branche 
des ~ourousis;  les Soutzos de Moldavie, les 
Maurocordatos, les Caradjas, les Argyropoulos, - -  - 
les Rizos. etc. 

Les ~hanariotes out eu  des dbtractenrs et  
des a~o iods t e s  Dassionn6s. Vov. Catalocue des 
grands iñterphtes de la ~ o i t e  ottomane (en 
grec) dans le Logios Hermis (Mercure savant 
de 1818) ; Zallony, Essai sur les Phanariotes , 
Paris, 1830; Pertusier, les Grecs du Fanal, Pa- 
ris, 1832; Rizo Kéroiilos, Bisfoire moderne de 
Ea Grece, et Cours de littérature grecque mo- 
derne, Genhve, 1828; Alexandre Soutzo, His- 
toire de la rdvolution grecque, Paris, 1829; 
A. Ubicini, Lettres sur l a  Turguie, t. 11, Paris, 
1843. A. U~ICINI. 

PHARMACIE. Dans presque tous les pays 
civilisés la profession de pharmacien est régle- 
mentée. On exige, avec raison. des condjtioiis 
de savoir et  depralique, qui varient d'un Etat a 
i'autre, mais qui ne  manquent presque nulle 
part. En France (loi du 21 germina1 an XI), pour 
&re recu pharmacien, il faut @re Ige  de  25 
ans. 11 y a des pharmaciens de  l F e  classe qui 
peuvent exercer dans tout le territoire, et des 
pharmaciens de 2% classe qui ne peuvent exer- 
cer que dans le département ou ils sont di- 
plbmés. Les pharmaciens de l re  classe doivent 
avoir au moins trois anuees de stage dans une 
oflicine et trois annees d'études dans l'une des 
trois Bcoles de  pharmacie (Paris, Strasbourg, 
Montpellier). Ils doivent &re haclieliers Bs 
sciences. Les pharmaciens de 2e classe doi- 
vent justiIier de  six annees de stage et de 
quatre inscriptions dans une Bcole superieure 
de pharmacie (une par trimestre). 

Les pharmaciens ne  peuvent pas exercer en 
meme temps la medecine, lors meme qu'ils 
auraient le diplbme de docteiir. Ces deux pro- 
fessions sont incompatibles dans la plupart des 
pays. (Voy. Medecine.) 

Dans quelques Etats, le nombre des pharma- 
cies est limité. 11 n'est pas nécessaire de dire 
que cette mesure n e  saurait &re justifiée. 

Generalement aussi, la vente des poisons 
est soumise a des restrictions, et  le pharma- 
cien doit inscrire le nom et l'adresse des per- 

sonnes qui ont acheté certaines drogues. Nous 
n'aurions aucuue objection contre cette dispo- 
sition, si elle etait efflcace. Mais si elle iie fait 
'pas l e  bien qu'on s'en promet, il nous semble 
qu'elle fait trop peu de mal pour qu'il soit utile 
de I'attaquer séciensement. M. B. 

PHILIPPIQUES. Ce sont d'abord quatre dis- 
cours de  Démostlienes contre Philippe. Ces 
discours etaicnt tres-mesurés et n'en faisaient 
que plus d'effet; mais Cicéron ayant appele 
l'hilippiques quatorze discours contre Antoine 
ou íl y avait plus d'eloquence que de modera- 
tion, le nom de Pliilippique est restb a tout 
discours violeiit dirige contre un iudividu. La 
Grange-Chancel intitula ainsi cinq odes médio- 
cres contre Pliilippe d'orléans, rCgent. 

J. DE B. 

PHYSIOCRATES. En 1768, ~ u ~ o n t  de Ne- 
mours donna le nom de physiocratie a une 
collection d'6crits du docteur Quesnay, em- 
ployant deux mots grecs pour former ce mot 
et voulant dire que Quesnay avait trouve les 
lois du gouvernement de la nature, les lois de 
l'ordre naturel des sociétés. C'est de ce mot 
de physiocratie qu'est derivé celni de physio- 
crates, sous lequel on a désignk les écono- 
mistes de 1'8cole de Quesnay, et meme plus 
généralement tous les économistes du dernier 
siecle; mais le mot de pliysiocrates n'est pas 
entré tout d'un coup dans la langue. Jean- 
Baptiste Say 1'empIoie le premier dans son 
Cours complel d'économie poli¿ique, pnblie en 
1829, et Rossi le popularise. On le voit enfin 
ligurer ofliciellement, en 1847, sur I'un des 
programmes de I'Academie des sciences mo- 
rales. Au dix-huitieme siecle, on ne le connut 
pour ainsi dire pas, et quand on voulait parler 
des Bconomistes de 1760 a 1789, on disait tou- 
joiirs U 1s secte des Cconomistes o. 

En rkalité, les physiocrates ce sont les éco- 
nomistes de la premiere heure, les fondateurs 
de l a  science économique qu'ils constituerent 
et proclamerent, dks le commencement de leurs 
trnvaiix, la science reparatrjce et conservatrice 
de la prosperité des Etats. Le mot d'éconoinistes 
lui-meme n'est pas d'une formation si ancienne, 
car, en 1814, le Dictionnaire de l'dcadémie 
frangaise ne i'admet pas eneore. Sans doute, 
il y avait eu de toiit temps des esprits pour s e  
préoccuper de la détermiuation des lois du pro- 
gres matériel des sociétés humaines, et, pour 
ne  pas remonter plus haut que le commence- 
ment du dix-huitieme siecle, les Ccrits de Vau- 
ban et  de Boisguillehert sont assez conniis; 
mais il n'y a, en effet, de science economique, 
il n'y a de doctrine que lorsque Quesnay, d'un 
cbté, et M. de Gournay, de I'autre, ont rénni 
autour d'eux des disciples qui doivent continuer 
leur enseignement. Voltaire s'est moque, avec 
son esprit liabituel, des prétentions de « la  
secte n , paree qu'il n'a pas vu que peu a peu 
devait s e  completer et s'organiser cette science 
nouvelle . parce qu'il n'a pas deyiné quelle im- 
portance les evénements lui donneraient le jonr 
ou la socibté serait tout a coup renouvelée. 
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Les physiocrates eux-memes n'ont sans doute 
pas pressenti cette fortune si grande, car la 
Révolution de 1789 n'entrait pas dans leurs 
prévisions immédiates, et ,  en politique, ils 
étaient gknkralement partisans du principe 
d'autorité. Cependant le docteur Quesnay n'est 
pas mort sans avoir vu arriver au pouvoir son 
disciple Turgot. 

Quesnay, attachk au service mkdical de la 
cour, recevait, dans iin entrekol de Versailles, 
et  sous la protection de Louis XV, qui I'appe- 
lait « l e  penseur », toute cette armée ~iaissante 
de pliilosoplies poliliques qui, joints aux mo- 
ralistes purs et aux encyclopédistes, devaieiit 
sitbt porter en terre la vieille monarcliie féo- 
dale et batir les fondements d'iin nouvel ordre 
social. Ainsi procede la pensCe humaine qui 
souvent prépare le triomphe de la liberté sous 
les yeux mEmes du despotisme. 

L'influence des physiocrates a été considk- 
rable, surtoiit a partir d e  I'avénement de Tur- 
got au ministere, lorsque enfin l'on eut vu que 
la force d'exéculion pouvait s e  trouver aux 
mains des penseurs. Quesnay est mort en 1774, 
a 80 ans. 11 avait pour la premi6re fois fait con- 
iiaitre ses idées au public, en 1756, dans les 
articles FERMIERS et GRAINS de I'Encyclop4die. 
C'est la le point de départ de la science. Comme 
les arfs ind~striels et le commerce se  trouvaieut 
encore dans iin état voisin de I'enfance, c'cst 
sur le sol que les pliysiocrates assirent d'abord 
toute la richesse d'uii pays; ils n'en virent que 
le produit net et meconnurent, par conséqiient, 
une parlie des lois qui président aux éclian- 
ges et donnent de la valeur aux clioses. L'un 
d'eux, M. de Gournay, ancieii negociant, ce- 
peiidant accordait plus d'importance que Ques- 
nay aux transactions commerciales. 

Les disciples qui se rangeaieiit pliis particn- 
lierement du cdtb de M. de Gournay etaient 
M. de Malesherbes, llorellet, Herbert, Trudaine 
de Rloiitagny, d'lnvau, lc cardinal de Boisjolin, 
M. de Cícé, ll. d'Angeul, le docteiir Price et le 
docteur Josias Tiick. Quesnay comptait dans 
son kcole le marquis de Mirabenu, Abeille de 
Fourqueux, Bertin, le chancelier de Lithuanie, 
comte Clireptowitz, l'abbé Roubaud, Le Trosue, 
de Saint-Péravy de Vauvilliers, le marquis de 
Bade, l'arcliiduc Léopold, plus tard empereur 
d'Autriche, Le hfercier de la RiviBre, l'abbé Bau- 
deau, et surtout Dupont de Nemours, celui qui 
a le pliis fait poiir vulgariser la doctrine. 

Comme en 1789 c'est l'influeiice des pliysio- 
crates qui dominnit les idées des réformateurs 
en matiére d'économie politique, une partie 
des lois de la Révolution porte leur empreinte, 
et de la, dans les questions de finances piibli- 
ques, l'importance prédominante accordée jus- 
qu'a nos jours a la richesse immobili6re. 

PAUL BOITEAU. 

PILLAGE. C'est un mot dont nos neveux 
ne connaitront le sens que par I'liisloire. Rous 
avons du moips le droit de l'espérer. Autrefois 
le pillage était le droil commun de la giierre; 
plus tard, il était la récompense des vainqiieurs 
dans une ville prise d'assaut. Enfln vint un mo- 

ment ou le pillage fut considéré comme brigan- 
dage dans la guerre terrestre. hctuelleiuent 
nous sommes bien prks de le voir prohibé su r  
mer kgalement. 

11 reste encore les réquisitions, les contri- 
butions de guerre e t  autres amknités pareilles; 
mais avec les maeurs ces fléaux s'adouciront 
kgalement. M. B. 

PIRATERIE. C'est le vol commis A main 
armée sur mer. 11 était autrefois beaucoup 
plus fréquent qu'aujourd'hui. Cependant il 
existe encore, et  il est vraisemblable que tant 
qu'il y aura des voleurs de grauds chemins, il 
y aura des pirates, quoiqu'il soit beaucoup plus 
difficile d'equiper un  navire pour Ccumer I'O- 
céan que de  s'embusquer au bord d'iine route 
ou au coin des rues dCsertes d'une grande 
ville, pour dkvaliser un passant. En c e  moment 
m&me les mers de Chine sont infestées de pi- 
rates. Ce genre de vol n e  peut etre exerckque 
par une association demalfaiteurs ; aussi offre- 
t-il cette particularité qu'on a vu des peuplades 
entieres s'y livrer, notamment dans les Etats 
barbaresques auant ' la conquete de l'Algérie, 
et encore maintenant de temps en temps sur  
les c6tes marocaines du ni& 11 peut donc s e  
faire que tout d'un coup, a I'instant meme oii 
les natione clirétieiines croient que la skcurité 
régne sur toiites les mers, des ilibustiers s'élan- 
cent de quelque repaire échappéaiix soupcons, 
et avant qiie la repression ne soit organiske, 
ils auront le temps de  dépouiller un grand 
nombre de paisibles négociants. Dans quelques 
siécles sans doute, quand la civilisation euro- 
péenne, rayoiinant jusque sur les contrkes les 
plus reculées, aura policé l e  monde entier, au- 
cune tribu barbare ne  pourra plus se soustraire 
a i'action d'un gouvernement régulier, et  la 
piraterie perdra beaucoup de ses chances d e  
succes; mais elle peut aussi s'oganiser par un  
exces d'audace au sein d'une nation civilisée, et 
par conséqiient, malgré la disparition graduelle 
de  ce fléau, on nesaurait afirmer su'on parvien- 
dra i s'en debarrasser absolument. 

Lespremiers Grecs ktaient presque tous pira- 
tes. M. Cauchy remarque (Droitmaritimeinter- 
national, 1862, t. Ier, p. 180) que dans l'anti- 
quité le trafic des esclaves a été I'une des 
excitations les plus puissantes a la piraterie 
publique et privée. N i  les Etats grecs quand 
ils furent sortis de la barbarie, ni Rome n e  
paraissent avoir eu de  force publique maritime 
destinée a protCger leur comrnerce contre les 
brigands de la mer. Aussi la piraterie florissait 
dans la Méditerranhe ; elle atteignit un dkve- 
loppement extraordinaire pendant les guerres 
civiles de la République romaine. Ces brigands 
formerent a cette époque une immense confé- 
dération, dont le chef-lieu Ctait sur les rivages 
montueux dela Cilicie. IlsmanquBrent d'affamer 
nome en interceptant les convois de blé, et  
Pompke dut etre chargk de détruire leur puis- 
sance. Your prkvenir le retour d'un état de  
choses aussi calamiteux , les empereurs ro- 
mains entretinrentdes íiottes publiques (M. Cau- 
chy, loc. cit. , p. 11 5), comme i'ont fait depuis 
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tous les peuples modernes. Si I'on cessait de 
battre les mers avec des navires de guerre, il 
est probable que la piraterie renastrait dans 
plusieurs parties du monde. L'exercice de la 
coiirse fit naltre a la fin du dix-septibme 
siecle, dans les parages des Antilles, une 
association de  ílibustiers dont les ravages ne  
l e  céderent pas aux brigandages des anciens 
pirates de Cilicie. Entre le corsaire et  le flibus- 
tier, il n'y a qu'une différence troppeii sensible 
pourles aventuriers aiidacieux: car sile prernier 
porte le pavillon de son souverain, tandis qiie 
le second est en dehors du droit des gens,  tous 
deux combattent pour le butin. (Voy. Butin et 
Prises maritimes.) L'abolition dela course, pro- 
clamée par la déclaration du 16 avril 1856, con- 
tribuera donc a faire disparaltre de plus en 
plus la piraterie. 

La repression de  la piraterie regarde le droit 
des gens en meme ternps que le droit public 
de  chaque nation. 11 arrive, en effet, daus la 
plupart des cas que le pirate et  le capteur ne  
sont pas sujets du mSme souverain, et que le 
crime a été commis sur cet irnmense territoire 
maritime qiii n'a aucun rnaitre et ou il n'existe 
aucune jiiridiction. Les lois de I'ancien régime 
contrela pirateriesont principalement l'édit de 
mars 1584, la déclaration du le* février 1650, 
et i'ordonnance de la marine de 1681 (Recueil 
des anciennes lois francaises, d'Isambert, t. 14, 
17 et  19) ; depuislaRévolution, la matiere aé té  
réglée par l'arretb du 2 prairial an XI et la loi 
du 10 avril 1825, qui est intitulée: loi pour la 
sdreté de l a  navigation et d u  comn¿erce nza- 

L'ordonnance de 1681 et la loi de 1825 
ont tranclié la diNiciilt8 que nous venons d'in- 
diquer en niettant les pirates Iiors du droit 
comrnun ; ils sont considerés comme enuemis 
publics et sont justiciables des tribunaiix de 
leur capteur. Est saisissable conime piiate, toiit 
navire qui s e  livre a la course eans lettre de 
marque d'aucun prince ou avec des lettres de 
marque de deux princes différents. En outre 
le navire qui commet des Iiostilités soiis un 
pavillon autre qiie celui dont il est commis- 
sionné, est assimilé au pirate. La police de la 
piraterie est faite par chaque nation dans l'in- 
téret de toutes les autres. Peu importe que l e  
capteur n'ait pas été attaqiié. Le pirate sera 
jiistement saisi pour avoir attaqiié un navire 
quelconque, mSme étranger a la nation dii 
capteur. Voili le cbté reniarquable de la Iégis- 
lation sur  la piraterie. Laloi nous parait injuste 
en punissant comme pirate le navire a qui 
l'on ne  peut imputer que lemaiique de papiers. 
U faut toutefois remarquer qu'il n'y a la qu'une 
présomption qui cede a la preuve contraire, 
mais c'est déja trop, et ici comme dans toiit le 
droit penal, la culpabilitb ne doit pas s e  pré- 
sumer, et  ce doit etre i l'accusateur, non a 
l'accusé, de faire la preuve. On explique au 
mot Prises maritimes , par que1 motif les su- 
jets franqais qui prennent des lettres de mar- 
que d'une puissance étrangkre sont traités 
comme pirates, meme lorsque cette puissauce 
est alliee de la France: l e  mSme traitement 
pourrait etre inflige el  par le nieniemotif a tous 

lescorsaires qui ne sont passujets de l'htat dont 
ils ont la lettre de'marque. L'article 3 de la loi 
de 1825, 3 1, reserve au gouvernernent le droit 
d'autoriser les Francais a recevoir des cornmis- 
sions ktraiigeres. Cette autorisalion, s i  elle est 
obtenue, iiinocente le titulaire vis-a-vis de son 
pays, mais le gouveriiement doit s'interdire d'en 
délivrer aucune, s'il veut rester Lidele aux prin- 
cipes du droit des gens qiii ont prévalu pro- 
gressivement, dans le but de diminuer les ca- 
lamités de la course. 

Le droit de capture, admis contre tons les bB- 
timents eniiemis parledroitmaritime, s'applique 
tout naturellemcnt contre les pirates. Quantl 
la saisie a été validée par le tribunal' du cap- 
teur, le produit de la prise est réparti comnie 
en matiere de prise ordinaire. La capture. outre 
le navire, cornprend l e  chargement et  tout ce 
qui s e  trouve a bord; mais le cliargeiir, si la 
piraterie a éte commise a sonjiisu, pourra re- 
vendiquer ses marcliandises. Quant a rama- 
teur propriétaire du navire, il peut Stre res- 
ponsable du capitaine qu'il a clioisi. Lorsque le 
pirale a été pris par un bitiment de comrnerce, 
I'arreté de prairial ne lui attribuait la capture 
que s'il Btait en etat de Iégitime défense. La 
loi de 1825 a étendu avec juste raison ce be- 
néfice au cas ou le bdtiment de cornmerce at- 
taque liii-mSme le piratc. Les ~iavires et effets 
qui avaient été volés par l e  pirate et qiii soiit 
rescous siir Iiii par son capteur, sont reridus j. 
leiir proprielaire, lorsqu'il les reclaine dans le 
délai d'un an et un jour. Le pirate n'ayant pas 
eu  capacité d'en devenir légitinie possesseur, 
la restitution a lieu meme s'il les a deteniis 
pendant vingt-quatre heiires oii s'il les a con- 
diiits int7.a prmsidia. On sait qu'en niatiere de 
prise ordinairecette circonstaiice ierait obstaclc 
a la restitution. Toutefois le propriétaire est 
tenu de payer au capteur du pirate, pour frais 
de rescousse, le tiers de  la valeur du navire et 
des marcliandises. (Art. 10 du tit. 9 du liv. 111 de 
I'ord. .de 1681 et art. 56 de I'arr. de Van XI.) 
En Angleterre le droit de rescousse est du liiii- 
tikme de la valeur. (Voy. de Pistoye etDuverdy, 
Traiti des prises nturitinzes, 1855, t. 1, p. 6 1.) 
11 est prononcé sur la validité des prises pour 
piraterie par les tribuuaux compétents en ma- 
tiPre de prises ordinaires. Qiiant au crime de 
piraterie, le jugenient est attribué par la loi de 
1825 aux tribiinaux marilimes. Nous ne voyons 
aiicuii motif de  soiistraire aux tribiinaux ordi- 
naires les accusks de ceitecatégorie, et le jury 
nous parait aussi apte a réprimcr la piraterie 
que le vol siir les grandes routes. La loi de 1825 
fait une exceptio~i poiir les individus accusés 
d'avoir h i t  la course ponr une puissance etran- 
ghre: ils sont justiciables des cours d'assises. 

Grotius pense (liv.11, chap. xx, & 40)qu3ungou- 
vernement a le droit non-seulenient de venger 
ses injures, mais rn&rneles offenses quiviolent le 
droit des gens a i'égard de qui que ce soit. Et 
m&me,dit-il, i l  est d'azitant plus honnkte de.ve?z- 
ger plutót les injures .fuiles a u s  autres, qu'd 
nous-nzéntes, p ' i l  estplus ciainare duns celles 
qui nous tuuchent, que le ressentime?lt qzle 
nous en  avons ?zous fasse passer les bortzes 



d'une jusle vengeance. (Traduction de Courliii, 
loc. cit.) Nous adoptoris eiitikrement ce priii- 
cipe de l'illustre publiciste , déja proclamé 
avant lui par saiiit Auguslin dans la Cile'de Dielc, 
et qui nous parait I'une des bases du droit des 
gens. Une nation a le droit de déclarer la guerre 
a un gouvernement qui viole la justice inter- 
nationale, quand meine cette violation ne  I'au- 
rait Das atteiiile directement. Donc loute iiation 

qiii laissait a la majorité des citoyens plus de 
loisirs qu'ils n'en ont aujorird'hui. Nos consti- 
tutions modernes , en ri'accordant au peuple 
que le droit de s e  choisir des représentants 
qrii s'assemblent, disciitent et votent pour lui, 
ne lui demandent que des connaissances tres- 
res t rein tes. 

La Constitution de 1793 avait iiistitué le gou- 
vernemerit direct. malerré l'absence de  ces 

peut'légitimement faire la guerre a un peuple deux conditions qui nou~semblent essentielles 
de virates. meme si son commerce n'avait ja- a ce syst&me. Le Corps Iégislatif n'etait chargé 
mais soulfert de leurs dépredations. 

F. HÉLIE nis. 

PLACE PUBLIQUE. Les gouvernements li- 
bres de Vantiquité avaient pour théitre princi- 
pal la place publique, le Forum a Rome, 1'Agora 
a Atliknes. C'étaient des gouvernements di- 
rects, c'est-a-dire, que les afft<ires capitales 
étaient décidées par le suffrage des citoyens 
eux-memes et non par leurs representanls. 
Dans un grand nombre de cas, il était statué, 
il est vrai, par des conseils, le conseil des 
Cinq-Cents ou Sénat a AtliBnes, IeSénat a Rome; 
mais ces corps n'étaient pas directement élus 
par le peuple. Le Sknat romain se recrutait 
principalement dans les grandes charges pii- 
bliques. Les membres du conseil des Cinq- 
Cents étaient désianés par le sort entre les 
candidats remplis&nt les conditions d'éligibi- 
lile Drescrites. (nobinson. Anliauile's orecq?tcs, 
trad: fr. 1837, t. 1, p. 150.) A s iar te ,  -le senat, 
dont les fonctioiis elaient analogues a celles 
des sénats d'AtliCnes et  de Rome, émannit du 
peuple: il n'y avait pas de scrutin; m i s  le 
peuple acclamait les candidats, et celui qui avait 
réuni les plus fortes acclainations, était nomme 
(Robinson, loc. cit., p. 3 19) ; nialgre la barbarie 
de cette coutume, ce serait la une forme de 
gouvernement représentatif, si ces élus n'a- 
vaient pas été noinmés a vie. Le mandat a vie 
ne  parait pas compatible avec les priiicipes du 
regime représentatif. Toutefois la place publi- 
que conservait eii droit le rble preponderant 
a Sparte comme a Athknes et h Rome. Les ci- 
toyens s'y assemblaient, y discutaient et y vo- 
taient. Ce systkme n'est facilement praticable 
que dans les petits Etats, qui se composent 
seulement d'une ville et de sa baiilieue: on le 
retrouve au milieii des temps modernes dans 
les cantons primitifs de  la Suisse, notamment a 
Appenzell. (Voy. Suisse.) 11 Jaut, soiis une con- 
stitution de cette nature, que tous les citoyens 
puissent s e  rendre sans diflicultks et sans re- 
tards au lien de rénnion, et que celui-ci puisse 
les contenir. Des que le nombre des citoyens 
romains s'accrut outre mesure en dehors de 
Rome, la constitution romaine fut atteinte dans 
son principe. hlallieureusement le regime re- 
présentatif qui aurait  di^ alors remplacer le Fo- 
rum,nes'établitpau.ll fautaussiq~ielescitoyer~s 
aient les lumikres nécessaires a l'apprécialion 
des affaires publiques. Un te1 examen exige 
des aptitudes tres-variées et  une culture inlel- 
lectiielle tres-avancée. La longue pratique di1 
gouvernement direct dans l'anliquitk s'expli- 
que en partie par l'existence de  i'esclavage, 

que de la préparatioñ des-lois. Le peuple frG- 
cais, réparti en une multitude d'assemblées pri- 
maires, etait appelé a les délibérer et a les vo- 
ter, i moins toutefois que plus desneufdixi&mes 
de  ees assemblées, saisies duprojet, s e  fussent 
abstennes de  réclamer: en  ce cas, leprojet de- 
venait loi de plein droit. Le rapport préckdant 
le projet de loi devait &re envoyk a toutes les 
communes, mais ce  rapport n'aurait pu donner 
toutes les explications propres a kclairer l e  
vote. Le peiiple aurait voté aveuglément. Le 
gouvernement direct, divisé en trois ou quatre 
mille assemblées, est une chimkre. Il lui faut 
l'iinitk de la place publique. La Constitution de  
1793 n'a jamais éte mise en vigueur, et certes 
si elle I'efit été, sa mort efit suivi de prhs sa 
naissance. Ainsi des impossibilités matérielles 
et morales ont banni la place publique des 
Etats modernes, et ce rksiiltat est excellent, 
car le régime reprksentatif est préférable au 
réginie populaire, puisqu'il permet, au moyen 
de I'elcction, de confler le pouvoir aux ~ 1 u s  di- 
gnes. ~ 'a i l leurs ,  sous un iouvernerneni repré- 
seiitalif, cliaqiie citoyen, paisiblement renfermé 
dans sa maison, peiit joÜir par son siiffrage, et, . 

s'il a le bonbeur d'etre lettré et d'avoir du 
loisir, par ses écrits, d'un pouvoir non moins 
réel qu'au Fornm. F.  HÉLIE 01s. 

PLAINE ou MARAIS. On désignait ainsi 
dans la Convention les deputés du centre qui 
n'appartenaient ni a la montagne (voy.), ni au 
parli des Girondins. (Voy.) 

PLANTAGENETS. Voy. Dynastie. 

PLATA (LA). Voy. République Argentine. 

PLBBE. Troisihme ordre du peuple romain, 
composé de  toiis les citoyens qui n'étaient ni 
patriciens, ni chevaliers. Des uuteurs modernes 
disent quelquefois la plebe pour désigner la 
partie la plus pauvre et  la pliis nombreuse 
d'iine nation; mais s i  l'on voulait employer ce  
mot scicntiriquement, on dksignerait par la 
tous les citoyens qui n e  soiit pas nobles. 11 y 
a presqiie toujours plusieurs ordres dans une 
plebe. Dans les républiques de  l'ltalie, au  
moyen ige ,  on distinguait le peuple gras et le 
peuple maigre; a Florence les arts majeurs 
niéprisaient les arls  mineurs, qni méprisaient 
les ciompi, artisans non organisés en corps 
de métiers. J. DE B. 

PLBBBIENS. citoyens romains composant 
la pl¿.Sc. Ils descendaient des bmnis  auxquels 
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accepté les Constitutions de 1793, de l'an 111 
et de I'an V111, ratiílc le sénatiis-consulte de 
l'an XII qui a nommé le premier consul empe- 
reur, accepté i'acte additionnel de 1815, nommé 
le président de la République pouvoir consti- 
tuant en 1851 et empereur en 1852. 

J. DE B. 

PLÉNIPOTENTIAIRE. Voy. Agents diplo- 
matiques , Diplomatie. 

PODESTATS. Oiliciers de  justice et  de  po- 
lice, que FrédCri~ Barberousse établit d a n ~  les 
républiques italiennes. On dit qu'ils jiigCrent 
avec equité, mais il y a bien des exemples du 
contrairc. L'empereiir avait vouln qu'ils fus- 
sent étrangers a la ville qu'ils gouvernaient , 
afin de prevenir l'entente du proconsui et dcs 
vaincus. Plusieurs de  ces républiques virent 
dans cette condition une garantie d'impartialité, 
et apres s'etre aifranchies de la domination 
impériale , demanderent des podestats aux vil- 
les voisines. Cet usage fut suivi en Provence. 
Les podestats étaient annuels et devaient ren- 
dre compte. Souvent ils s'emparkrent de toute 
l'autorité ; quelques-uns fonderent des dynas- 
ties. J. DE B. 

POIDS ET MESURES. kous n'avons pas A 
exposer ici le systhme des poids et mesures 
francais, ni a Ctablir des comparaisons entre 
ce systeme et les autres; notre but est seule- 
ment de nous inscrire parmi les parlisans de 
l'uniformité. Dans l'origine, chaque localité 
pouvait avoir ses mesures particulieres, car 
les relations inteinationales étnient peu impor- 
tantes; presquc toules les transactions avaicnt 
lieu entre les habitants de la ville ou entre la 
ville et la campagne autour d'elle. 1ILis de nos 
jours ces relations s e  sont tellement ktendues, 
qiic l'nniformité internationale des mesurcs se- 
rait un bienfait aussi grand que celui par lequel 
a Bté établie l'unité des mesures en France. 

L'utilité de l'uniformité des poids et mesiires 
a été si souvent prouvée que nous n'en recom- 
mencerons pas la démonstration. 

Resterait a savoir cruel svsténie choisir comme 
type international. ~ nocs étions le premier a 
soulever la question, nous dirions que le sujet 
mérite d'etre traité dans un congres. Mais la 
question ne date pas d'aujourd'hui, et bien des 
pays ont eu le temps de la résoudre pratiqiie- 
ment en adoptant'le systerne métrique. Actuel- 
lement, ce systeme fomtionne en France, e t  
plus ou moins complétement en Italie, cn Es- 
pagne, en Portugal, en Belgique, en Hollande, 
en Suisse, dans l'Amérique du Sud, et 1'Alle- 
magne, aussi bien que 1'Angleterre et  meme la 
Russie, s e  sont proiioncées en sa faveur, de 
sorte que son adoption générale n'est plus 
qu'une affaire de temps. 

Nous reconnaissons que ce sera un grand 
bien, quoique nous n e  considéiions pas le 
systeme métrique A l'abri de toute critique. 
L'idée de prendre la dix-millioni&me yartie du 
quart de la circonférence de la terre nous pa- 
raft une idée malheureuse, et  les arguments 

donnés en sa faveur nous paraissent d'une fai- 
blesse rare. Nous doutons fort que dans dix 
mille ans, s i ,  par des causes qiielcouqiies, le 
syst&me métrique a été perdu, il vienne dans 
la pensée de qui que ce soit de retrouver la 
longueur di1 metre en mesurant un  degré du 
méridien, et le ferait-on, qu'on ne retrouverait 
pliis la meme mesure. Nous aurions aussi prk- 
féré le systeme duodécimal, surtout pour les 
subdivisions. Mais, malgré ses d6fectuositCs, 
maintenant qu'il est élabli. nous ne  désirons 
qu'une chose, c'est de  le voir devenir génkral 
l e  plus tbt possible. M. B. 

POLICE. Dans une acception tres-lage, on 
appelle poláce l'action du pouvoir social pour 
Ccarter les obstacles qui, par suite de circon- 
stances accidentelles ou de l'imperfeclion in- 
herente a la nature humaine, s'opposent a la 
rCalisation du but que se  proposent licitement 
l'État on les particuliers. C'est en ce sens que 
notre Code des délits et des peines du 3 brn- 
mairc an IV a dit : a La police est instituee pour 
maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, 
la siireté individiielle. Son caractere principal 
est la vigilante. La société considerée en masse 
est l'objet de sa sollicitude. a (Art. 16 et 17.) 

Si compréhensive que soit cette dkfinition, 
on n e  confondra la police ni  w e c  l'administra- 
tion ni avec la politique: celles-ci président a 
l'organisation et a la constitution mCme de la 
société; la police prkváent oufait  ccsser toiite 
perturbation dans l'économie de la societ6 con- 
stituée e t  organisée; dans I'accomplissement 
de cette mission. elle est tantOt l'aiixiliaire de 
I'administration , íant6t l'aiixiliaire de la justíce. 

Auxiliaire de l'administration, la ~ o l i c e  est 
essentiellement préventive; comme elle pr&te 
son concours a une autorite dont i'action est, 
en général, dégagée de formes obligatoires, elle 
agit elle-m&me d'une maniCre discrétionnaire, 
parce que sa prévoyance doit se mouvoir d'a- 
pres l'intensité dupCril, la direction qu'il prend 
et la nature des causes qui le font naltre. 

Ce poiivoir discrétionnaire, qiii rend I'action 
de la police plus prompte, en rend aussi i'effet 
plus dangereux pour la liberté civile. La loi 
doit donc limiter avec soin le cercle dans le- 
quel elle peut s e  mouvoir et  veiller a ce qu'elle 
n e  puisse etre dirigée que dans des vues d'iu- 
térbt général, sans qnoi elle sort de son rble 
subordonné, s e  substitue a l'administration et 
devient i'instrument naturel du despotisme, tou- 
joiirs tenté d'employer sa propre conserva- 
tiori les forces établies pour celle de la société. 

En tant qu'elle est bornée a la surveillance 
et  au maintien habituel de l'ordre public dans 
chaque lieu et chaque partie de i'administra- 
tion générale, lapolice est dite administraliue. 
(C. du 3 brum. an IV, art. 19.) Mais, en raison de 
l'objct de ce travail, nous distinguerons de la 
police administrative proprement dite la police 
politiqrce qui concourt au meme but par des 
moyeus spéciaux. En regard de i'uue et  de 
l'autre s e  place la police judiciaire, auxiliaire 
de la justice, dont nous n e  dirons que quel- 
ques mots. Elle a pour objet de rechercher les 
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dklits que la police administratire n'a pu em- 
pecher de commettre, d'en rassembler les preu- 
ves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux 
chagés  par la loi de les punir. (C. du 3 brum. 
an IV, art. 20.) 

Ces divisions sont essentielles et  s e  retrou- 
vent dans tous les pays; le mode d'organisation 
seulement diff6re. Dans l'impossibiljté de com- 
parer, sous ce  rapport, les divers Etats, nous 
nous bornerons a étudier l'organisation fran- 
caise en indiquant chemin faisant quelques dif- 
férences notables. (Voy. aussi Repression.) 

Si nous jctons d'abord un coup d'aeil sur les 
prkcédents, nous voyons que la distinction 
entre les fonciions jndiciaires et la police est 
toute moderiie. La police aiitrefois h i t  juridic- 
tionnelle et administrative indivisémeiit; l'ad- 
ministrateur édictait des reglements, veillait 
a leur exécution par voie de police préventive, 
poursuivait les contrevenants par ~ o i e  de po- 
lice judiciaire et montait ensuite sur son siegc 
de juge pour les condamner. 

A Paris, le prévut, placé a la tele de la ju- 
ridiction du Cliltelet, exercait, comme une dé- 
pendance de cette juridiction, la police des 
personnes qu'on appelle police de sfiisete ou de 
rCpression, tandis qiie le prév6t des marchands 
et le bureau de ville avaient la police des ap- 
provisionnements et  des transports par eau. 
Des 1254, les reglements et sentences di1 Clia- 
telet, joints aux ordonnances, édits et  lettres 
patentes des rois qui y étaient adresses pour 
recevoir leur exécution, on t été recueillis et 
mis en ordre par Etienne Boileau. Cette pre- 
mikre compilation des ordonnances de  police 
et  des statuts des corporations est connue sous 
le nom de liure &S métiers. 

Dans les villes du royaume, la police était, 
le plus souveut, partagée entre les magistrats 
et  des assemblées de notables. Par ses articles 
71 et 72, l'ordonnance de Moulins (1556) trace 
des regles a suivre pour les localités ou les 
maires, echevins et administrateurs des corps 
de ville ont l'exercice du criminel et de  la po- 
lice, et veut que, daiis celles ou la police est 
aux mains des ofIiciers du roi, il soit Clu, par 
cliaque quartier ou paroisse, un ou deux bour- 
geois et citoyens qui aient la chage ,  adminis- 
tration et  intendance de  la police e t  de tout ce 
qui en dépend. 

A cette époque, le prévot de Paris était sup- 
pléé par ses deux lieutenants, appelés I'iin lieu- 
tenant civil et l'autre lieutenant criniinel; le 
prevot des marchands et le bureau de villc 
conservaient la police du commerce et des 
approvisionnements par eau. Uu édit de jan- 
vier 1572, et  un arret du Conseil du 2 noveni- 
bre 1577, modiflkrent ceIte organisation eii 
créant des autorités collectives. Deux notables, 
élus dans cliaque quartier , devaient, d'aprks 
ce dernier arret, avoir la charge de la police et  
juger les contrevenants en premier ressort. 
L'appel ktait porté devant une assemblée gene- 
rale de police tenue chaque semaine par-de- 
vant le prkv6t de Paris oii ses lieutenants, le 
prévdt des marcliands, les écherins et le procu- 
reur du roi en i'h6tel de rille. h cette meme as- 

semblée , les élus faisaicnt rapport de ee  qu'ils 
estimaient nécessaire pour le bien pnblic et s e  
concertaient soit pour executer les reglemeiits 
existants, soit pour provoquer l'émission de  
nouveaux reglements par la juslice ordinaire. 

Peucliet (Potice moderne, t. Iw, p. ~xxxrr )  re- 
marque que cette forme de police a kté re- 
prise, a peii de chose pres, en 1791; on ne 
s'en etonnera certainement pas; elle aurait 
pu durer dans des temps plus paisibles , et, a 
I'époque ou elle fut introduite, il nous semble 
qu'il ne  lui a manqué que de trouver un cliamp 
libre pour son action. Mais la variété des juri- 
dictions et  les conflits incessants d'aiitorité 
etaient de natiire a entrarer toute organisation 
rationnelle. Le bailliage, la senécliaussée, le 
presidial, l'ollicialite, sans compter Ics juridic- 
tions speciales, avaient cliacuii leurs preten- 
tions. Au-dessus d'eux, le Parlemerit ne réus- 
sissait qiie tres-imparfaitement a faire cesser 
la confusion qui régnait dans le texte des lois 
et les conflits d'attributions entre les autorites 
rivales. 11 en résultait qu'avec des r6glements 
de police tres-sages et qui ont laisse fort peu 
de chose a faire au 1Cgislateur moderue, le 
désordre était général et qu'aucune sécurité 
n'existait pour les propriétés ni pour les per- 
sonnes. Le dcsccndant de Gilles Boileau ne fut 
contredit par aucun de  ses contemporains lors- 
qu'il dit, dans sa VI0 satire, publiée en 1660 : 

Le bois le plus funeste et le moins frequente 
Est,  au prix de Paris, un lieu de stiretk. a 

On peut juger par la de l'état des provinces. 
La nécessité de creer, pour la police propre- 
ment dite, une magistrature iiniquc etait donc 
&idente. C'est ce que fit 1'8dit de riiars 1667 
en creant un lieutenant de police, appelé plus 
tard lieutenant général, en separant la justice 
contentieuse de la police n qui consiste, disait 
le préambule, i assurer le repos public et des 
particuliers, a purger la ville de ce qui pour- 
rait causer des désordres, a procurer l'abon- 
dance et a faire vivre chacuu suivant sa condi- 
tion et son devoir. JJ 

En 1699, des lieutenants de police furent 
institués dans les villes de province, a l'imita- 
tion de ce qui existait ti Paris. 

Les fonctions de lieutenant génkral de police 
furent, lors de la création de cette charge, con- 
fiées a La Reynie; on lui doit, suivant Dulaure, 
l'organisation r$guliere de I'espionnage ct le 
premier essai d'eclairage permanent; mais ce 
dernier point est douteiix; car Blanchard fait 
remonter I'introdiiction des lanternes aii mois 
d'avril 1666. II faut nous borner a nommer les 
successeurs de La Reynie; ce sont: le marquis 
d'hrgenson (1697), M. de Machault (1718), le 
comte d'brgenson (1720), M. Ravot d'ombreval 
(1724), M. René Hérault (1725), M. Feydeau de 
Marville (1739), M. Berryer (1747), hl. Bertin 
(1754), M. de Sartine (17591, M. Le KOir (1774), 
Y. Thiroux de  Crosne (1783). Ces magisirats 
avaient sous leurs ordres des commissaires et 
des inspecteurs de  police. 11s correspondaient 
avec les premiers présidents des parlements 
du royaume, les intendants des provinces et les 
juges de police des differentes villes. 
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A partir du 14 jiiillet 1789, l'autorité du lieu- de longiieur. Depuis, la police de la Cité a 6té 
tenant général de police, annulée de fait, est organisée comme celle du reste de la capitale, 
remplacee par cellc d'un comitk permanent, et les gardes de nuit (watchmen) ont Cté rem- 
wmposé dii prkv6t des marcliands et des au- placés par une force organisée qui prend le 
tres rnembres du bureau de  ville. Le 6 novem- nom depolice, par opposition a i'ancien pouvoir 
bre de la m&me année, des lettres patentes de police qui existait sous le nom de justice 
conferent a chacun des soixante comitks de of peace. On trouvera plus bas I'énuniération 
district la police de son arrondissement. Les des agents. (Voy. aussi Grande -Bretagne,  
attributions de police municipale passent bien- chap. vir.) 
tdt au bureau municipal, fraclion du conseil Police adminislrative. - D'apres la déflni- 
général de la commune (L. 27 juin 1790); elles tion que nous en avons donnée, la police ad- 
sont ensuite exercées, en  vertu de la loi du ministrative pourrait ne  consister qiie dans 
7 fructidor an 11, par les douze comités révolu- I'usage, par les autorités publiques, des me- 
tionnaires, puis par une commission adminis- sures de précaution que, dans chaqne localite 
trative, formée en exécution des lois des 26ven- et pour cliaque partie de L'administration , elles 
démiaire et 28 thermidor an 111; eníin par un jugeraient propres a préveiiir ou a empecher 
bureau central qui remplace la commission ad- des infractions iminen tc s  aux lois existantes: 
ministrative, le 15 frimaire an IV. Le bureao mais, en France, ces autoritks cxercent en  
ccntral était compose de trois membres, nom- outre un pouvoir rdglemcntaire qui leur est 
més par l'administration du département, con- delkgu8 dans diverses mesures et en vertu 
firmes par le pouvoir exkcutif. Malgre ses émi- duqiiel elles édictent elles-memes les disposi- 
nents services, il ne  tarda pas a éprouver le tions necessaires pour maintenir le bon ordre 
sort de toutes les administrations collectives habituel et permanent dans le service auqnel 
creées a cette époque; la loi du 28 pluvidse elles sont préposées. 
an VI11 retablit I'uiiité de pouvoir, en instituant Soiis I'ancienne monarcliie, aucune limite 
un  préfet de police. n'étant tracee entre les actes de la puissance 

Les arrCtés du 12 messidor an VI11 et du 3 legislative et ceux du poiivoir executif, le roi, 
brumaire an IX, le décret du 25 mars 1852, la en meme temps qu'il déleguait anx corps ou 
loi du 10 juin 1853, les décrets du 10 octobre agents inférieurs l'exercice de ce  dernier pou- 
1859 et du 9 janvier 1861 ont determine les voir, avait eté naturcllement entraíné a leur 
attributions du prkfet de policc; il est en outre faire également part du droit de legiferer et  de 
chargé, par un décret du 30 novembre 1859, reglementer; on admettait donc qiie les ofIi- 
de la direction genérale de la siirete publique, ciers, soit des uilles, soit des cours souveraincs, 
sous les ordres du miiiistre de i'intérieur. fissent des reglements 11 chacun au fait de leurs 

La situation du préfet de police, ainsi agraii- cl iages n. Et comme, d'aritre part, la séparatioii 
die, est esseiitiellement politique; il est, a vrai entre I'antorité administrative et l'autorité ju- 
dire, chargé du service dela sécuritépublique diciaire n'existait pas, le droit de faire des re- 
et dumaiutien de la paix. (Rapport a i'Empereur, glements de policc appartenait aux magistrats 
Moniteur du l ec  décembre 1859.) Kous trouve- de l'ordre judiciaire aussi bien qu'a ceux qni 
rons donc une occasionnaturelle de revenir sur btaient investis de véritables attributions ad- 
ses attributions en traitant de lapolicepolitiqne; niinistratives. 
mais il faut auparavant envisager la police ad- Anjoiird'hui que cette confusion a cessé, la 
ministrative dans sa généralité. delegationsubsiste néaximoins au profit du pou- 

Au commencement de ce sihcle, Loiidres voir exéciifif et de ses agents; elle a lieu aux 
btait encore, sous le rapport de la police, dans conditions que la loi a réglées; ainsi, il est des 
une situation analogue a cellequi est peinte par injonctions ou des probibitions qui, cu égard 
le poete satirique cité a la page precedente. Un a leur iniportance et a leur objet, ne  peuvent 
rapport duparlementdisait acette époque que s i  Cmaner que de I'Empereur lui-meme, dans la 
uii juriste étranger, dans I'ignorance des causes forme des réglements d'administratiori publi- 
qui avaient amené I'organisation presente, re- que; d'autres sont de la compktence des pré- 
cherchait que1 but avaient poursuivi les au- fets et des maires, chacun dans leur sphere 
teurs dc cette organisation,il croirait que ceux- d'action. 
c i  étaient des voleurs de profession clierchant On voit que nousne croyons pas, en France, 
a réaliser l'etat de clioses au moyen diiquel ils a I'existence d'un pouvoir de police muni- 
exerceraient le plus silrement et  le plus fruc- cipale qui appartieudrait en propre aux mai- 
tueusement lenr industrie. Londres était, en res,  cornme essentiel a leurs fonctions. La loi 
effet, partagée en plus de quatre-vingt-dix cir- du 18 juillet 1837, il est vrai, énonce, dans 
conscriptions et subdivisions indépendantes son article 10, que la police municipale est une 
dont les administrations, jalouses les unes des attribiition propre aux fonctions des maires, au 
autres, ne  souffraient aucun contrble et s'eii- lieu de les en charger par voie de délégation. 
trxaient rkciproquemeiit. Le mal était grave; l a i s  I'ensemble de notre Iégislation est con- 
mais pour le reformer, il fallait toucher au traire a cette idée empruntée au souvenir des 
vieux droit saxon; c'est un sacrilice auquel grandes communes du moyen age. En réalite, 
on ne  s'est resigne qu'en 1829. L'acte 10, les maires, chefs d'une circonscription admi- 
chap. XLIV, de George IV, a fait de sa capitale nistrativc, n'y exercent qn'un pouvoir delegué, 
entikre un district dont le point ccntral est  tellement que chacune de  leurs prescriptions 
Charing-Cross et dont le rayon a douze mi!les a besoiu de trouver sa base dans uii texte for- 
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mel. fandis que, s i  leur autoritk leur apparte- 
nait en propre, il suffirait que leiirs actes n e  
fussent contraires a aucune loi. 

Cette délégation, meme restreinte, n'est pas 
connue en  Angleterre, ni  dans la plupart des 
autres pays. 11 est de principe, en droit public 
anglais, que lepouvoir législatif ne  se délegue 
pas et qu'il est présumé capable de faire face a 
tous les besoins administratifs. 11 s'ensuit, par 
exemple, que nulle ~ i l l e  d'hngleterre ou d'lr- 
lande n'aurait, suivant le droit commun, d'ail- 
tre police municipale que celle qui aurait ét6 
établie dans son sein par un  acte spécial du 
Parlement. Cet état de cboses a été modiGé en 
1836 lors de la reforme des corporations mu- 
nicipa1es;mais le principe subsiste, et l'on con- 
tinue a regarder comme I'une des conditions 
essenticlles (requisites)del'6tablissement d'une 
bonne yolice la centralisation, sous une auto- 
ritB supérieure, qui, entretenant des rapports 
avec toutes les parties de la contrée, puisse 
assurer l'uniformité d'administration. 

Nous sommes, quant a nous, médiocrement 
touché de cet avantag,  et  nous preférons le 
systeme de la délégation qiii permet a l'auto- 
rité administrative de  procurer, dans chaqiie 
temps et  dans chaque lieu, l'exécution des 
lois par des prescripiions de  détail appropriées 
aux circonstances qu'elle seule est a meme 
de connaltre et  d'apprécier. Par cela meme 
nous pensons que la mesure de la dklégation 
doit etre marquée par la spécialitk des besoins 
et  des intérets locaux, et  nous croyons, en 
conséquence, qu'il est bon qu'elle descende 
jusqu'au chef de l'association communale. 

Quand nous approurons, d'ailleurs, l e  prin- 
cipe de la délkgation, telle qu'elle est prati- 
quée en  France pour la mise en action de la 
police administrative, nous avons presentes B 
I'esprit les garanties d e  toute nature offertes 
aux citoyens contre l'abus du pouvoir regle- 
mentaire et  qui resultent soit de l'organisation 
de l'administration elle-meme, soit de l'impos- 
sibilité ou elle est de creer des peines et  de la 
nécessité ou elle s e  trouve d'obtenir des tri- 
bunaux de l'ordre judiciaire une sanction qu'ils 
refuseut toujours aux prescriptions entacliées 
d'exces de  pouvoirs. (Voy. Obeissance.) 

En France, aucun fonctionnaire ne réunit le 
ministere de la police avec l'ofice du juge, 
tandis que, en Angleterre, on voit confondu 
dans la meme personne ce pu'on appelle la 
jiistice préventive et ce qui constitue la justice 
pénale ou exkcutive. De meme, en Allemagne, 
la police est souvent chargée non-seulement 
de  constater, mais aussi de punir certaines 
contraventions; quelquefois elle connait de ve- 
ritables litiges civils, tels que les contestations 
entre maitres et domestiques (Eerrschaft u& 
Gesirzde). On voit sans peine que1 danger il y 
aurait a confler encore aux fonctionmires char- 
gés d'une telle mission l'exercice du pouvoir 
réglementaire. 

Si cette confusion d'attributions n e  s e  ren- 
contre pas chez nous, il est un inconvénient 
contre lequel nous n'a\yons pas su nous dé- 
fendre: c'est i'exces de  la réglementation. a11 

ne faut pas, avait dit le législateur de 1791. 
que les citoyens aient a regretter i'institution 
d'un pouvoir constitué poiir leur avantage et 
que les précaiitions prises en leur faveur soient 
plus insupportables que les maux dout elles 
doivent les affranchir. a (Preambule de la loi di1 
21 octobre.) Un conseil si sage n'a été que ra- 
rement écouté. Est-ce la faute de l'administra- 
tion ou celle des administrés, toiijours prets i 
provoquer l'action du pouvoir? Les reproches, 
pour le passé, doivent etre au moins partagés; 
depuis qiie les idées libbales, un peu exilées 
de la politique, ont cherclié un refiige dans 
l'administration, celle-ci a fait de louables ef- 
forts pour combattre cette tendance a réclamer 
toujours de  nouvelles chainest. A Paris, i'au- 
torité qui est dépositaire du pouvoir de po1ic.e 
municipale, est moins occupée d'étendre ses 
attributions que de résister a des provocations 
iridiscretes. 

En tout cas, ce n'est pas l'administration 
qu'il faudrait accuser; on n e  saurait liii re- 
procher d'exercer des attributioiis qu'elle tient 
de la loi; seulement, on est en droit de re- 
chercher si ce n'est pas le principe m6me de 
la législation qui est vicieux. 

Lorsqu'il s'agit de déterminer les limites des 
pouvoirs qui s e  rapportent a la police et au 
maintien de l'ordre, deiix systemes sont en 
présence, l'un qui consisle B siihordonner les 
citoyens A l'administration, a cliarger celle-ci 
d'autoriser ou d'interdire l'exercice des droils 
prives et qui n e  laisse aux particuliers la fa- 
culté de faire certains actes , d'ouvrir certains 
établissements, de s e  livrer a telle ou telle 
profession qu'avec la permission de l'autorité 
publique; l'autre, au contraire, s'en remettant 
aux citoyens , trace ti I'avance les devoirs qui 
leur sont prescrits; il les soumet également a 
desconditioiis; mais ces conditions sont reglées 
en termes genéraus et non pour cllaque cas 
spécial et cliaque individu. Quiconque les en- 
freint encourt les peines Bdictees a l'avance 
par la loi. 

Or, c'est le premier de  ces systemes qui a 
arévalu chez nous et ii a DOUr couséquence 
d'augmenter sans mesure ies attributi6ris des 
pouvoirs publics, dont les deposilaires sont 
Seuls pré&més sages , prévoyants et éclairks. 

~Étrange coiitradiction, s'écrie M. Vivien', 
c'est le citoyen que sa raison éclaire, que son 
intéret dirige, que la loi avertit, c'est le citoyen 
qui est suspect. C'est le gouvernement que 
tant d'illusions peuvent Cgarer, qui ne peut 
avoir que des vues générales et  n'est pas en 
état de pénétrer a\.ec sollicitude et clairvoyance 
dans des questions purement privées, qui est 
cliargé de  faire les affaires des citopens. 

n Mais n e  parlons pas de liberté. Employons 
des arguments que ne puissent pas repousser 
ceux meme aui. effravéssans doute du désordre 
de leur propie ésprit; ont passé subitement de 
la licence a l'idolitrie du pouvoir absolu. Sont- 

1. Dicit propheta : Pluet sliper eos Iaqueoa. Non 
sunt autem pejores laquei quam laqnei legnm. (Ba- 
conii Aphor., lib. 111. De accumiilatione legum nimia.) 

2. Éludea administrativea, t .  l*~, p. 49. 1852. 
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ils bien assurCs de consolider le gouvernement 
en 111i remettant des devoirs si pesants? C'est 
le contraire qui est vrai. 11 n'y a pas pour l'au- 
torité publique de plus grande cause de fai- 
blesse que l'exercice du régime préventif. Elle 
devient responsable de toutes les choses ou 
elle a mis la main, des autorisations qu'elle ac- 
corde et de celles qu'elle refuse. Elle est le 
point de mire de toutes les plaintes et  la cause 
supposée de toutes les souffrances. On voit 
dans l'autorisation une garantie de succes ct  
on accuse l'administration des mécomptes 
qu'elle n'a pu prevenir, de ceux meme qu'elle 
a prévus. Les faveurs qu'elle concede soulevent 
le soupcon, entretiencent l'envie e t  fomentent 
les inimitiés, aliment fécond des révolutions, 
source intarissable des secousses politiques. u 

Ces considérations indiquent avec bcaucoup 
d'bnergie la cause d'un mal qu'il est plus aisé 
de signaler que de  réparer; l'auteur lui-meme 
se  borne a conseiller de resserrer le systeme 
préventif dans les limites les plus étroites et 
de n'y recourir que quand la sureté publique 
l'ordonne, ce qui laisse a déterminer quelles 
sont les véritables exigences de la shreté pu- 
blique. La question ainsi posée se  lie A toutes 
celles que soul6vent l'oganisation et l'action 
des pouvoirs publics et qui sont étudiées ou 
rksolues dans divers articles de ce Dictionnaire. 
(Voy. Décentralisation, Détention prbventive, 
Oraanisation administrative, Réglementa- 
t i&,  Répression, etc.) Pour nous, l a  législa- 
tion qui mettra le moins d'obstacles a l'exer- 
cice1í.gilime des facultks humaineset al'emploi 
dcs capitaus sera toujonrs préferable, et nous 
accueillerons comme un retour i la liberté 
toute simplification de la police adniinistralive. 

Dans son état actuel, il faudrait, pour I'ktu- 
dier dans tous les objets qii'elle comprend, 
passer ici en revue l'administration tout en- 
tikre; dans la nécessite de nous renfermer 
dans un cercle infiniment plus étroit, nous ne  
ferons guere qu'énumérer ceux de ces ob- 
jets a i'occasion desquels faction du pouvoir 
de police s e  prodiiit d'une maniere distincte. 

Les principaux objets de la police générale 
sont la soreté de l'Etat (et sous ce rapport, elle 
se confond, comme nous l'avons dit, avec la 
police politique), la protection des personnes, 
la salubrité publique; elle exerce sur le com- 
merce et l'industrie une surveillance d'ordre 
et de tutelle. 

Comme préposke ti la s22rete'de I'Élat. la po- 
lice générale surveille les associations, cer- 
cles, banquets, manifestations et réunions de  
toute nature, fait exécuter les lois et  regle- 
ments relatifs a l'imprimerie et a la librairie, 
a la vente des journaux, aii colportage et a la 
distribution des écrits o11 imprimés. (Voy. Col- 
portage, Imprimerie, Librairie, Presse, etc.) 

Elle fait exécuter les lois relatives aux con- 
damnés et transportés politiques; celles qui 
édictent des mesures de sDrcté générale ou 
d'amnistie, celles qui concernent la circulation 
des étrangers et des réfugiks, larecherchedes 
déserteurs et insoumis, la réintégration dans les 
magasins de l'Etat, des armes de guerre qui en 

ont été distraites, le commerce des armes de  
luxe et  le poinconnage des armes de guerre 
destinées A servir d'échantillons, la dislribution 
et  la vente des poudres e t  salpetres. 

Le régime intérieur des prisons, maisons 
d'arret, de justice, de correction, de répres- 
sion et dépbts de mendicité, le classement des 
detenus daiis ces diverses prisons, la déli- 
vrance des perrnis de  commiiniquer avec eux, 
le transferement des condamnés, leur départ 
pour les bagnes ou les maisons centrales, les 
travaux industriels des détenus, sont du ressort 
de la police générale et s e  rattachent ti l'inté- 
ret de la soreté publique. 

C'est du meme intéret, plus ou rnoins bien 
entendu, que procedent les prescriptions du 
dCcret du 27 décembre 1851 siir la police des 
lignes télégraphiques, et celles du décret Qu 
29 décembre 1851 qui conferent auxprefets le 
droit d'autoriser l'ouverture des cafés, cabarets 
ou autres débits de boissons, et de  prescrire 
la fermetiire de ces établissements. 

La police relative a la sécurité despersonnes 
est en France l'objet de dispositions quelque- 
fois excessives, tandis que, dans d'autres pays, 
aux Etats-~nis notamment, I'absence ou I'in- 
sufisance de protection va jusqu'au mépris de 
la vie humaine. Cette différence ne  vient pas 
seulement dn caractere particulier de la race 
anglo-saxonne; elle tient surtout, selon nous, 
a la constitution politique du pays et a la diffé- 
rence dans les attributions du pouvoir central, 
car nous ne croyons pas que, pour les mesures 
piirement locales. la police soit moins genante 
nimoins miniitieuse auxEtats-Unis qu'enFrance 
ou en Belgiqiie. 

Une grande partie des objets de la police gé- 
nérale considérée a ce point de vue sont com- 
muns a la police municipale; nous les retrou- 
verons donc plus loin; citons iciles dispositions 
siir l'ouverture et la cl6ture de la cliasse, sur 
la mendicité et le vagabondage, sur les asiles 
et  maisons de santé destinks aux aliénés, sur  
le placement des enfants abandonnés ou expo- 
sés et  des orphelins, sur les nourrices, me- 
neurs et meneuses, sur la surveillance des 
sages-femmes autorisées a recevoir des pen- 
siounaires et  des maisons de sevrage. 

La sécurité personnelle trouve encore une 
garantie dans les reglements relatifs a la con- 
struction e t  a l'usage des waggons de chemin 
de fer, des bateaux a vapeur et des voitures 
publiqiies; dans ceux qui prescrivent la démo- 
lition des bitiments menacant ruine. 

En matiere de salubrité publique, la plhs 
large part appartient encore .a la police muni- 
cipale. Néanmoins, il est des besoins tellement 
généraux, que la loi ou les reglements d'ad- 
ministration publique ont dii y pourvoir. A cet 
ordre de mesures s e  rattachent les rkglements 
de toute nature sur les cours d'eau, les dessé- 
chements, le rouissage du chanvre, les ateliers 
dangereux, insalubres ou incommodes, l'assai- 
iiissement des logements insalubres, l'emploi 
des machines ti vapeur íixes ou mobiles. 

Les lois sur Sexercice de la médecine et  de 
la pharmacie, celles qui régissent la vente des 



siibstances vénéneuses, tiennent ti la police de 
la sécurite personnelle, ti la police sanitaire et 
a celle de l'industrie. 

La police industrielle comprend les rhgle- 
ments sur  i'autorisation des societes anonymes . 
des sociétés d'assiirance et des tontines; ceux 
qui ont trait a la garantie des matieres d'or e t  
d'argeut, au travail des enfants dans les ma- 
nufactiires, au nombre des heures de travail , 
aux conventions entre ouvriers et  patrons en 
matibre de tissage et de bobinage, aux coali- 
tions. L'exécirtion des lois sur  les brevets d'in- 
vention, sur les modbles et  dessins industriels 
et sur les marques de fabrique est encore di1 
ressort de  la police industrielle. C'est ici, plus 
que partout ailleiirs, que s'etablit la contro- 
verse sur la lkgitimite et  I'utilité de  la régle- 
mentation. (Voy. ce mot.) 

Si, aprks examen, on en adopte le principe 
dans une matiere donnke, au moins faudra-t-il 
que la réglementation ne  porte atteinte ni a la 
liberte des indiistriels ni  a l'egalité qui doit 
rBgner dans les rapports des industriels, ou- 
vriers ou patrons, entre eux; le régime prh- 
ventif n e  s'appliquera qu'aux choses et Bpar- 
gnera les personnes. 

Le domaine de la police municipale est aussi 
nettement defini que les limites de  la police 
génerale sont vagues et incertaines, tellement 
que plusieurs auteurs ne  déterminent les objets 
de celle-ci que par voie d'exclusion, en disant 
qu'eiie comprend tout ce qui n'est pas du res- 
sort de la police municipale; pensee juste en 
elle-meme, puisque, comme nous I'avons dit, 
tout ce qui n'a pas &té expressément attribué 
et dkléguB au chef de I'association communale 
reste du domaine des autorites placees au-des- 
sus de lui. 

La loi du 14 décembre 1769 ne fait qu'enon- 
cer un principe a organiser; elle declare que 
l'une des fonctions propres au pouroir munici- 
pal est  de  nfaire jouir les babitants des avan- 
tages d'une bonne police, notamment de la 
propretk, de la salubrité, de la shrete et de la 
tranquillité dans les rues, lieux e t  édifices pu- 
blics n. C'est dans l'article 3 di1 titre xr de la 
loi des 16-24  aoiit 1790 que ce principe recoit 
son organisation: #Les objets de police coníiés 
a la vigilance e t  a I'autorité des corps munici- 
paux sont, dit cet article: lo tout ce qui inté- 
resse la s0reté et la commodite du passage dans 
les rues, quais, places et voies publiques, ce 
qui comprend le nettoiement , I'illumination, 
l'enlevement des cncombrements, la démoli- 
tion ou la rkparation des bitiments menacant 
ruine, i'interdiction de rien exposer aux fe- 
netres ou autres parties des bitiments qui 
puisse niiire par sa chute, et celle de rien je- 
ter qui pnisse blesser ou endommager les pas- 
sants, ou caiiser des exhalaisons nuisibles; 
20 le soin de reprimer et punir les delits contre 
la tranquillité publique, tels que les rixes et 
disputes accompagnees d'ameutement dans les 
mes ,  le tumulte excite dans les lieux d'assem- 
blkes publiques, les bruits et  attroupements 
nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 
30 le maintien du bon ordre dans les endroits 
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oti il se fait de grands rassemblements d'hom- 
mes, tels que les foires, marches, r~jouissances 
et  ckrémonies publiques, spectacles, jeux, ca- 
fés, églises et  autres lieux publics; 40 I'inspec- 
tion sur la fldelite du debit des denrees qui s e  
vendent au poids, a I'aune ou a la mesure et 
sur la salubrité des comestibles exposes en 
vente publique; 5O le soin de prevenir par les 
precautions convenables et celui de faire ces- 
ser, par la distrihution de sccoiirs necessaires, 
les accidents et fleaux calamiteux, tels que les 
incendies, les epidemies, les epizooties, en 
provoquant a~issi ,  dans ces deux derniers cas, 
l'autorité des adniinistrateurs de département 
et de district; Go le soin d'obvier ou de reme- 
dier aux évenements ficlieux qui poiirraient 
&re occasion~ies par les insensés ou les furieux 
laisses en liberte et par la divagation des ani- 
maux malfaisants ou feroces. u 

Les arretbs du 12 messidor an VIII et du 3 
brumaire an IX qui ont organise a Paris la pre- 
fecture de police forment en qiielquc sorte le 
développement et le commentaire de ce terte; 
mais c'est en parcourant le Recueil des ordon- 
nances de police que l'on comprendra quelle 
est I'infinie variéte des mesures qui, surtout 
dans une grande ville, peiivent etre justiriees 
par les exigences de la salubrite, de la slireté 
et  de la tranquillite dans les rues, lieiix et edi- 
tices publics, ou deriver du droit d'inspection 
sur la fidelité du debit des denrees. Celiii qui 
entreprendra cette curieuse étude ne sera pas 
moins frappk des consequences, qiielquefois 
bien lointaines, qui ont bt6 tirees de la'loi de 
1790 et des principes purement theoriques 
qu'elle a posBs. Le monopole confere i la Com- 
pagnie imperiale des voitures de place, par 
exemple. a Bté attribuh a cette Compagnie en 
vertu du droit qui appartient au pouvoir de po- 
lice de procurer la siireté et  la commodite de 
la circulation; la fixation des tarifs procitde du 
clroit de prevenir et  de reprimer les rixes et 
disputes sur la voie publique. Pour assurer la 
fidelite du debit des denrées, la préfecture de 
police oblige tout producteur defruits, lPgumes 
ou autres comestibles a les apporter sur le car- 
reau des halles, meme s'ils ont éti! prkalable- 
ment vendus a un marchaud; s'ils n'ont pas eté 
vendus, ils ne peuvent I'8tre que par le minis- 
tere d'agents instituks par I'administration. Porir 
procurer la salubrité des comestibles, ou pros- 
crit l'emploi de tels ou tels vases par les mar- 
chands; celui de tels ou tels procédés de fa- 
brication ou de coloration; on interdit la vente 
sous telle ou telle forme ou sous telle ou telle 
designation , toutes consequences legitimes, 
sans doute, du droit de  police, mais aiix- 
quelles l'esprit ne  s'habitne pas toujours ai- 
sément. 

Nous disons que ces consequences sont 16- 
gitimes, car la nomenclature de  la loi de 1790 
n'est limitative que dans i'indication du but a 
atteindre, de i'interkt auquel il s'agit de pour- 
voir. Si elle indique des mesures particulieres 
comme propres a rCaliser ce  but et répondant 
a cet intéret, ce n'est qu'a titre d'exemple et  
pour faire mieux saisir la portee de ses dispo- 



sitions. Il s'ensuit que, du mnment qu'un ar- 
reté a trait a I'un des objets confiés a la vigi- 
lance du pouvoir municipal, il est légal et 
obligatoire. En cas de dificulté sur le point de 
savoir si une mesure prise dans I'excrcice du 
pouvoir de police est justiliée par une néces- 
pite réelle, la décision appartient l'autorité 
adrniriistrative supérieure, et, en dernier res- 
sort, a I'Empereur, en conseil d'Etat; mais le 
juge de police, incompéteut pour résoudre 
cette question qui dépend d'une apprkciation 
tout administrative, est, au contraire, fondé a 
refuser I'application d'un prétendii reglernent 
de police, lorsqu'il estime que ce reglement 
ne correspoiid a aucun des intérets confiés au 
dépositaire du pouvoir de police municipale. 
C'est a celte distinction, qu'il faut nous borner 
a énoncer ici, que doit, selou nous, s e  re- 
soudre la longue et  confuse discussiou élevSe 
au siijet des limites des compétences judiciaire 
et administrative en cette matiere. 

Apres avoir fait connaltre l'objet de la police 
administrative, il est temps de parler des au- 
torités qui sont chargées de I'exercer. 

Comme la police est pour les sociétés un 
besoin de tous les instants, la surveillance et 
la répression des faits qiii troublent la tran- 
qiiillité publique n'a jarnais pu etrc abandon- 
née aux soins de l'intérkt privé; le maintien 
de I'ordre a toujoiirs été surveillé et I'exécu- 
tion des rkglements provoquhe par des officiers 
revetiis d'un caractere public. 

Les fonctions de police sont délicates, disait 
avec raison le préambule de la loi du 21 octobre 
1791. Si les principes en sont constants, leur 
application du moins est modifiée par mille cir- 
constances qui écliappent a la préroyance des 
lois, a et ces fonctions ont besoin, poiir s'exer- 
cer, d'une sorte de latitude de con$ance qui 
ne peut reposer que sur des mandataires ex- 
tr&mement purs. H Ces mandataires sont les 
rninistres, les préfets des départements et  le 
préfet de police a Paris, les sous-prefets, les 
maires, les commissaires de police. lis ont pour 
auxiliaires des agents institués sous les déno- 
minations d'oficiers de paix, sergents de ville, 
gardes de ville, gardes de police, appariteurs, 
agents de police. 

Chape  ministre, dans la mesure des attri- 
butions de son département, dorine des ordres 
ou émet des instructions sur les matieres du 
ressort de la police genérale. Ainsi le ministre 
de I'intCrieur dirige la police de la presse et du 
colportage; le ministre de la guerre, la police 
militaire; le ministre de I'agriculture, du com- 
merce et des travaux publics, la police sani- 
taire, celle des approvisionnements, des poids 
et mesures, de la navigation, de  la grande 
voirie, etc. La police étant ainsi melée intime- 
ment a toutes les branches du service piiblic, 
le ministkre de la police génkrale, institue a 
diveaes époques, notarnment en I'an IV, en 
l'an XII et en 1852, n'a &té, dans les diverses 
pbriodes de son existence, qu'un instrument 
de police politique; iious y reviendrons dans 
un instant. 

Les prgets,  représentants du gouvernement 

dans lerrr circonscription, sont inl-estis, sous 
l'autorité des niinistres. des pouvoirs de police 
genérale dans toiites les matieres qui n'ont 
pas été expressément rangées dans le domaine 
exclusif de la loi ou de i'autorite siipérieiire. 
(L. 22 décembre 1789, sect. r r r ,  art. 2 ,  et L. 
28 pluvidse an VIIí, art. 3.) Certaines attribu- 
tions leur apliartiennent exclusivement; il en 
est pour lesquelles ils concourent avec les 
maires; enfin, dans les villes chefs-lieux de  
département et  ayant une popiilatiou de 40,000 
ames et au-dessus, ils ont des pouvoirs d'une 
nature spéciale. 

Roiis n e  nous arrbtons pas aux attributions 
exclusives de police genérale; l'énumération 
donnée plus Iiaut permettra de s'en former iine 
idée. Ajoutons seulement qu'en accroissant les 
poiivoirs des préfets par le décret du 25 mars 
1852 et celui du 13 avril 1861, le gouverne- 
ment ne  s'est pas dbpouille du droit de  con- 
trole et  de tutelle qu'il considere comrne un de 
ses attributs perrnanents. La circulaire du mi- 
nistre de I'interieur du 5 mai 1852 a expliqué 
que ce droit ne se manifesterait plus, cornme 
par le passé, sous la forme d'une approbation 
dirccte, mais qu'il s'exercerait, par voie de ré- 
formation et d'annulation, sans limite de temps, 
toutes les fois que les actes des préfets paral- 
traient contraires aux lois, aux r&glements, A 
I'intbrSt piiblic, ou blesseraient les intérets 
privés. 

Le concours entre le prefet et  le maire s'éta- 
blit lorsque, cn vertu d'iin droit que la juris- 
prudence reconualt et qui a sa source dans les 
lois de 1790 et de 1837, le préfet prend, pour 
so11 département tout entier, ou pour plusieurs 
arrondissements ou pour plusieurs cornmunes 
collectirement, des mesures du ressort de la 
police municipale. En pareil cas, le maire n'a 
pas d'autre mission que d'assurer I'exCcution 
de  i'arrkté prbfectoral et  n e  peut lui-m&me 
édicter de dispositions qui coutredisent ou mo- 
difient celles qui émanent de son supérieur 
hiérarchique. 

Le préfet, aux termes de l'article 50 de la 
loi du 5 mai 1855, remplit les fonctions de pré- 
fet de police dans les conrmunes cliefs-lieiix de  
département dont la population excede 40,000 
ames. Ces villes sont Amiens, Angers, Besancon, 
Bordeaux , Caen, Lille, Limoges , hlarseille , l e t z ,  
Montpellier, Nancy , , Nantes, Fice, Nimes, Or- 
Iéans, Rouen, Saint-Etienne, Strasboiirg et Tou- 
louse. L'agglomération lyoniiaise a fait i'objet 
de la loi spéciale du 10 juin 1851. En général, 
on s'est proposé, dans le partage des altribu- 
tions entre les préfets et les magistrats muni- 
cipaux, de réserver aux premiers les mesures 
susceptibles d'intéresser directement la slireté. 
générale, et aux seconds celles qui répondent 
a des besoins purement locaux. L'article 50 de 
la loi du  5 mai 1855 énumkre, d'aüleurs, les 
altributious qui restent aux maires, et le rap- 
porteur ayant declare que le tableau en était 
exact et  complet, I'énumération doit &tre re- 
gardée comrne limitative. 

Les cadres du personnel affectb aiix services 
de police dont le prefet est invcsti ont 6tB GxCs 
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par des dCcrets impériaux des 25 novembre 
1855 et 11 juillet 1860. Les employks et agents 
de tout ordre qiii composent ces cadres sont 
nommés par le préfet et prbtent sermcnt entre 
ses mains. Le maire, pour les attributions de  
police dont il reste chargB, a sous son autorité 
le commisxaire central qui transmet ses ordres 
aux divers fonctionnaires et  agents de police 
et qui en assure l'exécution. (Décr. 24 novem- 
bre 1855, art. 2 et 3.) 

Les maires, nous I'avons dit deja, n e  sont, 
quand ils concourent a i'exercice de  la police 
générale, que les agents des préfets, soiimis 
en tout leur direction et  dépourvus d'initia- 
tive. La dklegation qu'ils tiennent de la loi , en 
matierc de police municipale, les dispense d'at- 
tendrc la provocation de l'autorité siipkrieure; 
mais il a fallu prBvoir le cas ou ils refuseraieut 
ou négligeraient de faire des actes qni leur 
sont prescrits; l'article 15 de la loi du 18 juil- 
let 1837 veut que, si le maire reste iuactif, 
malgré la rkquisition du préfet, celui-ci puisse 
pourvoir a I'exécution de  la loi et prendre, a 
cet effet, un arretk qui sera Iégal e t  obligatoire 
pour les citoyens, au meme titie que l'arreté 
municipal. - Tous les arrktés que prennent 
les maires, pour l'exercice de la police muui- 
cipale, sont , d'ailleurs, nécessairement soumis 
au contrOle du préfct qui peut les annuler. en  
suspendre I'exécution, mais non cependant les 
modilier. (L. 18 juillet 1837, art. 11 ; Circ. lerjuil- 
let 1840.) - Ceux qui portent rkglement per- 
manent ne  sont exécutoires qu'un mois apres 
la remise de l'ampliation constatke par les rk- 
cépissés donnés par les sous-préfets. (Ibid.) 

Les eommissaires de police, placés, en tant 
qu'agents de la police municipale, sous l'auto- 
rité di1 maire de la commune ou ils rksident, 
n e  relevent, comme agents ridministratifs, que 
du préfet du département. 

Leur institution remonte aux dkcrets des 21 
mai 1790 et 21 septembre 179 1 ; suivant I'ar- 
ticle 10 de la loi du 19 vendémiaire an IV, et 
l'article 12 de la loi du 28 pluvidse an Vil[, il 
devait y avoir un  commissaire de police dans 
les villes de 5,000 a 10,000 habitants, et  dans 
les villes de plus de 10,000 habitants, un  com- 
missaire de  police par 10,000 d'excédant. En 
1852 et  dans les annkes suivantes, ont étB crkés 
les commissaires centraux et cantonanx, afin 
d'étendre I'action de la police i tout l e  terri- 
toire et  de lui donrier une organisation plus 
forte. 

Les commissaires centraux, Btablis par un 
décret du 22 mars 1854, non inskré au Bulletin 
des lois, centralisent le service dans les loca- 
lités oh il existe plusieurs commissaires; ils 
ont sous leur autoritk directe les autres com- 
missaires de police du chef-lieu et sont res- 
ponsables vis-a-vis de  l'autorité de  la ville, 
chef-lieu de leur rksidence, c'est-i-dire du 
préfet, si la ville a plus de 40,000 ames, et  du 
maire dans les villes d'une population moindre. 
Les commissaires de police résidant hors du 
chef-lieu, dans les autres parties de  I'arron- 
dissement , doivent seconder avec déférence 
et  empressement le commissaire central, mais 

demeurent chefs de service, sous I'autoritk 
immkdiate du préfet ou du sous-préfet, dans 
I'Ctendne de  leurs circonscriptions respectives. 
Toutefois, le préfet et le sous-préfet peuvent 
déléguer aii commissaire central leur aritorité 
sur ces fonctionnaires. Par simple autorisatiou, 
ils peuvent lui conférer le droit exceptionnel 
d'instrumenter dans toute I'ktendue de l'arron- 
dissement. (Circ. 21 jnillet 1858.) 

En principe, il y a un commissaire de police 
pour chaque canton. (Décr. 28 mars 1852 et 
17 janvier 1853.) ' 

Lc commissaire cantonal est placé sous l'au- 
torité immédiate du préfet ou du sous-préfet 
pour tout ce qui concerne la police gkukrale. 
11 prend les instructions du maire dc sa rési- 
dence et  de tous ceux de son canton pour ce 
qui concerne Ia police municipale et les in- 
forme de toiit ce qui peut intéresser la tran- 
q~iillité de leur commune. 11 recoit les iustruc- 
tions du commissaire central, s'il y en a un 
dans l'arrondissement, et en assure l'exkcu- 
tion. (Circ. 21 juillet 1858.) 

Le traitement et  les frais de bureau des 
commissaires de police des dkpartements ont 
kté lixés par un  décret du 27 février 1855; 
leur costume avait Bté déterminé par celui du 
31 aoht 1852; mais ce costume n'est pas obli- 
gatoire; le signe distinctif de leur autorité, 
lorsqo'ils sont en  fonctious, est I'écharpe tri- 
colore ; ils sont tenus de la ceindre pour assu- 
rer l'exécution de leurs actes et maintenir 
force i laloi. (Circ. 21 juillet 1858.) L'article le= 
de la b i  du 10 avril 183 1 exige notamment , 
qu'ils en soient revetiis lors des sommations 
aux attroupements. (Voy. Attronpement.) Ce- 
peiidant , la circoustance qu'un commissaire 
de police n'avait ni costume, ni echarpe n'em- 
peche point que les oiitrages a lui adressés 
daiis i'exercice de ses fonctions ne soient pu- 
nis comme faits a un fonctionnaire, si l'auteur 
de ces outrages connaissait sa qualité. (Arrkt 
de la C. de cass. 26 mars 1813.) 

Les oflciers de paix n'existent qu'i Paris ; 
nous en parlerons dans la partie de ce travail 
consacrée a la police de  la capitale. 

Les agents de police , apparileurs , sergents 
de villc sont des employes placés , soit sous 
les ordres des commissaires de  police, i l'ef- 
fet de les assister dans leurs différentes fonc- 
tions, soit sous les ordres immédiats du maire, 
dans les commiiues ou il n'y a pas de com- 
missaire de police. Ils sont nommés par le 
maire, dans les communes autres que celles 
auxquelles s'applique le regime exceptionnel 
in t r~dui t  par la loi du 5 mai 1855. C ~ S  agents 
sont commissionnks et portent presque partout 
un costume distinctif. 

Sous l'empire de la loi des 19-22 juillet 1791, 
les agents de police ktaient de véritables om- 
ciers publics, dépositaires d'une partie de la 
puissance publique, leurs procks-verhaux fai- 
saient foi en justice. Depuis le Code de bru- 
maire an IV, ils sont réduits au r61e de simples 
agents de la force et de l'autorité publique, 
leurs rapports ne  valent que comme dénoncia- 
tion des faits dont ils ont eté tkmoins, ils ne 
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peuvent recevoir ni déclarations , ni plaintes, 
mais doivent seulement recueillir avec exacli- 
tude des renseignements sur les contraven- 
tions, délits et crimes et remettre ces rensei- 
gnements a l'oficier de police auquel ils se  
trouvent subordonnés. 

Hors le cas de flagrant dClit e t  celui oh ils 
seraient porteurs de mandats de justice, les 
sergents de ville ne peuvent faire d'arresta- 
tions. Dans une affaire jugée sous la Restaura- 
tion, le  président des assises répondit en ces 
termes a i'allégation d'un agent de police que 
la consigne des postesmilitaires placés sur les 
divers points de la capitale, les obligeait de 
recepoir, les individus déposés au corps de 
garde par les agents de police : nComment 
pouvez-vous avancer une telle assertion? Ne 
savez-vous pas, vous qui dites savoir tant de 
choses , que la police n'a le droit de faire ar- 
reter un citoyen que d a n ~  l e  cas de flagrant 
délit, ou sur un mandat decerné par un ma- 
gistrat? La police peut, dans i'intcret de la 
súreté publique, donner ses agents la mis- 
sion de surveiller des individiis suspects; mais 
cela ne  leur donne pas le droit de les faire dé- 
tenir dans un corps de garde. Toute arrestation 
de ce genre, faite sans un mandat d'arret , 
hors le cas de flagrant délit, est un acle arbi- 
traire punipar la l0i.u Telle est la rigueur 
du droit : nous avolis dit uu'ou ne s'v confor- 
mait point dans la pratiq~~o'et nous avónsmeme 
dh rcconnnítre qu'il était. dans cerlaines si- 
tuations, impossible de s'y conformer. 

Dans les grands centres de population, en ef- 
fet, il serait trop faciIe aux délinquants d'échap- 
per a toute répression , dans les cas ou la loi 
n'autorise pas la détention préventive, si on 
ne les obligeait pas a comparaltre de suite 
devant un magistrat qui constate i'ideiitité. A 
Londres, les policemen ont le droit de mettre 
en arrestation toute personne qui cause du 
trouble en public ou meme simplement sus- 
pecte. L'important est que i'individu arretb 
soit de suite traduit devant un magistrat et 
que i'agent auteur de  I'arrestation soit res- 
ponsable. (Voy. Liberte individuelle.) 

Police politique ed police de la ville de Pa- 
ris. - La police politique a pour objet lemain- 
tien de la paix publique envisagée comme liée 
a la stabilité du gouvernement. 

Noiis avons dit qu'adiverses époques, il avait 
existe un ministere de la police. Sous lb pre- 
mier Empire, ce ministere concentrait les rap- 
ports qui arrivaient de tous les départenients 
et les envoyait, d'heure en heure, jour et nnit, 
a la secrétairerie d'Etat, Ctablie en face des Tui- 
leries, en y joignant un rapport circonstancié 
de  tout ce qui s'ktait passé dans Paris. Au fur 
et a mesure que ces rapports arrivaient, ils 
etaient dépouillés dans le cabinet du ministre 
et l'analyse en était expédiée au cahinet de 
l'Empereur, qui en prenait personnellement 
connaissance et marquait lui-meme le moment 
ou le travail pouvait cesser pour donner quel- 
que cepos aux employés qui veiUaient A tour 
de r61e. 

Ces details donnen: assez bien la mesure de 

i'utilitb possible d'une semblable inslitution. 
Lorsqu'on a voulu la relever par un décret du 
22 janvier 1852, on n'a pas tarde a s'aperce- 
voir qu'en joignant aux fonctions de pure in- 
spection et de surveillance des attributions 
d'administration on n'avait fait que créer une 
source d'embarras et de complications , en 
ohligeant les prefets a correspondre a la fois 
pour le meme objet avec le ministere qui en- 
visageait cet objet sous le rapport de la police 
et  celui qui continuait a le traiter au point de 
vue de l'administration générale. Des le 21 
juin 1853, les attributions du ministre de la 
police générale ont été rkunies a celles du mi- 
nístre de i'intkrieur, et plus tard, une direction 
genérale de la siireté publique a éte créée 
pour exercer la police genérale dans celles de 
ses parties qui se  détachent nettement de l'ad- 
ministration proprement dite. On saif deja que 
le préfet de police est placé la tete de cette 
dircction générale. En cette qualitb, il corres- 
pond, au nom du ministre de l'intérieur, avec 
tous les fonctionuaires qui relkvent de ce de- 
partement. 

De I'objet de cette correspondance, nous ne  
savons que ce que nous apprend le  Bulletin du 
minastire de l'intérieur, en publiant chaque 
année le détail des attributions des bureaux de  
la soreté générale. On y voit qu'un premier hu- 
reau, dit de la Correspondance politique, traite 
les affaires concernant la découverte des ma- 
noeuyres de nature i porter atteinte a la sQret6 
de l'Etat, la surveillance des condamnes politi- 
ques et  des étraugers dangereux, les grkves et 
coalitions, la rébellion contre les agents de i'au- 
torité, la police des cultes et des subsistances; 
les rapports de la gendarmerie avec le minis- 
thre de I'inthrieur, l'emploi des fonds de sú- 
reté genérale, le personnel des commissaires 
de police et des commissaires speciaux, leurs 
traitenients et indemnités; la police des che- 
mins de fer, le service des gardes champbtres, 
et enfin les objcts géne'raux et urgents qui 
n'ont point de dd$ignation $xe. Un deuxihme 
bureau s'occupe des réunions et associations, 
de la police des cafés, cabarets et  lieux pu- 
blics, de la surveillance des condamiiés libérés 
ou en rupture de ban; des interdictions de sé- 
jour a Paris et  a Lyon, des extraditions, etc. 

La plupart de ces objets, on le voit, appar- 
tiennent par leur nature a la police adminis- 
trative; la direction de la siirete générale a 
pour mission de les envisager a un point de 
vueparticiilier et dispose, a cet effet, de moyens 
d'invesiigation qui lui sont propres, c'est-a-dire 
des agents de la police secrete et des fonds dits 
de siireté générale; mais il résulte de I'énumk- 
ration que nous venons de reproduire qu'elle 
associe, en outre, a son action la gendarme- 
rie, les commissaires de police, les gardes 
champetres. Dans quelle mesure? Nous I'igno- 
rons; mais, par cela meme, nons sommes amen& 
a craindre que des agents, qui devraient rester 
en dehors des luttes et des passions politiques, 
ne  soient trop souvent mis au service d'intérets 
étrangers au but de leur institution et qu'ils ne  
perdent en considération et en infiuence réelles 
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bien plus que le gouvernement n'aura gagnk 
a leur concoiirs. 

M. Vivien, que son passage B la préfecture 
de police a initié B tous les détails de cette ad- 
ministration, consacre un chapitre de ses Etu- 
des adminislratives a la police politique. Sui- 
vant lui, elle doit Ctre surtout prhentive, car 
un gouvernement, dit-il, ne gagne rien B ef- 
frayer le pays, en s e  montrant exposé a des 
complots répétés. Le peuple ne  croit pas a la 
stabilitk d'un pouvoir obligé de descendre cba- 
que jour sur la place publique pour entrer en 
lutte avec d'obscurs ennemis et  de dresser des 
échafauds pour les punir. 

L'utilité, la nécessité meme d'employer des 
agents secrets ne paraissent pas contestables a 
M. Vivien. Nous ne sommes pas en mesure de 
contrdler cette appréciation d'un homme, d'ail- 
leurs, si  competent : il nous manque pour 
cela I'idée bien nette des exigentes auxquelles 
répond la police secrkte et  celle des moyens 
qu'elle emploie. Cependant, quelque puissants 
qii'on suppose ces moyens, si  nous les rap- 
prochons du but a atteindre, nous avons peine 
a leur croire une bien grande utilité ; si la sta- 
bilitk du gouvernement d'un grand pays est a la 
merci des misérables intrigues qu'une police 
occulte a pour but de déjouer, il faut plaindre 
ce pays et douter du gouvernement qui en 
est a craindre de semblables attaques. 

La nécessitb d'une telle police une fois ad- 
mise, M. Vivien pense que la moins mauvaise 
est celle dont les agents, soumis a des devoirs 
clairement définis, peuvent etre expulsés en 
cas d'infraction; mais quels services sérieux 
attendre des malheureux que les vices ou la 
misere recrutent pour de pareilles fonctions et  
qui acceptent un te1 degr6 d'abjection 1 

a Les agents secrets de la police politique, 
dit encore le memo auteur, voués d'abord a 
d'autres habitudes, sortis des emplois ordinai- 
res de la vie, ont kté, pour la plupart, réduits 
a ce mCtier par le besoin, la vanité, le goht 
du plaisir, le désordre. Quelques femmes s'y 
adonnent aussi, dans des conditions analogues, 
pour couvrir de folles depenses, pour s e  creer 
dans le monde une position que leur interdirait 
la médiocrité de leur fortune; elles y déploient 
de la finesse, de I'esprit d'intrigue, le génie 
de la curiosite; mais trop souvent dominées 
par de petites passions, elles méritent peu de 
confiance. Quelques agents cedent a de dures 
nécessités ..... Certains renseignements sont 
communiquks sous i'inspiration de sentiments 
honorables et  désintéressés; d'aiitres, en plus 
grand nombre, sous l'impression de la crainte. 
Des hommes timides se  laissent enrdler dans 
un complot, dans une sociktk secrete, par fai- 
blesse, par entralnement, sans en peser les 
conséquences; plus tard, la terreur les gagne, 
leur esprit s e  trouble ; se  dégager de liens fu- 
nestes serait un péril: ils n'osent les rompre 
e t  achktent au moins i'impunité par leurs rC- 
vélations. D'autres organisent des complots 
pour les dknoncer. Un préfet de police se  trouva 
un  jour fort embarrassk, conadent qu'il Ctait de 
c i ~ q  ti s i r  chevaliers d'industrie qui se  trahis- 

saient mutiiellement et ne s'étaient mis A con- 
spirer ensemble que pour se procnrer les pro- 
fits d'une delati011 .... 11 se borna a communiquer 
a chacun de ces Catilinas supposés les rensei- 
gnements fournis parses prétenduscomp1ices.m 

n En general, continue M. Vivien, les ser- 
vices de police s'obtiennent a peu de frais. La 
concurrence est tres-grande, les consciences 
se  tarifent a tres-bas prix. Cliaque jour de 
nombreux candidats s e  présentent et la eor- 
respondance est plcine d'ofies de service. B 
(Tome 11, p. 197 et  siiiv.) 

La rue, I'atelier, le cabaret ou les cafés de 
bas étage, tels sont sans doute leslieux ou doit 
s'exercer la surveillance de pareils auxiliaires; 
ils peuvent dénoncer les reunions illicites; faire 
connaltre les dépOts d'armesou de poudre, met- 
tre sur la trace des aiiteurs de tentatives anar- 
chiques susceptibles de se produire en émeutes 
ou en attentats; mais la police secréte n'a, ce 
nous semble, plus de r61e a remplir dans les 
salons ou dans le monde, au moins a Paris ou, 
meme dans les plus maiivais jours, les msurs  
ont maintenu une liberté de parole qui nelaisse 
rien a ignorer aux agents olliciels dn pouvoir; 
les partis manifestent, d'aillcurs, leurs espé- 
rances et leurs craintes par la voie de la presse 
ou de la tribune, et tant que i'une et i'autre 
garderont quelque franchise, il n e  sera pas 
nécessaire de recourir a i'espionnage et a la 
délation pour connaltre I'état de i'opinion pu- 
blique. 

Lapolice de súretd, qui touche de prbs 
h police politique, a des agents secrets et  
des agents oficiels. Les premiers, sans trai- 
tement régulier, fournissent des informations 
dont ils puisent la matiere dans leurs rels- 
tions avec des malfaiteurs dont ils partagent 
quelquefois les désordres ; les autres com- 
posent le cadre des brigades de sureté, ont 
un titre reconnu, 5gurent en nom siir les 
etats du personnel et, en un mot, ne diffk- 
rent des auxiliaires de la police qiie par I'ab- 
sence d'uniforme. Un oíücier de paix, aux ap- 
pointements de 6,000 fr., est la t&te de ce 
service; il a sous ses ordres des inspecteurs 
principaux, brigadiers , sous -brigadiers ct in- 
specteurs de police qui sont en toiit assimilés 
aux agents du meme grade dans la police mu- 
nicipale. Cette assimilation est cause que les 
uns et les autres sont confondus dans un 
meme article du budget de la préfecture de 
police, d'ou il résulte qu'on n'y trouve pas 
i'indication du nombre des agents de la police 
de shret.5 ni de la somme B laquelle s'élevent 
leurs traitements réiinis. On voit seulement 
que les agents auxiliaires, c'est-i-dire sans 
doute ceux qui n'ont ni titre ni traitement ré- 
gulier, coatent par an 50,000 fr. 

Le domaine de la police de shreté ne saurait 
&tre exactement limit8 ; quand elle surveille 
les grands rassemblements qui ont lien dans les 
théatres, les f&tes, les promenades oti se  presse 
la foule, elle se  confond avec la police muni- 
cipale ; quand elle recherche les malfaiteurs, 
exécute les mandats , concoiirt a des perqui- 
sitions, elle prcnd part a i'exercice de la po- 
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lice judiciaire ; en assurant I'exbcution des 
lois sur les passe-ports , les permis de skjour, 
les livrets, les cartes de sbreté exigées en 
certains cas, elle devient l'auxiliaire de la po- 
lice eknkrale. Mais ce crui est Drovre a la ~ o l i c e  
de s i re te ,  c'est la su&eillance prt?ventiie des 
malfaiteurs , forcats liberes, mendiants, vaga- 
bonds, saltimbanques , enfin de tous ceux qui 
vivent en dehors des lois et dont le vol est oii 
peut devenir la ressource ordinaire. « Ils for- 
meut , dit M. Vivien (p. 206), une vaste conspi- 
ration. organiske sur tous les points, contre 
quiconque possede quelque chose e l  qui n'est 
dkconcertke par aucune difficultk, contenue 
par aucun frein, effrayée par aiicun danger. 
C'est a la combattre, a la réduire a I'impuis- 
sance que s e  consacre la police de sbreté. 1) 

Nous n'avons pas a revenir ici sur la police 
administrative, en elle-meme ; l'espace dont 
nous disposons ne permet pas non plus d'en- 
trer dans le dktail du partage des attributions 
qui rksulte du dkcret du 3 0  novembre 1859. 
On remarquera seulement qu'en transportant 
a la prefecture de la Seine une partie des pou- 
voirs exercks jusque-la par le préfet de police, 
i'article le' de ce decret a procédé par voie 
d'énumkration limitative, en sorte que la po- 
lice municipale reste, en principe, cou5ke au 
préfet de police qui conserve, en outre, aiix 
termes de l'article 2,  un droit d'indication et 
de réquisition a l'bgard des matieres énumé- 
rkes dans l'article ler. 

Au premier rang des auxiliaires du prkfet 
de police dans l'exercice de la police adminis- 
trative, se trouvent les soinante-sir commis- 
saires attachks aux quatre-vingts quartiers de 
la viiie be Paris. Leurs appointements flgurent 
au budget pour une somme de 395,000 fr. 11 
existe, en outre, un commissaire de police 
inspecteur gCnkral des résidences impériales, 
deiix commissaires charges des délégations 
judiciaires , un commissaire de police pres la 
Bourse, un commissaire charge des fonctions 
de ministere public pres le tribunal de simple 
police et  six commissaires pour le service de 
la garantie. Quatre-vingt-dix secrétaires et  
cent trente-quatre inspectcurs sont attachks 
aux commissariats de police. 

Le service actif de la police municipale com- 
prend en tout quatre mille six ceiit seize agents 
de tous grades. 11 est dirige par un commissaire 
de police, chef de Irr police municipale, un 
chef-adjoint et un sous-chef qui ont sous leurs 
ordres vingt comrnis et quatre inspecieurs 
spkciaux. Trente-deux officiers de paix sont 
repartis entre les vingt arroudissements, les 
brigades centrales, les services divers et le 
service de sbreté. 

Lesofficiers de paix sedistinguent-ils des siin- 
plesagentsdelaforcepublique? M. Faustin Hélie, 
dans son traitk de I'instruction crimirielle, s'est 
prononckpourla nbgative. Non-seulement, il ne 
leur reconnalt pas la qualité d'oficiers de po- 
lice judiciaire, mais il leur dénie tout ponvoir 
pour constater les dklits et  contraventions par 
des procb-verbaux qui fassent foi en justice. 
(T. IV, p. 286). Cependant , la loi du 22 floréal 

an IV qui institue les ofliciers dc paix, lescharge 
de veiller a la tranquillité publique, de s e  por- 
ter sur les points ou elle sera troublée e t  leur 
donne mission d'arreter les dklinquants pour 
les traduire devant le juge de paix, n'a pas Ctc 
abrogke expressbment par le Code d'instruction 
criminclle. On comprendrait dificilement que 
des agents auxquels on ne peut contester le 
pouvoir de mettre a exécuíion les mandats de 
justice et de saisir les de'linquants sur lavoie 
publique, n'eussent pas celui de constater les 
dklits et wntraventions dont les auteurs sont 
arretks par eux. 

1 6  inspecteurs principaux, 78 brigadiers, 
497 sons-brigadiers, 3,676 sergents de ville ou 
inspecteurs de police, e t  321 auxiliaires, com- 
posent le cadre des agents de police propre- 
meut dits. 1 

En regard de cette organisation s e  place lo 
service du controle, composé d'un commissaire 
de police , contrdleur des services extérieurs 
de  la Prkfecture, d'un secrktaire, un oficier de 
paix, un hrigadier, deux sous-brigadiers et  vingt 
inspecteurs. 

La dépense totale a étk,  pour 1 8 6 3 ,  de 
7,532,995 fr. Cette dkpense. aux termes d e  
i'article 2 du décret du 2 8  octobre 1854,  est 
supportke, dans la proporlion de trois cinquie- 
mes par la ville de Paris et  de deux cinquibmes 
par I'Etat, qui a un intérkt évident au maiutien 
de I'ordre dans la capitale. Si cette somme pa- 
ralt considkrableau premier abord. une impres- 
sion toute contraire domine apres reflexion: 
Paris, qui renferme dans une enceinte de 
trente-neuf kilometres de tour une population 
de 1,700,000 Ames, a laquelle s e  trouvent m&lks 
tant d'kléments dangereux, ne nous paraft pas 
payertropcher, i c e  prix,la skcuritkdontil jouit. 

Cette sécurité est aussi complete que pos- 
sible; nous .n'apprendrons rien a la grande 
majorité des lectenrs en  constatant que, sous 
ce rapport et  sous plusieurs autres, des progres 
considérables ont kté réalisés, notamment de- 
puis 1852. Le personnel de la police a étk sur- 
tout recruté parmi les anciens sous-officiers 
qui ont apporté dans leur nouvelle profession 
I'ordre, la tenue. la moralitk dont ils avaient 
fait preuve dans l'armée; sous une direc- 
tion intelligente e t  ferme, la police de Paris 
a cesse d'etre aggressive et  grossiere dans ses 
prockdks; elle a mieux compris son rble de 
protection pour tous et  de modération mEme 
a l'égard de ceux qu'elle est chargke de rkpri- 
mer. Le public, de son cbtk, lui a tenu compte 
de sesefforts, et  nous croyons qii'on Iie verrait 
plus, comme autrefois, la foule prendre systé- 
matiquement parti contre I'agent de I'autorité. 

Cette tendance a refuser tout appui a I'agent 
de police n'a jamais existe en  Angleterre au 

1. A Londres, le personnel de la police comprend 
entont 5,531 personnes. Les chef8 de cette police sont 
nn commissaire (commiseionner) et  deux sons-commis- 
saires. Les agents portent le titre de snrintendants, 
inspecteurs , sergents et constables; ceux-ci, plac6s 
s u  dernier degr6 de la hihrarohie, sont partagbii e n  
denx elasses. 11 y avilit, en  1857,1,509 constables de  
la premiere classe et 3,493 de la seconde. (Gneiat, 
Daa heutige elaglische, u. s. w.) 
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mbme degrb, au moins parmi les classes aisées, 
parce qu'on n'y regarde point la police comme 
une institution vexatoire, disposée a intervenir 
a tout propos dans les affaires particulikres; 
mais il ne faut pas se faire illusion sur le pré- 
tendu respect que ses reprksentants inspire- 
raient au peuple en général. Un auteur dont la 
sincérité n'est pas douteuse s'exprime a ce 
sujet dansles termes suivants: u 11 faut mettre, 
dit-il, au rang des contes qui courent le conti- 
nent le respect que les Anglais professent en 
général pour la loi et pour ses représentants, et 
qu'on prouve notamment par la docilité parfaite 
avec laquelle ils obéissent a la simple baguette 
du constable. Le bas peuple en Angleterre, qui 
est, de sa nature, brutal et indiscipliné, qui ne 
prend part auxdroits politiques que pour subir 
la corruption éleclorale, ne peut guere avoir 
beaucoup de considération pour des lois abs- 
traites. Mais il a grand'peur des peines arbi- 
traires que peut prononcer le juge de police, 
et de la vient sa docilité, quand il est do-, 
cile. La police de Londres a eu plus d'un com- 
bat a livrer pour s'assurer le respect de la 
populace. Quant d la célkbre baguette, elle est 
assez courte, mais elle est épaisse et plombée. 
C'est donc une arme fort respectable et,  dans 
les émeutes des rues, cette simple baguette 
sert a porter des coups qui ne sont ni moins 
rudes, ni moins dangereux que ceux des longs 
sabres de la police allemande 1. a Disons a 
i'honneur des meurs francaises, qu'il est ex- 
tremement rare que les agents de la police 
de Paris aient a faire usage de leurs armes. 

Police judiciaire. - La police judiciaire , 
avons-nous dit, recherche les délits que la po- 
lice administrative n'a pu empecher de com- 
mettre, en rassemble les preuves et en livre les 
auteurs aux tribunaux. Si le délit ou le crime 
n'a pu ttre prévenu, il faut au moins que la 
police judiciaire intervienne des qu'il est com- 
mis. Les agents de la police judiciaire doivent 
donc Ctre répaiidus sur toute la surface du 
territoire. Ces agents prennent le nom d'om- 
ciers, dénomination créée par le Code des dé- 
lits et des peines du 3 brumaire an IV et cou- 
servée par le Code d'instruction criminelle. 

L'article 9 dece Code porte : a La police judi- 
ciaire sera exercée, sous I'autorité des cours 
impériales et suivant les distinctions qui vont 
6tre établies, par les gardes champetres et les 
gardesforestiers, parles commissaires de police, 
par les mairesetles adjoints aux maires, par les 
procureurs impkriaux et leurs substituts; par 
les juges de paix; par les officiers de gendar- 
merie; par les commissaires généraux de po- 
lice et par les juges d'inslruction. n L'article 10 
aipute: Les préfets des dkpartements et le pré- 
fet de police a Paris pourront faire person- 
nellement, ou requérir les officiers de police 
judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de 
faire tous les actes nkcessaires a l'effet de 
constater les crimes, délits et contraventions, 
et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés 

de les punir, conformément A I'artfcle 8 ci- 
dessus. U 

On appelle plus spkcialement auxiliaires du 
procureur imperial ceux des fonctionnaires ci- 
dessus désignés que la loi place sous la direc- 
tion immédiate des magistrats du ministkre 
public. Ce sont les maires, adjoints et cornmis- 
saires de police, les jiiges de paix et les oficiers 
de gendarmerie. (Code d'instruction crirninelle, 
art. 48 a 5 4 . )  

D'autres fonctionnaires encore ont la qualitk 
et les pouvoirs d'ofliciers de police judiciaire, 
mais seulenient en ce qui concerne les délits 
spéciaux et les contraventions qui ont trait a 
l'objet de l'administration dont ils font partie. 
Tels sont, dans l'administration des contribu- 
tions indirectes, les contrdleurs , receveurs, 
etc.; dans I'administration des douanes, les 
préposés du service actif. L'administration des 
eaux et forets, celles des ponts et chausskes, 
des postes, I'administration militaire et ma- 
riti ie,  ont aussi leurs otñciers spkciaux de 
police judiciaire, dont la seule 6numération 
dépasserait les bornes de ce travail. (Voy. 
M. Fanstin Rélie, t. IV, p. 252 a 2 6 5 . )  

Parmi les dispositions que nous venons de 
citer, on a remarqué sans doute I'article 10 du 
Code d'instruction criminelle, qui donne aux 
prkfets des départements et au préfet de po- 
lice a Paris une sorte de caractere judiciaire 
et veut qu'ils puissent non-seulement requérir 
certains actes d'instruction, ce qui est juste, 
mais encore les exécuter enx-memes, ce qui 
est un retour a la confusion de pouvoirs que 
nous avons reprochée a la police ancienne. 
Dans les départements, les préfets n'vent pas 
de ce droit exceptionnel, mais le prkfet de po- 
lice l'exerce quelquefois d a n ~  un intérkt po- 
litique ou pour mettre plus de céléritk d a n ~  des 
poursuites qui ne souffrent pas le moindre re- 
tard, comme, par exemple, l'incarcération des 
voleurs dont le télegraphe signale le départ 
pour Paris et qu'on ne retrouverait pas sans 
peine, s'ib n'étaient pas arretés a 13 gare du 
chemin de fer, au moment ou ils croient pou- 
voir se perdre dans l'immensite de la ville. 

CASIMIR FOURNIER. 

POLICE SANITAIRE. Voy. Régime sani- 
taire. 

POLITIQUE. La science politique est cette 
partie de la scjence sociale qui traite des fon- 
dements de I'Etat et des principes du gouver- 
nement. Elle est étroitement liée a I'économie 
politique, e'est-a-dire a la science de la ri- 
chesse; au droit, soit naturel, soit positif, qui 
s'occupe principalement des relations des ci- 
toyens entre eux; a i'histoire qui lui fournit les 
faits dont elle a besoin; a la pbilosophie et sur- 
tout a la moraie qui lui donnent une partie de 
ses principes. La politique est théorique ou ap- 
pliquée. Thkorique, elle ktablit des lois g6né- 
rales qu'elle tire soit de l'expkrience, soit de 
la raison, et qui sont tant6t l'expression géné- 
ralisée des faits, tantdt la conception pure d'un 
ideal plus ou moins réalisable. Appliquée, elIe 
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cherche les moyens de metire en ceuvre ces 
principesgénéraux en tenant compte des temps, 
des lieux, des mceurs, des ressources, en un 
mot, des circonstances. Nous ne parlerons ici 
que de la politique theorique; et encore notre 
intention n'est pas d'exposer une doctrine par- 
ticulierel, mais de résumer, en suivant l'ordre 
des temps, les principales théories dont l'his- 
toire de la science a gardé le souvenir. 

On peut diviser en cinq périodes i'histoire 
des idées politiques: 10 période orientale; 20pé- 
riodegréco-latine; 30moyen ige et renaissance; 
40 période moderne, qui s'ktend du seizieme 
siecle jusqu'ala Révolution; 50 période contem- 
poraine. 

1. ORIENT. 

On peut dire que l'0rient (si vous exceptez 
la Chine) n'a jamais connu la science politique. 
Chez la plupart des peuples orientaux, Inde, 
Perse, Judée, la politique n'est jamais parve- 
nue a se séparer de la tliéologie. RIais si I'on 
écarte les formes qui sont propres a la pen- 
sée orientale, on démCle d a n ~  les livres reli- 
gieux de I'Orient des théories sociales et poli- 
tiques de la plus haute importance.Par exemple, 
le régime des castes et le régime théocratique; 
telles sont les deux idées capitales auxquelles 
se ramene la politique indienne, ou pour mieux 
dire la politique brahmanique. On trouve dans 
le livre sacre des Lois de lanou l'expression 
bien frappante de ces deux idées. C'est ainsi 
qu'ii y est dit que les quatre castes, qui par- 
tagent de toute antiquitk la sociéte indienne. 
sontissues de ~rahmáquiles produisit chacune 
d'une partie dilierente de lui-meme: les brah- 
manes, oupretres, de sa bouche; les kcliatryas, 
ou guerriers, de son bras; les vaisyas, oii com- 
mercants et laboureurs, de sa cuisse; les sou- 
dras enfin, ou serviteurs, de son pied.La théo- 
rie théocratique éclate dans le méme livre de 
la manihre la plus insolente: u Le brahmane, y 
est-il dit, est le seigneur de tous les &res; tout 
ce qui existe est sa propriété; c'est par la gé- 
nérosité du bralimane que les autres hommes 
jouissent des biens de ce monde. o Le livre de 
bíanou admet bien l'existence de la royauté, et 
méme, avec I'hyperbole orientale, on y appelle 
le monarque u une grande divinité o ;  mais cette 
divinité est i'esclave des brahmanes; elle doit 
rleiir communiquer tontes ses affaires, et les 
combler de jonissances et de ricliesses. 0 Un 
seul fait peint, d'une maniere bien frappante, 
cette Iionteuse dependance. u Si le roi trouve 
un trésor, est-il écrit, il en doit la moitie aux 
brahmanes; si le brahmane en trouve un, il le 
garde a lui seul, sans le partager avec le rol. r 

La réformation boudhique a changé profon- 
dément ce systeme social, non pas qu'a I'ori- 
gine (Burnouf Ya bien montcé), le Boudha ou 
Galiiamouni ait attaqub le régime des castes; 
mais en proclamant l'égalitk religieuse, il leur 
portait évidemment un coup mortel. 1~ Ma loi est 
une loi de grice pour tous, i, disait-il. 11 appe- 
lait surtout les mendiants et les vagabonds a la 

1. La doctr ine du Dic6ionnaM.e reasort de l'ensemble 
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vie religieuse. Ces principes porterent leurs 
fruits. Dans l'une des plus anciennes legendes 
boudhiques, le rCgime des castes est vivement 
et profondément attaqué: a11 n'y a pas entre 
un brahmane et un homme d'une autre caste 
la différence qui existe entre la pierre et l'or, 
entre la lumiere et les ténkbres. Le brahmane, 
en effet, n'est sorti ni de I'ether ni di1 vent; il 
n'a pas fendu la terre poUr paraltre au jour; il 
est nB d'une rnatrice de femme, comme le 
tchandala (la plus vile des créatures, inferieure 
au soudra). n Par son hostilité contre les castes, 
le boudhisme a puse  répandre partout en Asie, 
et principalement en Chine oul'on ne paralt pas 
avoir jamais connu ce régime; la meme ou elles 
subsistent encore, comme a Ceylan, le boud- 
hisme a detruit le caractere théocratique que 
ce régime avait dans l'lnde et I'a changk en un 
régime militaire et feodal. 

Je ne dirai rien de la Perse, dont nous sa- 
vons si peu de chose, si ce n'est que dans le 
Zend-Avesta le rkgime des castes paraft singu- 
lierement adouci, que les pretres s'y montrent 
plutbt les conseillers du roi que ses maltres; e t  
surtout que, cette religion recommandant par- 
dessus tout comme un devoir sacré l'agricul- 
ture, il en résulte, ponr la classe des labou- 
reurs, un notable changement d'état; car ceux-ci 
sont ranges au nombre des athurnés, c'est-a- 
dire des grands. 

C'est siirtout dans la Chine que nous rencon- 
trerions quelque chose d'aualogue a ce que 
iious appelons en Occident la science politique; 
non pas que Confucius, le plus ct518bre des 
sages chinois, se soit beauconp occupé de cette 
science; mais son disciple, ou plutbt le réfor- 
niateur de sa doctrine, deux siecles apr& lui, 
Mencius, est un publiciste ingénieur et libéral. 
comme le prouve l'anecdote suivante. 11 causait 
avec le coi de Tsi: U Que faut-il faire, Iiii dit-il, 
d'un ami qui a mal administre nos atfaires? - 
Rompre avec lui, dit le roi. - Et d'unmagis- 
trat qiii ne fait pas bien ses fonctions? - Le 
deslituer, dit le roi. - Et si les provinces sont 
mal gouvernées, que faut-il faire? - Le roi, fei- 
gnant de ne pas comprendre, regarda a droite 
et a gauche et parla d'autre chose. U La théorie 
politique de Mencius consiste dans une sorte de 
conciliation entre le droit divin et la souverai- 
neté du peuple. L'empereur, suivant lui, ne 
nomme pas son successeur a l'empire; mais il 
le présente a I'acceptation du Ciel et dii peuple; 
doctrine, d'aillburs, canforme aux traditions des 
livres sacrés de la Chine. On sait sans doute ce 
que devient, dans la pratique des goiiverne- 
ments absolua, cette prétendue acceptationpar 
le peuple: c'est la plupart du temps une Ection. 
l a i s  ce qui n'est pas une Gction, c'est le droit, 
reconnu au peuple par Mencius, de se debar- 
rasser des rois dont iiest mkcontent; droit dont 
le penple chinois paralt avoir fait usage plus 
d'une fois, si I'on en juge par le nombre de 
ses dynasties. Du reste, Mencius exercait lui- 
meme un droit de censure trhs-hardi a la cour 
des diffkrents princes qu'il fréquentait. 11 at- 
taque la tyrannie sous toutes ses formes, et 
en piirticulier en tant qu'elle pbse sur la pro- 



priété. 11 montre une grande sagacité, en indi- 
quant le lieii qui unit l'ordre avec lapropriétk; 
chez lui, nulvestige d'aristocratie ni de castes. 
11 divise la société en deux classes : ceux qui 
travaillent de leur intelligence, ceux qui tra- 
vaillent de leurs bras; et, ce qui est bien le 
sigue d'une société laborieuse et industrielle, 
il s'attache surtout a demontrer que l'intelli- 
gence est elle-meme un travail, et que l'on n e  
peut pas exiger de tous le travaii des mains: 
preuve manifeste que celui-ci n'était pas mé- 
prisé, ni  sacriflé, puisqu'un sage etait obligé 
d'excuser i'autre. 

Quelque curieuse et  neuve que puisse Btre 
pour la science l'etude des théories politiques 
de l'orient, ces théories ont eu  si peu d'in- 
fluence sur nos destinées, ou du moins une 
influence si peu directe et  s i  peu visible, qu'il 
nous faut passer outre et  arriver en Grece, 
c'est-a-dire a la vraie source de la civilisation 
occidentale. 

11. PORIODE GRÉCO-LATINE. 

Le peu d'espace dont nous disposons ici 
nous contraint de rkduire a trois noms la 
science politique dans I'antiquité : Platon, Aris- 
tote et  Cicéron. 

Rien de  plus ordinaire que de  considérer 
Platon comme un r&veur politique, qui s'est 
trompé pour n'avoir pas consulté I'expérience 
ct avoir*voulu construire une socikté irnpos- 
sible. Il y a ici une distiuction importante B 
faire, sans laquelle on ne  peut comprendre 
Platon, ni  rendre a ce  grand génie la justice 
qui lui est due. 11 faut distinguer la politique 
u to~ iaue  et la ~ol i t iaue  idéale. La Dremiere 
consiite i wmbiner ~rti6ciellement, *et par le 
moyen de  l'imagination, les éléments dont s e  
coipose  toute-sociétk et  de créer ainsi un 
mécanisme arbitraire, qui n'a aucune vie , 
aucune réalité . aucune application possible , 
ni présente, ni  fnture. Telles sont les utopies 
de Morus, de Campanella, et de quelques-uns 
de nos réformateurs modernes. La politique 
idéale, au  coutraire, consiste a s e  faire une 
idee vraie de  l'État, a l e  concevoir dans sa per- 
fection (autant, bien entendu, que le permet- 
tent led limites de notre esprit), enfin a pré- 
senter aux sociétks un modele c o m e  la morale 
en présente un aux individus. lVul htat n'at- 
teindra jamais a cette perfection, pas plus que 
nul héros ou nul saint n'a jamais atteint ou 
n'atteindra jamais a la perfectiDn morale. Mais 
si l'on n e  défend pas a la morale de proposer 
un idéal aux hommes, pourquoi défendrait-on 
a la politique d'en présenter un aux peuples 
e t  aux gouvernements? 

Or, il y a dans la politique de Platon une par- 
tie utopique et  une partie idéale. La premiere 
est  morte et ne  revivra pas; la seconde est 
kternelle. C'est une iitopie, dans Platon, d& con- 
sidérer la société comme diviske en quatre 
classes immobiles comme les castes indiennes 
ou égyptiennes; c'est une utopie que de croire 
qu'un Etat aura plus d'unité, plus d'harmonie, 
plris de patriotisme, parce que vous avez sup- 
primé la proprieté ct la famille; c'est uue uto- 

pie d'avoir considéré la femme comme sem- 
blable a I'homme, et comme capable des memes 
fonctions que lui, par exemple, de porter les 
a m e s  et de gouverner l'Etaf ; c'est une utopie 
de supprimer les lois dans l'Etat, et de les rem- 
placer par la seule éducation; c'est une utopie 
de faire des philosophes la classe gouvernante, 
et de  confondre ainsi la spéculation avec la 
pratique ; c'est enfin une utopie d'exclure la 
poésie de la Republique, ou de  rkduire la mu- 
sique et les beaux-arts a la servile obéissance 
d'un type immobile, défendu par la tyrannie 
jalouse d'une censure arbitraire. 

Mais ce qui n'est pas une ntopie dans Pla- 
ton, c'est d'avoir concu la justice comme la 
vraie fin de la société et fait consister la justice 
dans la concorde et dans l'harmonie des ci- 
toyens. Ce qui n'est pas de l'utopie, quoi qu'en 
disent les politiques du macliiavélisme, c'est 
d'avoir dit que le vrai ressort des Etats, c'est 
la vertu, et le vrai principe de la vertu, l'édu- 
cation. L'éducation ne peiit donc pas remplacer 
les lois; mais elle est ce qui donne I'ime et 
l'esprit a la loi. Car qu'est-ce qu'une loi qui ne  
s'observe pas?  Et qui peut soutenir les lois, 
s i  ce n e  sont les moeurs ? Et qui fait les moeurs, 
s i  ce n'est I'éducation ? Ce qui n'est pas da- 
vantage de l'utopie dans Platon, c'est d'avoir 
vu, avant Aristote, que c'est dans une consti- 
tution mesurée et equilibrée, que reside la 
seule garantie de la liberte; c'est d'avoir exigé 
des législateurs de donner des raisons de leurs 
lois en les promulguant; c'est, enlin, d'avoir 
reclamé pour les coupables non -seulement le 
cli5timent, mais encore i'amendement et i'a- 
mélioration. 

Il manque cependant un élkment important 
a l'idéal platonique: c'est l'idee de la liberte. 
Dans la Rdpublique, Platon ne  lui fait aucune 
part; et dans le dialogue des Lois, beaucoup plus 
sage comme on sait, s'il lui en b i t  une, c'est 
en quelque sorte malgré lui et a contre-coeur. 
Cela s'explique. Platon avait vu a Athenes les 
exces de la liberté, et il en avait souffert. Par 
un prestige naturel, et que nous avons revu 
souvent, il plapit le souverain bien dans le con- 
traire méme des institutions qu'il avait vues de 
pres; et il idéalisait Sparte, la Crete, l'Egypte 
meme, plutcit que de paraltre donner raison 
aux lois et  aux moeurs de sa patrie: genre d'a- 
veuglement Iiabituel a I'école de Socrate, et 
dont Xénophon est encore plus coupable que 
Platon. 

Si Platon a fondé la politique idCale (non 
sans mélange d'utopie), Aristote a fondé la po- 
litiquc cxpérimentale. Ce n'est point qu'il n'y 
ait des faits dans Platon, et qulAristote soit 
sans idéal; mais il faut les caracteriser i'un e t  
l'autre par leurs traits les plus frappants. 

Ce qu'il y a de plus neuf,  et  d'absolument 
durable, dans la politique d'Aristote, c'est d'a- 
bord la méthode : a savoir, l'analyse des faits, 
la réduction d'un tout complexe B ses kléments. 
Par exemple, l'Etat est l'objet de la politique. 
Or, c'est la évidemment un  tout cornposk d'un 
tres-grand nombre d'8léments. L'analyse de ce 
tout, de ses parlics intbgiantcs, de ses formes 
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diverses, de ses phases successives, sera la 
science politique tout entiere. Telle est la me- 
thode d'Aristote : c'est la plus rigoureuse, la 
plus scientifique que l'on piiisse employer. C'est 
celle que suivront plus tard tous les grands 
publicistes de I'école experimentale, liachiavel, 
Bodin, Montesquieu , Locke, Tocqueville. 

Aristole s'était tellement rendu compte des 
conditions de la méthode expérimeritale appli- 
quee a la politir~iie, qu'avant de faire son grand 
ouvrage, ii avait rassemblé, dit-on, les con- 
stitutions de 360 republiques ou gouverne- 
ments, et les avait analyskes dans un livre mal- 
heureusement perdu. C'est la qu'il a trouvk les 
materiaux de sa doctrine politique, c'est la 
qu'il prit ses exemples; c'est de la sans doute 
qu'il a tire ses admirables analyses des con- 
stitutions de Sparte, de crete, de Carthage, 
modeles de jugement politique. 

On peut dire encore que c'est Aristote qui 
a Gxé le cadre, les grandes lignes, les prin- 
cipales divisions, les principaux problemes de 
la philosophie politique. La théorie de la sou- 
verainetk, la division des gouvernements, I'a- 
nalpse et la critique de leurs diverses especes, 
la théorie de l'éducation , la théorie des rkvo- 
lutions ; telles sont les différeiites matieres 
que traite.la Répupublique d'Aristote, apres une 
introduction consacrée a quelques questions 
de droit naturel et a une critique des constitu- 
tions les plus célCbres, soit réelles, soit ima- 
ginaiíes. 

C'est le vif sentiment de la réalite et i'ob- 
servation de la nature des choses qui a fait dé- 
couvrir a Aristote tout le faux des iitopies pla- 
toniciennes et en particulier de cette vaine 
fraternité, qui fait de tous les citoyens les en- 
fants indistincts de peres et de meres inconnus. 
u 11 vaut mieux, dit spirituellement Aristote, etre 
cousin dans le systeme actuel, que frere dans 
le systeme de P1aton.u 11 disait encoi'e II que 
les affections se perdent dans la communauté, 
comme quelques goutles de miel dans une 
vaste étendue d'eau. u Aucun économiste mo- 
derne u'a mieiix vu qu1Aristote, le vide de 
cette unité abstraite etchimérique, qui absorbe 
i'iudividu dans 1'État. n C'est vouloir faire, dit 
encore Aristote, un accord avec un seul son, 
un rhytbme avec une seule mesure. u 11 montre 
que la suppression de la propriété ne suppri- 
mera pas les querelles et les proces. 31 y en 
a autant entre les propriétaires de biens com- 
muns qu'entre ceux qui ont des biens person- 
nels. D'ailleurs, les plus grands crimes ne 
naissent pas du besoin de posséder. u On n'u- 
surpe pas la tyrannie pour se  garantir des 
intempéries de l'air. a 

C'est le meme sens pratique, positif, observa- 
teurqui amontré a Aristote cette grande vkrité; 
qiie l'homme est naturellement né pour la so- 
cihté, ou, comrne ou I'a tant dit, un animal po- 
litique. Hors de la societé, I'homme ne serait 
qu'un dieu ou une bCte. La société se com- 
pose de familles. La famille se distingue de 
I'Etat, en ce que I'Etnt se compose d'homrnes 
libres et Bgaux, tandis que la famille repose 
sur I'inégalitk. Mais c'est une vue dClicate 

d'Aristote d'avoir distingue ici le pouvoir con- 
jugal du pouvoir paternel, le premier qui est, 
dit-il, plus semblable au powoir républicain, 
et le second au pouvoir royai. 

Dans la politique proprement dite, Aristote a 
admirablement saisi le principe de la respon- 
sabilité du pouvoir. eCe n'est pas le cuisinier, 
dit-ii, c'est le convive qui juge le festin.n il 
préfere la garantie de la loi a celle qui ne re- 
side que dans la sagesse d'un prince. 8 Deman- 
der la souveraineté absolue d'un roi, dit-il, 
c'est declarer souverains i'homme et la bete.. 
Tout en appreciant avec une extreme justesse 
le fort et le faible des divers gouvernements , 
il se prononce, quant a lui, pour le gouver- 
nement des classes moyennes. Suivant lui , les 
grands ne savent pas obéir, et les petits ne 
sayent pas commander. Les uns et les autres 
veulent toujours etre tyrans. Les classes 
moyennes, en se portant tantdt d'un c6té, 
tant6t de i'autre, tiennent alternativement en 
échec ces deux ennemis naturels , la noblesse 
et le peuple. C'est la en effet, c'est dans I'hos- 
tilité naturelle des riches et des pauvres, 
des forts et des faibles, des grands et du 
peuple, qu'Arislote voit le principe de tou- 
tes les revolutions. Les uns veulent partout 
l'inégalité, la meme ou elle est injuste; les 
autres veulent partout l'égalité, la meme ou 
elle est absurde et impossible; et ainsi tous 
les États s'agitent entre une inégalité arbitraire 
et une égalité violente. De la les rkvoltes du 
peuple dans les aristocraties, et des grands 
dans les démocraties. Le conseil donnk par 
Aristote, pour kchapper a ces dangers, c'est . 
qu'aucun gouvernement ne doit abuser de 
son principe. La démocratie périt par i'exces 
des institutions démocratiques. Ainsi de la 
monarchie et de l'oiigarchie. Au contraire, 
le peuple, dans la démocratie, ne devrait pa- 
raltre occupk qiie de I'intéret des riches; et 
dans les oligarchies, les grands ne devraient 
avoir en vue que I'intéret du peuple. EnGn, 
meme dans les tyrannies , le pouvoir ne peut 
subsister qu'a la condition de se modérer lui- 
meme. Tous ces principes si sensés, si prati- 
ques, si souvent confirmes, se résument dans 
cette belle maxime d'une application Bternelle: 
N L'autorité est d'autant plus durable, qu'elle 
est moins Btendue. u 

l a i s  si la méthode d'observation et d'expé- 
rience a revelé a Aristote tant de lois remar- 
quables et profondes, elle a malheureusement 
aussi contribué a lui fermer les yeux sur I'une 
des plus grandes injustices de la sociétk anti- 
que, sur l'esclavage. Toujours prkoccupk de 
trouver la raison des faits, et beaucoup moins 
d'en apprdcier la justice, Aristote a cherché a 
s'expliquer l'esclavage; et en l'expliquant, il le 
jnstifie. Bien plus, il serait plutdt porté a en 
etendre qu'a en restreindre l'application, car il 
pose en principe qu'ii y a deux classes d'hom- 
mes : les uns qui sont faits pour obéir, et les 
autres pour commander. Les premiers sont les 
esclaves; les autres sont les hommes libres. Ce 
n'est ni la guerre, ni la loi, ni aucune conven- 
tion qui fait l'esclavage, c'est la nature. Et si 
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nous demandons Aristote quels sont ccs 
hommes que la nature a condamnés ainsi a 
l'esclavage, il répond que ce sont ceux qui ne 
sont bons qu'au travail corporel; il semble 
croire que la nature elle-m@me les a désignés 
en leur donnant une vigueur toute matérielle, 
nécessaire aim gros ouvrages de la société, 
tandis qu'elle a réservé aux hommes libres la 
noblesse et la beauté. 11 convient cependant 
qu'il est des hommes qui n'ont de l'homme 
libre que le corps, tandis que les autres n'en 
ont que i'ime. il est donc facile de s'y tromper. 

Le mépris du travail manuel est le plus grand 
préjugé que l'on rencontre dans la politique 
d'hristote. 11 va meme teUement loin qu'il est 
tenté de confondre absolument i'ouvrier et l'es- 
clave, et qu'a plusieurs reprises, il divise la 
sociétb en deux classes : les hommes libres, 
qui ont le loisir nécessaire pour se livrer aux 
occupations de la guerre, de la politique, de la 
philosopliie; et les artisans ou esclaves qui 
préparent la subsistance des premiers. Une 
societé libre, c'est-a-dire une oligarchie imper- 
ceptible, nourrie par une société esclave, 
c'est-a-dire par la masse des hommes; voili 
l'idéal d'hristote. Néanmoins si vous compare2 
la politique de celui-ci a celle de Platon, on ne 
peut nier qu'elle ne soit plus vraie, plus sen- 
sée, plus pratique que celle-ci. 

Cicéron n'est pas un publiciste original; et 
les Romains, si grands politiques dans la pra- 
tique, n'ont pas produit en ce genre de grands 
théoriciens. C'est dans Cicéron cependant que 
l'on trouve le plus d&veloppée cette grande 
idee du gouvernement mixte qui a été l'es- 
poir et le vceu de bien des sages, jusqu'a ce 
que la constitution anglaise ait paru en don- 
ner la réalité. Apres avoir exposé et comparé 
les avantages et les inconvénicnts des différen- 
tes formes de gouvernements, Cicéron se dé- 
cide pour un gouvernement mélangé ou un 
pouvoir suprhme et roya], réiini a l'autorité 
d'une classe distinguée et a une certaine liberté 
du peuple, satisfasse a la fois le besoin d'ordre 
et celui d'bgalité qui existent a la fois dans la 
nature humaine. Ce gouvernement doit &re le 
plus stable de tous par la mesure et le tempé- 
rament qui y régnent. C'est la condition de 
tout ce qui est tempéré de durer longtemps, 
u et les extremes se changent rapidement dans 
leurs contraires. n Cicéron, a l'exemple de Po- 
lybe, croit que le  gouvernement romain est un 
exemple de gouvernement mixte et tempéré. 
Le gouvernement a Rome a été d'abord monar- 
cliique. La royauté renverske par la révolution 
de Brutus a reparu divisée et diminuée sous le 
iiom de consulat. Dans cette seconde période, 
la constitution fut tout .aristocratique. Une 
nouvelle révolution, celle de Virginius, intro- 
duisit le peuple dans le gonvernement. Des 
lors le consulat, le sknat et le tribunat du 
peuple, avec le cortége de beaucoup d'autres 
institutions, les unes aristocratiques, et les 
autres populaires, représentent dans leur union 
cette belle forme de gouvernement tempéré, 
m&lée de monarchie, d'aristocratie et de répu- 
blique, que Cicéron nous vante coilime la plus 

belle et la plus shre de toutes les formes de 
gouvernement. Sans contester son opinion sur 
ce point, contentons-nous de faire observer 
que ce n'est guere qu'en détournant le sens 
des mots, qu'on peut faire passer le consulat 
pour une institution monarchique; et qu'en 
réalité le gouvernement romain n'a jamais étk 
qu'une constitution aristocratique, se transfor- 
mant lentement en démocratie. 

UI. MOYEN AGE E T  RENAISSANCE. 

La pbriode qui s'ktend depuis la fin de i'an- 
tiquité jusqu'au milieu du moyen ige, c'est-i- 
dire jusqu'au treizieme siecle, cette période si 
grande dans l'histoire religieuse de l'esprit hu- 
main, n'a pas la meme importante en politique. 
11 faut signaler seulement, a son origine, la 
politique clirétienne en la comparant a la poli- 
tique hbbraique. 

La politique des Hbbreux íi l'origine, au moins 
depuis Moise, est une politique théocratique, 
quoique non sacerdotale. Dieu est le seiil roi, 
le seul seigneur, le seul propriétaire du sol. 
C'est avec lui que le peuple contracte par I'in- 
termédiaire de Molse. Mais les pr&tres ne sont 
pas, comme dans l'Inde, la classe gouver- 
nante. La famille de Lévi est excliie du partage 
des terres, si i'on excepte quelques villes qui 
lui avaient été données. Le sacerdoce est une 
famille, non une caste. Le sacerdoce rkpandu 
dans toutes les tribus etait en outre iin instru- 
ment d'unité. 11 avait du reste une iníluence 
~olitioue considkrable. en servant d'intermk- 
diaircentre~ieuet le péuple.~pr6s loiselepou- 
voir ~ara f t  aroir été patriarcal et démocratique. 
concentré seulemeni en temps de crise entre 
les mains d'un chef militaire. Les désordres qui 
resulterent de cet état de choses amenerent 
les Hébreux a desirer un gouvernement mo- 
narchique. 11 est vraisemblable que le sacer- 
doce fut peu favorable a cette institution : car 
nous voyons Samuel gourmander vivement le 
peuple a cette occasion, et le menacer, de la 
part de Dieu, du plus affreux despotisme. Nkan- 
moins, en devenant monarchique, le goiiverne- 
ment ne perdit pas entiercment son caractere 
théocratique. Le sacre et I'onction l'indiquent 
assez. Le pouvoir sacerdotal confinua a rester 
piiissant ; enrin, en dehors de l'Eglise établie, 
il y eut toujours des envoyés imrnédiats de 
Dieu, qui, sans autre titre que l'inspiration di- 
vine, avertissaient les rois et servaient de frein 
a leur ambition. Tels étaient les prophetes, 
sorte d'opposition populaire, qui était d'ailleurs 
aussi souvent dirigee contre le peuple lui-meme 
que contre l'autorité royale. 

Telles sont les sources oh puisa plus tard la 
politique chrétienne. hlais a l'origine, comme 
toutes les grandes doctriues rcligieuses, le 
christianisme n'eut pas de politiqiie. C'était un 
royaume tout moral qu'il voulait fonder; c'était 
dans ce royaiime moral que les premiers étaient 
les derniers et que les derniers étaient les pre- 
miers. Jésus-Christ voulait dire par la, non pas 
qii'il fallait clianger l'ordre social, mais que 
l'ordre social et politique n'était rien a cdté de 

oleux. I'ordre veritable, de I'ordre moral et reli,' 



POLITIQUE. 553 

Xais il ne demandait pas Q rien cliangei ici- 
bas. Son royaume n'ktait pas de ce monde. 
L'apdtre saint Paul resume les memes idees 
dans ces paroles si célebres : m Toiit pouvoir 
vient de Dieu. Que toute créatiire soit soumise 
aux puissaiices. M La politique chrétienne ne 
fut donc dans les premiers temps qu'une poli- 
tique d'obéissance et  de soumission aux pou- 
voirs établis. La seule rkvolution a laquelle elle 
pensait était la réforme des ames. 

Nous n'avons pas a rechercher ici les con- 
séquences sociales du christianisme. On sait la 
part considerable qui lui revient dans le plus 
grand fait social des temps modernes, l'aboli- 
tion de l'esclavage. Nous nous bornons ici aux 
doctdnes politiques. Or, une des questions qu'a 
fait naitre la politi,que chrktienn?, c'est celle 
des rapports de l'Pglise et de l'Etat. On sajt 
comment cette question est rbsolue dans 1'E- 
vaugile : U Rendez a César, y est-il dit, ce qui 
est a César, e t  a Dieu ce qui est i Dieu. » Toute 
la primitive Eglise reste fidkle a cette grande 
maxime, tempérée par cette parole de I'apdtre : 
n Il vaut mieux obéir a Dieu qu'aux hommes. n 
Plus tard, lorsque l'htal devint chrktien, 1'Église 
montra peu a peu une plus grande ésergie de 
résistance, et uneplus grande ambition. On sait 
que tout le moyen ige  fut la lutte des deux 
pouvoirs. Cette lutte qui rcmplit l'histoire rem- 
plit de mCme tous les écrits du temps, d'une 
part les écrits des théologiens, de l'autre des 
jurisconsultes. On ne peut gukre résumer une 
telle querelle qui a rempli des monceaux de 
volumes, mais on peut en signaler les principes. 
11 est a remarquer que dans cette lutte ou l'on 
invoquait tour a tour, soit le principe du droit 
divin, soit le principe de la souveraineté du 
peuple, c'ktaient surtout les laiques ou juris- 
consultes qui invoquaient le premier, et les 
tlieologiens le second. En effet, les partisans 
du pouvoir civil avaient intéret a faire remonler 
directement a Dieu Jorigine du pouvoir, afin 
de ne pas paraitre le tenir des mains de l'k- 
glise. L'Eglise, au contraire, avait intéret a 
faire ressortir l'origine humaine de ce pouvoir, 
a8n de dominer plus aisement. Hincmar, Gré- 
goire VII, lnnocent 111, Jean de Salisbury, saint 
Thomas d'Aquin, Gilles de Rome, tels sont au 
moyen Age les défenseurs du pouvoir ecclé- 
siastique. Les jurisconsultes Dante, Ockam , 
Mariel de Padoue s ~ n t  les principaux defenseurs 
du pouvoir civil. Le treizieme siecle est le 
triornphe de l'dcole théocratique. Le quator- 
zierne siecle en est la ruine. 

Mais bientdt de nouvelles pensées el de nou- 
velles lumieres se  répandent. La lectiire retrou- 
vée des anciens affrancliit et émancipe l'esprit 
dans tous les sens. La scolastique se traine et 
se  meurt : plus d'expkrience, plus de réflexion, 
plus de curiosité amene de nouvelles méthodes 
et  une nouvelle langue. La politique est la pre- 
miere des sciences qui profite de cette révolu- 
tion, mais non pas sans que la morale en  soit 
ébranlee et  atteinte. Nous voici a Macliiavel. 

Machiavel substitue dans la politique a la 
méthode toute syllo,@tique des écoles la mé- 
thode d'observation et d'expérience, telle que 

nous l'tivons vue dkji dans Aristote. 11 y a ce- 
pendant une difference entre la rnétliode de 
ces deux grands esprits. Dans Machiavel, la 
méthode est plutBt empirique que vraiment 
expérimeiitale. Je .m'explique : la grande mé- 
thode expérimentale, telle qu'elle a eté com- 
prise par Aristote et Montesquieu, consiste a 
rassembler, sur une tres-grande échelle, les 
faits les plus genéraux de l'ordre politique et  
de  les convertir en lois. Division des gouver- 
nements, division des pouvoirs, formes e t  con- 
ditioiis de lasouveraineté,lois suivant lesqueiles 
les Etats s e  forment, grandissent et périssent : 
tels sont les objets de la science politique; et  
l'expérience est la méthode qui sert a décou- 
vrir ces grands objets. Machiavel ne  cherche 
pas des resultats si  génkraux. Son but est 
beaucoup plus pres de nous, et  se  ramkne tou- 
jours a ce probleme pratique: Comment faut- 
il agir dans telle circonstance? La politique, 
telle qu'il I'entend, est moins une science qu'un 
art; il rassemble en titonnant quelques exem- 
ples, et il conseille d'agir comrne certains mo- 
deles dont il nous raconte les actions. Ainsi, 
au lieu de lois génkrales, fondées sur I'ana- 
lyse des faits, il ne nous doune que des pré- 
ceptes fondés sur des exemples: c'est de l'em- 
pirisme, ce n'est pas la science. 

On sait, du reste, quelle indifference du bien 
et  du mal, du juste et de l'injuste Machiavel a 
apporlée dans la politique. La cruauté e t  la 
mauvaise foi, ces armes si familieres a la poli- 
tique italienne du quinzieme siecle, lui parais- 
sent les moyens les plus innocents, e t  il les 
recommande avec la plus parfaite indifférence. 
On a dit que ces conseils criminels qui rem- 
plissent le  livre du Prince n'étaieut qu'une 
feinte qiii avait pour but de rendre la tyrannie 
odieuse. Mais il est dificile d'admettre une 
telle justilication. Car, d'abord, le  livre du 
Prince n'a nullement le  caractere qu'on lui 
prete; et, d'aillenrs, on retrouve les memes 
maximes soit dans la correspondance de Ma- 
chiavel, soit dans ses Discours su r  Tite-Live, 
ouvrage, d'ailleurs, iufiniment supérieur au 
Prince par la portée politique et l'elevation 
des idees. Enfin, le macbiaveiisme n'a pas étb 
seulement la doctrine d'un homme, mais d'un 
siecle. Macliiavel a dit le secret de son temps; 
ct meme, il faut l'avouer, il y a toujours eu 
plus ou moins de machiavelisme dans la poli- 
tique de toits les temps. (Voy.MachiavBlisme.) 

Au point de vue puremenl politique, Machia- 
ve1 semble avoir deux doctrines: I'une popu- 
laire, républicaine dans les Discours; l'autre 
tyrannique et  monarchique dans le Prince. 
Cette contradiction s'explique par l'empirisme 
de hlachiavel, plus occupé d'étudier les faits et  
d'erpliquer les voies et moyens, que d'expo- 
ser des principes. Dans l'un de ces ouvrages, 
il étudie les gouvernements populaires; dans 
l'autre, les gouvernements princiers, et parli- 
culierement celui des princes nouveaux. 11 en- 
seigne ce que l'expérience lui a appris siir les 
moyens d'é!ever e t  de faire prospérer ces deux 
formes de gouveruement. On a supposé que 
daiis le livre du Prime, il ne conseille la ty- 
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la liberte de son corps et  de  son travail. Aussi 
Locke combat-il Anergiquement l'esclavage. 
Enfin, sa conclusion, c'est que l e  pouvoir civil, 
loin d'étre fondk sur la renonciation des ci- 
toyens a tous leurs droits, n'est, au contraire, 
institué que pour la protection de ses droits 
eux-memes. On a voulu faire dériver le pou- 
voir civil du pouvoir paternel : c'ktait la 
théorie du clievalier Filmer, dans son Patriar- 
cha, ou il considcrait tous les princes de la 
terre comme des hkritiers d'Adam. Algernon 
Sydney, dans ses Discours sur le gouverne- 
ment, avait deja rkfuté cette bizarre tliéorie. 
Locke montre que l e  pouvoir paternel lui-meme 
est instituk dans i'interet des enfants, et  n e  
s'étcnd pas aii dela du temps ou le fils est de- 
venu Iiomme libre par la majorite. Le pouvoir 
civil, ne reposant ni sur la force, ni  sur  le 
droit paternel, Locke le fait dkriver du consen- 
tement populaire; et de  ce  principe, il tire sans 
hésiter la conskquence la plus grave qu'il con- 
tienne, a savoir, le droit d'insurrection , qu'il 
appclle, d'une expression mitigee, le droit d'en 
appeler au ciel. 

Le dix-septieme siecle a ktk plus fecond en 
Angleterre qu'en France pour la science poli- 
tique. La politique tirée de 1'Ecriture sainte, 
de Bossuet, est le seul ouvrage capital qui soit 
sorti d'une plume francaise a cette époque. 
C'est, on le sait, I'apologie di1 pouvoir absolu 
et du droit divin. El faut cependant rendre jus- 
tice a Bossuel et ne pas le confondre avec Hob- 
bes. Le premier fait des efforts pour distinguer 
le pouvoir arbitraire du pouvoir absolu. 11 rc- 
connalt cei'taines lois fondamentales qui soiit 
la limite naturelle du pouvoir : il excepte la vie 
et les biens du droit absolu que possede le 
souverain; enfin, tout en lui accordaiit tous les 
droits, il ne lui ménage pas les deroirs. Mais, 
meme avec ces restrictions, la politique de  
Bossuet n'en est pas moins I'une des plus ab- 
solutistes que nous connaissions. Ajoutons qu'il 
n'a jamais rien compris a la liberté de  con- 
science, et  que I'esclavage lui-meme lui paralt 
une institution Iégitime. Telles etaieiit les doc- 
trines politiques de la France. Fénelon, a la 
veritk. temoigne de plus de liberalisme dans 
i'esprit que Bossuet, mais plutdt au point de 
vue aristocratique qu'au point de vuepopulaire. 

Aprks Louis XIV et apres FBnelon, les esprits 
s'affrancliisseiit peu a peu et s e  touriient a 
l'exanien des clioses religieuses et des clioses 
politiques. Les Lettres persanes et les Letlres 
anylaises sont le signal donne par les deux 
maltres du siecle, Voltaire et Montesquieu; le 
prernier, repandant sur toutes clioses, et, en 
particulier, siir les matieres penales, la grande 
liberte de son jugement si sensb et si pené- 
trant; le second, apr&s le premier eclat des 
Lettres persanes et le vigoureux chef-d'ceuvre 
des Considérations sur la grandeur et la dé- 
cadence des Romains, se  recueillant pendant 
vingt ans pour klever a la science politique 
un de scs plus magniflques monuments, 1 ' ~ s -  
prit des lois. 

L'Esprü des Cois est un des livres l e  pliis 
dificiles d analyser. Car il ne  contient pas, a 

propreinent parler, de spsteme; mais il n'est 
pas une de  ses pages qui ne  soit pleine de sens 
et  de profondeur. On peut critiquer sa division 
des gouvernements et sa theorie de leurs prin- 
cipes: mais ce qui est au-dessus de toute ad- 
miration, ce  sont les jugements profoqds et pe- 
nétrants qu'il porte sur chacun d'eux; son ana- 
lyse de la monarchie, fondée sur i'honneur et  
sur les privileges des corps intermkdiaires, est 
d'une grande vkrite. 11 a vu avec genie que 
la suppression des pouvoirs moyens condui- 
rait directement au despotisme ou au pouvoir 
populaire. Rien de plus beau que ce qu'il a 
h i t  sur la corruption des gouvernements. EnBn, 
lorsqu'il dit que lamonarchie repose sur  I'hon- 
neur et la république sur la vertu, il avance a 
la verite une maxime qui est sujette a restric- 
tions, mais dont le fond est  vkritable. Ce qui 
fait la difference de la monarchie aristocratique, 
telle qu'elle a existé en France au dix-septieme 
siecle, et  du despotisme te1 qu'il existe en Tur- 
quie et  dans I'Orient, c'est que le pouvoir qui 
ne  s'arrete pas devant les b i s ,  s'arrete nkces- 
sairement devant les mccurs. On dira qu'en 
Turquie meme, il y a des mceurs qui arretent 
I'empire du souverain. l a i s  cela prouve que 
nulle part, meme en Turquie, il n'y a de des- 
potisme absoln. Quant au principe de la vertu, 
il est de toute evidence que les gouvernements 
populaires en ont plus besoin que les autres 
gouvernements. Qu'on lise, par exemple, les 
beaux chapitrcs de Montesquieu, su r  la Cor- 
ruplion des démocralies, on verra quels sont 
les devoirs dificiles qiii attendent les citoyens 
le joiir ou ils veulent &tre libres : on y apprend 
que l'amour de 11égalit6 devient la ruine de 
I'egalitk mFme, s'il ne  sait pas s e  renfermer 
dans ses vraies limites, si, non contents d'etre 
égaux comme citoyens, nous voulons l'etre 
encore comme fils et comme freres, comme 
jeunes et comme vieux, comme sujets et  comme 
magistrats; on apprendra encore comment 
l'obéissance a la Ioi est nécessaire dans un 
pays ou la loi est faite par les citoyens eux- 
memes. Ou peut trouver que Montesquieu obeit 
trop aux prBjuges antiqiies, en considerant la 
frugalité comme nécessaire aux démocraties: 
m i s  il faut lui accorder qu'une certaine so- 
brietk, une certaine mesure dans la jouis- 
sance est une des garanties de la liberte; e t  
que la ou domine i'amour désordouné des 
plaisirs des sens, la patrie e t  la loi courent 
risque d'etre des objets de peu de prix. 

Dans le dksir d'opposer la politique temperke 
e t  circonspecte de Montesquieu a la politique 
témeraire et aventureuse de J. J. Rousseau, 
on a quelquefois beaucoup exagere i'esprit 
conservateur du premier, comme on a exagere 
aussi l'esprit révolutionnaire du second. Mon- 
tesqiiieu a dit : u Je n'ai pas naturellement I'es- 
prit dksapprobateur. m On en a conclu qu'il a 
éte plus pres de conseiuer le maintien des 
abus que le renversement de i'ordre etabli. 
Rien de plus inexact qu'une telle vue. La mo- 
deration dans l e  ton n e  doit pas nous fermer 
les yeux sur  ce qu'il y a de liardi et de pas- 
sionne dans i'Esprit 02s lois. Alontesquieu a 



voulii autant qu'homme de son temps une so- 
cietk nouvelle, si  nouvelle meme que l'on peut 
désirer encore une partie de ce qu'il revait. Si 
l'on excepte d'ailleurs la vénalité des charges , 
qu'uii reste de préjugé domestiqne l'a conduit 
a ménager, et  qui, d'ailleurs, etait elle-meme 
une sorte de garantie contre l'arbitraire, il 
n'est pas un seul abus que Montesqiiieu n'ait 
attaqué avec autant de force qu'aucun philo- 
sophe de son temps. Avant Voltaire et Beccaria, 
il a demandé la reforme de la pénalite , la pro- 
portion des peines avec les délits. Avant Rous- 
seau et Raynal, il a attaque Bloquemment l'in- 
stitution de l'esclavage. Avant l'Encyclope'die , 
il a plaide la cause de la tolérance. 

Mais parmi les plus grandes nouveautés de 
Montesquieu, il faut corqpter le  principe de la 
séparation des pouvoirs. Avant lui, on avait bien 
vu qu'il y a dans la sociétk un pouvoir de faire 
les lois, un pouvoir de les appliquer, et un 
pouvcir de les executer ; en un mot trois pou- 
voirs, l'exkcutif , le  lkgislatif , le judiciaire. 
Cette division était dkja dans Aristote; et  il y 
en a une analogue, quoique un peu diffkrente, 
dans Locke. Mais aucun, pas m&me Locke, n'a- 
vait vu que la separation des pouvoirs est la 
condition essentielle de la liberte; que si  le 
pouvoir qui fait les lois est en meme temps 
celui qui les exécute et les applique, il est né- 
cessairement un tyran; car cien ne s'oppose 
a son autorite. La sOretk des citoyens n'est 
garantie que par la séparation des pouvoirs. 
Le pouvoir arr&te le pouvoir. Te1 est le prin- 
cipe que Montesquieu a discute dans la Consti- 
tution d'dngleterre, et  que l'on a souvent 
confondu, quoiqu'il s'en distingue profonde- 
ment, avec un autre principe qui n'appartient 
pas en propre a Montesquieu, le principe des 
gouvernements mixtes. Ce sont la deux choses 
distinctes, car la séparation des pouvoirs peut 
avoir lieu dans un gouvernement simple, par 
exemple, la rkpublique américaine; et réci- 
proquement, dans une constitution mixte, les 
pouvoirs peuveut Btre confondus, par exem- 
ple , dans la constitution romaine. De ces deux 
principes, le remier, on peut le dire, est 
éternel et  unigrse l ;  le second est relatif aux 
circonstances. Partout ou il y aura des sociétés, 
les pouvoirs doivent &tre séparés, ou les ci- 
toyens sont opprimés. Mais il n'est pas abso- 
lument nécessaire que la monarchie ou l'aris- 
tocratie s'unissent a la démocratie. Cela dépend 
des circonstances. Enfin, pour terminer sur 
Rlontesquieu, disons que parmi les publicistes 
modernes, il est un de ceux qui ont le plus 
insisté sur la grandeur et  l'irnportance de la 
liberte politique dans un État. Locke l'avait dit 
déja ; mais c'est peut-Ctre a Montesquieu que 
l'on doit d'avoir répandu cette idee dans l'uni- 
vers et de i'avoir ajoutée comme un  klkment 
impkrissable au patrimoine de la raison uni- 
verselle. 

A la politique de Montesquieu, s'oppose na- 
turellement la politique de J. J. Rousseau. Cette 
politique a eté si  souvent critiquée, qu'il sera 
plus a propos peut-6tre d'en faire ressortir les 
mkrites que les défauts. Ce n'est pas i dire que 

nous voulions prendce sous notre responsabi- 
lité tout le Contrat social. 11 y a dans ce livre 
de tres-dangereuses et de trbs-mauvaises opi- 
nions : le chapitre sur la religion civile, une 
admiration sans bornes pour les républiques 
tres-imparfai tes de l'antiquité, une aversion peu 
intelligcnte pour le principe si sage de la re- 
présentation, seul moyen d'établir la liberte 
dans nos sociétés modernes. Mais, toutes re- 
serves fdites, je trouve que I'on interprete sou- 
vent d'une facon assez inexacte les maximes 
du Contrat socia2 et  qu'il y a plus de vkrite 
dans ce livre que l'on n'a coutume de le dire. 
(Voy. les articles Contrat social et Contrat po- 
litique.) 

On argumente sans cesse contre Rousseau , 
comme s'il eiit dit que la societe humaine en 
general nalt d'une convention et  d'un contrat. 
blais on ne  remarque pas assez que, dans le 
Contrat social, Rousseaii ne traite que de la 
soc ié t~  civile et  politique. C'est celle-la qui, 
suivant lui, a son origine dans un contrat. 11 
recherche, dit-il, avec justcsse et  précision 
u l'acte par lequel un peuple est un peuple m. 
Or, c'est cet acte qui, suivant lui, est un con- 
Irat. 

Pour bien apprécier la valeur de ce principe, 
il faut savoir que Rousseau n'examine pas quel 
est en fait le  principe sur lequel repose la so- 
cikté civile, mais quel est en droit, i n  abstracto, 
le principe d'un ordre politique quelconque, 
toutes circonstances particulieres &cartees. 
C'est une recherche de mktapliysique politique, 
recherche qui a pu etre dangereuse par ses 
conséquences, sans &re fausse en  soi. Car l e  
principe le plus vrai p e a  etre mal interpreté et  
mal appiique. D'ailleurs Rousseau semble lui- 
mCme avoir pris d'avance ses précautions contre 
I'abus que l'on pouvait faire de ses principes, en 
repétant a plusieurs reprises, dans son ouvrage, 
que le meilleur gouvernement est celui qui con- 
vient le mieux a la nature du peuple pour lequel 
il est fait, qu'il n'y a pas apr ior i  une forme par- 
faite e t  absolue de gouvernement, que tout 
dépend des circonstances, etc. Par conséquent, 
lors meme qu'on admettrait le principe du 
contrat, il ne s'ensuivrait pas qu'on fht au- 
torise par Rousseau a l'appliquer hic et nunc 
sans restriction; et  celui qui, en essayant 
d'appliquer témérairement ce principe , tom- 
berait dans l'absurde, n'aurait qu'a s'en pren- 
dre a soi-meme, comme un mkcanicien qui 
voudrait appliquer a la rigueur une formule 
mathkmatique, sans tenir compte des frotte- 
ments et  des résistances. 

Or, la verite du principe de Rousseau peiit 
s e  démontrer par plusieurs faits incontesta- 
bles. Que l'on explique, par exemple, la na- 
turalisation, si  l'on n'admet pas qu'en prin- 
cipe, c'est librement que je fais partie d'une 
société politique quelconque? Sans doute, je 
ne  puis pas m'affranchir de la sociétk humaine 
en géneral (et encore, qui m'empkche d'aller 
vivre en emite  dans des lieux inhabités?); mais 
je puis cesser d'btre Francais, pour devenir 
Russe ou Turc, s'il me plalt, et rkciproquement. 
Cc n'est la, a la verité . que I'usage du libre 
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arbitre individuel. Mais nous avons vu cet 
usage passer des individus au peuple ; et quoi- 
qu'on en puisse contester l'application sincere, 
on ne peut en contester la légitimité. Comment 
expliqiier autrement que par le principe du 
contrat les faits récents d'annexion par le 
consenlement populaire? B'était-ce pas pro- 
clamer hautement qu'un peuple n'est peuple 
que par le libre consentement de ses membres? 
C'est en vertu du meme principe qu'aux ktats- 
Vnis un Etat nouveau s'agrége a i'Union; et 
si ron discute aujourd'hui les armes la main 
le droit de sécession, c'est qu'on ne  s'entend 
pas toujours sur l'interprétation des conven- 
tions. Meme dans les royaumes qui s e  sont 
formés par conquete ou par alliance de famille, 
i'unité nationalen'existe que lorsqu'il y a con- 
sentement réel ou supposé des populations. 11 
y a la une sorte de contrat tacite entre le peu- 
ple conquérant et  le peiiple conquis. La .ou 
un te1 contrat n'existe pas, la conquete est 
toujours ruineuse, et le peuple toujours prbt 
a la révolte. Est-ce la un Etat legitime7 Pour- 
quoi, aujourd'hui, tous les peuples éelairés 
veulent-ils des constitutions? C'est qu'ils en- 
tendent fixer les conditions fondamentales de 
Ieur association? Une constitulion n'est a'itre 
cliose qu'un acte de société. Le contrat social, 
a la vérité, n'est pas un fait historique; il 
n'est pas un fait du passé, il est un fait de 
l'avenir. Les nations ne peuvent pas invo- 
quer le titre d'un contrat primitif; mais elles 
aspirent a une sorte de cootrat ideal, qui iixe- 
rait en quelque sortc les conditions de I'ac- 
tiou réciproque des hommes les uns sur les 
autres, et du souverain sur les siijets. Qu'eat- 
ce que les lois, sicon les articles particuliers 
de ces contrats? Pourquoi veut-on qu'elles 
soient votées par les représentants de la so- 
ciété, si  ce n'est parce qu'il n'y a que les 
mandataires de la sociéte qui puissent contrac- 
ter pour elle 7 

On a reproché, non sans raison, a J. J. Rous- 
seau sa doctrine de l'omnipotence du peuple. 
Mais cette doctrine est indépendante de la 
théorie du contrat. Quelque origine qu'on sup- 
pose au pouvoir public, droit divin, patriar- 
cat , conqubte , consenternent popiilaire , on 
peut toujours le  supposer ahsolu. Or la doc- 
trine du pouvoir absolu de l'É;tat est univer- 
selle avant J. J. Rousseau. 11 l'a empruntée 
a la tradition. Seulement, il a mis le peuple 
a la place du prince; voila toute la diffé- 
rence. Quidquid principi placuit legis habet 
viaorem. Telle était la doctrine des iuriscon- 

siecle, l'école physiocratique en France, celle 
d'Adam Smith en Angleterre. Les économistes 
ont surtout contribué a répandre les principes 
du droit naturel; et quoique plusieurs d'entre 
eux, Quesnay, lfercier de la Riviere, fussent par- 
tisans du pouvoir absolu, cependant ils excep- 
taient de l'exercice de ce po~voir  les droits 
naturels des citoyens, et  par-dessus tout, le 
droit de propriété. Ainsi, qiielque peu parti- 
sans qu'ils fussent de la liberté politique, ils 
habituerent cependant les esprits a affranchir 
un certain nombre d'objets de la tutelle sou- 
vent fyrannique du gouvernement. Leur Eais- 
ser faire et laisser passer, qui ne  s'appliquait 
qu'au commerce ot a l'industrie, s'appliqua 
bientdt a la conscience et a la pensee. Turgot 
fut, avec Voltaire e t  Montesquien, le plus sé- 
rieux défenseur de la tolérance. J'ajoute que 
c'est de Turgot et  de Condorcet que date I'une 
des plus grandes idées et des plus puissantes 
de la société moderne, i'idée de la perfectibilité 
et du progres. Cette idée, apercue déja par 
Pascal et  par Bacon, dans son rapport avec les 
sciences, est en quelque sorte le dernier mot 
du dix-huitiéme siecle : c'est le mot de la Ré- 
volution francaise. 

Pendant la Rkvolution, les écoles politiques 
chdent la place aux partis, les théories A i'ac- 
tion, les combats de la pensée aux combats de 
la trihune et de l'échafaud. La science aura 
sans doute a profiter de la Révolution, mais ce  
n'est pas pendant qu'elle dure : c'est apres elle. 
On voit alors les divers partis politiques avoir 
chacun leurs publicistes et leurs théoriciens. 

V. PBRIODE CONTEMPORAINE. 

Les écoles politiques du dix-neuvieme siecle 
se  ramenent a quatre principales : l o  i'école 
aristocratiyue et royaliste; 20 l'école constitu- 
tionnelle et  libérale; 30 l'école démocratique; 
4O l'école socialiste. 

L'école royaliste défend en general I'ancien 
régime contre le  nouvean, les institutions mo- 
narchiques et  aristocratiques contre les insti- 
tutions libérales et populaires. Mais, dans ces 
limites, que de variétés d'opinionsl Quelle dis- 
tance, par exempIe, de M. degonald a M. de 
Chalcaubriand, de la Législation primitive a 
la Monarchie selon da Charte! Le premier ne  
comprend rien autrc chose que la sociCt& de 
I'ancien régime : pour lui, c'est la sociéte ab- 
solue. Le pouvoir iIliiit6 d'un seul, appuyb 
sur deux ordres privilégiés, i'un, chargk de la 
défense, i'autre, de I'éducation de la sociétb, 
voila I'idéal de l'ordre social et  oolitiuue. Cha- 

suhes. Remplacez principi par p o p ~ ~ o ,  vous teaubriand, au contraire, tout i n  déplorant la 
avez la these démocratique. Sans doute. elle Revolution. en demandant le rétablissement 
n'est pas plus vraie souicette forme; mais si 
I'on peut contester a Bousseau I'extension qu'il 
a donnbe au droit de souveraineté, ce n'est pas 
une raison pour nier cette grande vérité, que 
la société repose sur un contrat expres ou ta- 
cite de tous ses membres. 

A cdté de Montesquieu et de Rousseau, nous 
devrions,si l'espace nous le permettait, exposer 
la part qu'ont eue au progres des idées poli- 
tiques les écoles &conorniques du dix-huitierno 

des substiktions et  la restitution des biens du 
clergé, était enmeme temps partisan passionnb 
des institutions anglaises, défenseur de l'ini- 
tiafive du Pariement, de la liberté de la presse, 
de la responsabilité des ministres, et  conseil- 
lait, enfin, a l'aristocratie de son pays de se  
servir des institutions nouveiles, de s'y faire 
sa  place et son rang, au lieu de s'armer contre 
eiies, et de chercher a ressaisir ses priviikges 
a I'ombre du despotisme restauré. 
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De Chateaubriand Royer-Collard, la transi- De ces deux écoles, la premiere se rattachait 
tion parait a peine sensible; l'un est le plus li- dono a I'école royaliste et aristocratique, et la 
béral des royalistes,l'autre le plus royaliste des seconde a l'école démocratique. 
libéraux. Cependant vous entrez déja dans un Une des branches importantes du libéralisme 
monde nouveau, dans le monde de la Révolu- était l'école des Cconomistes. Les économistes 
tion, representé d'abord par l'école constitu- pensaient que les institutions politiques des 
tionnelle. Cettg école se divise a son tour en peuples ont sans doute une grande importante; 
plusieurs branches, qui sont l'ecole doctri- ils étaient tr8s-attachés a un systeme de ga- 
naire, l'école libérale, i'école économiste, liées ranties constitutionnelles; mais ils ajoutaient 
par des principes communs, mais en meme que les institutions ne sont que des moyens et 
temps séparées par des nuances assez irnpor- non pas des fins; que le principal n'est pas de 
tantes. La premiére de ces écoles était repré- savoir qui gouvernera, mais comment on gou- 
sentée par M. Royer-Collard, le duc de Broglie, vernera. Or, ils pensaient que le principal but 
M. Guizot; la seconde, par M. Benjamin Con- des gouvernements est d'assurer le bien-&re 
stant ; la troisieme , par Mhl. Comte et Du- des populations. Seiilement les gouvernements, 
noyer. suivant eux, s'y prenaient mal pour assurer ce 

Ce qui distingue les doctrinaires des purs bien-&re. Car les gouvernements croient que 
royalistes, c'est qu'ils acceptent sans reserve c'est par des reglements, des protections, des 
i'ordre civil sorti de la Révolution, c'est-a-dire autorisations, qu'ils favorisent le progres de 
l'égalité des partages et la sécularisation de I'industrie et des lumieres. Mais ce n'est la que 
l'État. 11s combattent la loi du droit d'alnesse substituer a l'ancien joug des corporations un 
et la loi du sacrilége. En outre, ils sont pour la joug nouveau. celui de l'Etat, vaste unité 
liberté politique, pour la liberté de la presse, abstraite, impersonnelle, irresponsable, qui a 
et pour le contr6le du gouvernement par les hérité de tous les pouvoirs de la monarchie ab- 
assemblées. Mais s'ils acceptent la démocratie solue. Les économistessont les premiers parmi 
dans I'ordre civil, et s'ils lui font une certaine les partisans de la société nouvelle qui aient 
part dans i'ordre politique, ils n'en sont pas discuté cette idee de 1'État et qui aient opposé 
moins tres-effrayés de ses progres; ils la dé- le droit individuel au droit collectif. Plus tard, 
testent sous sa forme violente, la forme rkvo- lorsqu'il a fallu combattre le socialisme, on a 
lutionnaire; ils la redoutent meme réguliere et eu recours a leurs arguments. Mais a l'origine, 
modérée dans le gouvernement de l'État. Bu ils étaient presque seuls a se défendre du 
dogme de la souveraineté du peuple qui, sui- prestige exercé sur les esprits par cette no- 
vant eux, ne faisait que substituer une tyran- tion vague et obscure de I'État, non moins 
nie i une autre, ils opposaient la doctrine de ch&reauxdémocrates qu'aux partisans du pou- 
la souveraineté de la raison. Ils croyaient la voir absolu. 
monarchie nécessaire pour contenir la démo- L'école démocratique a eu deux phases. 
cratie et pour preserver la liberté m@me. Sur- Dans la premiere, elle n'est que le dernier écho 
tout ils voulaient assurer une certaine prbpon- de la révolution expirante : c'est l'école des 
dérance aux classes distinguées, et a ce qu'ils idéologues, representée par M .  de Tracy et par 
appelaient les supériorités, afin de donner au M. Daunou. Cette école se rattache non a 93, 
gouvernement de la démocratie plus de suite, mais a 95, et reste fidele a l'esprit de la Con- 
plus d'unité, pliis de prévoyance, plus d'es- stitution de l'an 111. Pouvoir exécutif divisé, 
prit de justice, et, enfin, plus de véritable suffrage a deux degrbs, sénat conservateur 
esprit libéral, l'amour de la liberte étant in- (Clément emprunté a la Constitution de I'anVIII), 
compatible avec le  défaut de lumieres. tels sont les principaux traits du systeme po- 

Telles Ctaient les pensées de l'école doctri- litique de M. Destutt de Tracy, d a n ~  son Com- 
naire; celles Q libéralisme n'en differaient pas mentuire sur I'espril des dois. Dang ce livre, 
essentiellement. L'école IibQale admettait avec on voit peu a peu i'école démocratique s'af- 
l'école doctrinaire la nécessitk de la royauté, franchir du joug de Rousseau, et opposer aux 
le partage du Corps législatif en deux Chambres, républiques anciennes, qu'elle commence a 
la limitation du corps électoral. Mais elle faisait considérer comme des sociétes demi-barbares, 
la part de la royaute beaucoup moindre; elle nos sociétés modernes laborieuses, commer- 
était contraire a l'hkrédité de la Chambre haute, cantes, industrieuses, qui ont besoin d'ordre 
et demandait I'extension progressive du droit et de liberté, et non de lois somptuaires. A la 
électoral. Ces différences cachaient une dissi- Restaiiration, l'école idéologique alla se perdre 
dence capitale; les doctrinaires considéraient dans I'Ccolé libérale, comme on peut le voir 
le gouvernement mixte, composC de monar- par l'ouvrage trop peu connu de Daunou sur 
cbie, d'aristocratie, de democratie , comme les garunties individuelles, ouvrage dont les 
i'idéal absolu; ils y voyaient un régime definitif principes sont tout i fait conformes a ceux que 
et bon. Les libéraux, au contraire, semblaient soutenaient alors dans le Censeu~ européen 
considérer ce régime comme un acheminement MM. Ch. Comte et Ch. Dunoyer. 
a quelque autre chose. Pour lesuns, la royaute Ii y a peu de rapports entre I'école des iddo- 
et l'aristocratie etaient des éléments néces- logues et l'Ccole démocratique issue de la Res- 
saires de toute sociétk; pour les autres, ce tauration. La premiere est radicalement hostile 
n'étaient que des modérateurs utiles dont i'im- au Comité de salut public et au regime de 93. 
portance décroissait chaque jour davantage, et La seconde semble se rattacher par une filia- 
dont il failait réduire la part de plus en plus. tion souterraine au jacobinisme. Sa principale 
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passion était de réhabiliter les hommes et les 
actes de la Terreur et de la Conveution. Elle y 
mettait un entetement incroyable, sans se dou- 
ter du mal qu'elle faisait par la a ses propres 
idees. Cependant elle n'était pas subjuguée 
tout entiere par ces passions aveugles et exal- 
tées; et les esprits élevks qui la dirigeaient 
avaient d'autres vues. En général, elle était 
moins une école ou'un aarti. Elle était plus 

l'organisation s'empare de tous les espiits. Cha- 
cun présente son plan, son reve, et  demande a 
YEtat de lui fournir des capitaux pour faire des 
expériences sociales, ou de les faire lui-meme, 
a ses propres frais. Malgré ces reveries, l'école 
socialiste paralt innocente, parce qu'elle s e  ren- 
ferme dans des constructions spéculatives e t  
reste plus ou moins en dehors des partis poli- 
tiaues. Mais il vint un moment ou l'école démo- -------- -- ~ 

propre 5 combattre qu'a penser. Armand kar- cktique et l'école socialiste s e  rencontrerent, 
rel. sa meilleure aloire, était un grand journa- s e  reconnurent pour sceurs et  s'embrasserent. 
lisie, mais non u; publiciste. ~r&-vif  ét  tres- 
énergique dans la polémique, il était faibb 
dans la théorie. 11 se faisait sa politique au jour 
le jour. Mais ce qui doit etre dit a son hon- 
neur, c'est qu'il n'a jamais sacriflé la liberte a 
la démocratie, comme on peut le voir par sa 
vigoureuse polémique contre la Tribune, jour- 
nal ultra-révolutionnaire rédigé alors par Ar- 
maud Marrast. Un autre homme éminent, plus 
grand Ccrivain et  plus puissant penseur que 
Carrel, apporta vers le meme temps a la démo- 
cratie son kloquence enflammee, son imagina- 
tion amere et  ardente; mais il n e  lui apporta 
pas une idée. 11 serait impossible de surprendre 
une vue politique de quelque nouveaute daus 
les Paroles d'un croyant, dans le Livre dzs 
peq le ,  dans 1'Esclavaqe moderne. Les seules 
idées qui aient quelque corps dans ces écrits 
sout des idées empruniées aux écoles socia- 
listes, plus riches en penseiirs que l'ecole dé- 
mocratiqiie. Mais poiir ne pas avoir I'air de 
chercher a déprécier un grand esprit, je me 
háte d'ajouter que Lamennais ne doit pas &re 
seulement étudie dans ses écrits démocrati- 
ques. 11 est une question politique qu'il a tou- 
chée avec pénetration et profondeur, et ou il 
a laisse sa trace : je veux parler des rapports 
de l'Église et de 1'Etat; c'est par la, c'est par 
le journal Z'Avenfr, que Lamennais a droit a 
une place importante dans l'bistoire des idées 
politiques au dix-neuvieme siécle. 

Quant a l'école socialiste, elle a traversé les 
pilases les plus curieuses, dificiles a déci-ire 
avec prbcision. La premiere période du socia- 
lisme est celle que j'appellerai période indus- 
trielle. C'est le temps des premiers écrits de 
Saint-Simon. Dans cette premiere période, l'é- 
cole socialiste n'est encore qu'un démembre- 
ment de l'éEole économiste. Saint-Simon in- 
voque l'autorité d'Adam Smith et  de J. B. Say, 
et il se doiine pour leur disciple. Son idee est 
que la premiere classe de 1'Etat est la classe 
industrielle, et  que le gouverriement lui appar- 
tient. Déja, a la vérité, vous voyez paraitre 
quelques attaques contre les propriétaires, les 
rentiers, les oisifs, mais non PUS contre la pro- 
priété elle-meme. Quant au capital, il n'est 
pas seulement mknagé, il est couronné. Le 
premier reve dn saint-simonien a été une plou- 
tocratie. Mais Saint-Simon meurt; ses disciples 
développent ou confoiident ses idees; le fou- 
riérisme lui succede; l'owéuisme, l'icarisme se  
propagent : c'est la seconde periode, la période 
utopique. L'idée qui domine dans cette seconde 
période est celle-ci.: la société est livrée a I'anar- 
cbie; elle a besoin d't?tre organasde. L'idée de 

Cette rencontre e t  cette alliance furent un des 
événements les plus graves du siecle. Séparees 
l'une de I'autre, l'école de la révolution sociale 
et  l'école de la révolutiou politique n'offraient 
qu'un médiocre danger aux partisans d'un libé- 
ralisme regle. Liées ensemble et  associant leurs 
passions e t  leurs espérances, elles pouvaient 
toiit renverser. Quoi qu'il en  soit, la troisieme 
période du socialisme, c'est la période révolu- 
tionnaire et d8mocratique. L'idée qui domine 
dans cette troisieme période est celle-ci : 89 a 
été la révolution de la bourgeoisie contre la 
noblesse; il faut faire aujourd'hui la révolution 
di1 peuple contre la bourgeoisie. Cette idée, s i  
simple, s i  logique, qui associait la cause du 
socialisme a celle de la Révolution, toujours s i  
populaire parmi nous, qui allait droit a un but 
précis et s'attaquait hardiment a la propriété e t  
au capital, appartient surtout a MM. LouisBlanc 
et Proudhon. Mais arrivé la, le socialisme pre- 
nait deux routes sepafées et  meme absolument 
contraires. Suivant les uns, cette révolution 
doit s e  terminer par une organisation nouvelie 
de la sociéte sous l'empire d'un gouvernement 
populaire, énergique et  concentré. Suivant les 
aiitres, le gouvernement doit seulement servir 
a faire la révolution, a détroire la tyrannie du 
capital, comme Richelieu a detruit la tyrannie 
de la noblesse. Mais cette ceuvre une fois faite, 
le gouvernement doit disparaltre a son tour 
comme étant le dernier des privilégiés. Ainsi 
le socialisme démocratique se  partage en deux 
branches : le socialisme communisle et l e  so- 
cialisme anarchique. 

Telles sout les principales ecoles politiques 
du siecle. Mais a c6té et en dehors de ces 
ecoles, quelques esprits libres et  élevés n e  
voulant s'asservir a aucune d'elles cultivaient 
la science politique d'uue maniere abstraite et  
générale, et suivaient les traditions des grands 
théoriciens dont nous avoris raconté les idées. 
Te1 est, entre tous, l e  r6le de M. de  Tocque- 
ville, dont le nom a toujours été grandissant 
et l'importance de plus en plus appréciée de- 
puis que les faits ont confirmé plusieurs de  ses 
plus graves previsions. Ce qui n'est pas dou- 
teiix, c'est que la De'mocralie en Amdrique doit 
etre considérée comme I'un des plus beaux 
monuments de la pbilosophie politique. 

Le point de départ des études de M. de  Toc- 
queville semble avoir été ces mots célebres de  
M. de Serres : a La démocratie coule a pleins 
bords. B 11 a cru que la révolution democratique 
était inevitable ou plutbt qu'elle était faite; et 
au lieu de raisonner priori sur la justice ou 
I'injustice de ce grand fait, il a pense qu'il va- 
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lait mieux i'observer; et  laissant a d'autres le 
s d n  de I'exalter et de le  flétrir, il s'est réservé 
de le  connaltre et  de le comprendre. En un mot, 
son entreprise a eté de considérer la démocratie 
comme un objet, non de démonstration, mais 
d'observation. C'était la une m e  toute nouvelle. 
La plupart des publicistes avaient ecrit pour 
ou contre la démocratie des livres systémati- 
ques et  abstraits; mais nul, depuis Aristote, 
n'enavaitfait I'objet d'une observation attentive. 
hfontesquieu lu i -mbe ,  le plus grand observa- 
teur politique des temps modernes, n'a pas 
bien compris la démocratie; il ne i'a vue que 
dans i'antiquité, et  a peu pres comme hfably et  
Rousseau;il n'apas cule moindrepresscntiment 

' de la démocratiemoderne, telle qu'elle est sortie 
de la revolution d'hmériqiie ou de la révolution 
francaise. 

L'entreprise de M. de Tocqueville ainsi défl- 
nie, a quels résultats est-il arrivé? Voici a peu 
pres, e n  peu de mols, le bilan qu'il dresse du 
bien et  du mal dans la démocratie. Les pririci- 
paux avantages du regime démocratique sont 
le développement du bien-&re, la diffusion des 
lumieres, le progres de la sociabilité, la sym- 
pathie pour les miseres humaines, enfin un 
tres-grand déploiement d'activité et  d'energie. 
En un mot, daus les démocraties, sauf certaines 
crises psssageres, les hommes sorit générale- 
ment plus éclairks et plus heureux. Nais ces 
avantages sont bien conipensés par les incon- 
vénients. Les principaux sont l'instabilite des 
lois, i'infériorité de mérite chez les gouveruants, 
i'abus de l'uniformité, l'exces de la passion du 
bien-&re, et  enfin, par-dessus tout, la tendance 
a la tyrannie. C'est principalement ce dernier 
trait que hl. de Tocqueville s'est plu a dévelop- 
per. LI est un de ceux qui ont le plus insiste 
contre la tendance tyrannique des majorités 
démocratiqiies; il a aussi montré la confusion 
qui s'attache aux deux idées fondamentales 
dont se  compose la démocratie, i'égalite et la 
liberté; il a ktabli que ces deux choses ne  sont 
pas toujours en raison directe i'une de i'autre, 
que le progr6s de I'égalité n'est pas toiijours 
le progres de la liberté. Eniin, il s'est energi- 
quement prononcé contre la centralisation; et  
il est un des premiers qui, tout en reconnais- 
sant la nécessité pour la société de marcher 
dans les voies démocratiques, a revendique 
les droits de l'activite individuelle, et  appelé 
i'attention sur les tendances envahissantes des 
souverainetés populaires, soit qu'elles s'exer- 
cent sous la forme républicailie ou sous la 
forme monarchique. 

C'est principalement ce dernier probleme 
que la kcience s'est appliquée a étudier e t  a 
résoudre dans ces derniers temps. Les événe- 
ments de 1848, le socialisme, la concentration 
énergique du gouverriement e n  1852 ,  ont da 
amener les esprits a s e  préoccuper serieuse- 
ment des rapports de i'individu et  de i'Etat. On 
a vu que la question du droit de souveraineté 
n'était pas toute la question politiqiie, mais 
qii'il s'agissait de savoir en outre dans quelles 
limiteslasouveraineté devait s'exerceret quelles 
étaient les vraies fonctions de YÉtat. Cette ques- 

tion a donné naissance ii de tr8s-beaux travaux. 
M. Mil1 en  Angleterre, puoique radical, s'est 
surtout préoccup6, dans son beau livre du Gou- 
vernement représentatif, des moyens de con- 
tre-balancer l'omnipotence des classes non Bclai- 
rées, et  de donner aux classes supérieures 
une part d'inffuenceproportionnelle a leurs lu- 
mikres. Dans son livre de la Liberté il a reven- 
diqué dans toute son étendue le principe de la 
liberte de penser. En meme temps, dans les 
Principes d'konornie politique, il renonce au 
rigorisme individualiste de l'école economique, 
et  admet le principe de i'éducation par ilBtat. 
En France, i'individiialisme a eu pour défenseur 
original, énergique et passionnk, le spirituel 
Frédéric Basliat; et  a des degrks différents, 
c'est i'esprit qui s e  manifeste a des degrés 
différents dans la nouvelle école politique, celle 
de MM. Jules Simon, Laboulaye, Lanfrey, Pré- 
vost-Paradol*, la plupart des economistes, etc. 
En revanche, il faut reconnaltre que le prin- 
cipe de la centralisation et de  1'Etat a trouvé un 
apologiste éminent dans M. Dupont-White qui, 
resté fidele aux traditions de i'école democra- 
tique, maintient la prédominance de i'Etat sur 
l'iudividu, et  sépare le  principe de la liberté 
politique a laquelle il est energiquement atta- 
ché, du principe du laisser faire et du laisser 
passer qui, des ecrits des économistes, est 
passé dans ceux des publicistes. Telles sont 
les questious que la science politique agite au- 
jourd'hui, et qui sortiront certainement éclai- 
rées et approfondies de ces importants débats. 

PAUL JAXET. 

POLITIQUES (PARTI DES). C'est le nomque 
Pon a donne, a plusieurs reprises, au parti de 
la modération, d a ~ s  les troubles religieux de la 
seconde moitié du seizieme siecle. Ce parti fut 
d'abord representé, en  1568, par un des hom- 
mes qui honorent le plus cette époque de notre 
histoire etl'humanitb elle-meme, parle chance- 
lier dei'Hospita1. La tolerante etlapaix, qu'ilten- 
dait a établir sur des bases solides, ne faisaient 
point i'affaire de Catberine de hlédicis : le clian- 
celier devait succomber devant le parti con- 
traire, celui de i'emportement religieux, de la 
domination et de la violence. On continua a s e  
combattre, jusqu'i ce que le plus fort trouvit 
i'occasion d'exterminer le plus faible; cetteoc- 
casion ne  tarda pas a se  présenter avec les 
noces du roi de Navarre , et i'on en  profita le 
jour de la Saint-Barthélemy. 

Mais le massacre du 24 aollt 1572 ti'avait &té, 
aprl.s tout. qu'nn coup d'atat manqué. Tandis 
que les survivants du parti egorg8 se ralliaient 
de toutes parts et se  préparaient a défendre 
cherement les restes s d u n e  mourante vie n, 
l'horreur qu'inspirait partout la royale boiiche- 
rie leur suscita des auxiliaires inattendus. Ceux 
qui n'avaient point trempé dans les assassinats 
éprouvaient le besoin d'en répudier la solida- 

1. Notre Dictionnaire dhfend bgalement cette doc. 
trine. Nous pensons que ,  sauf nceident, chaque in- 
dividu fait son sort lui-meme, que  chaque peuple a 
le  gouvernement qu'il merite e t  que la responsabilith 
est une Loi universelle. M. B. 
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rité, et lorsque, apres la mort de Charles IX 
(1574),  le dnc d'Anjou rerint de Pologne pour 
saisir cette couronne qu'il avait, lui aussi, souil- 
lee du sang des victimes, son propre frkre, le 
duc d'Alenqon, quitta la cour avec le roi de 
Xavarre et réunit par la les Calvinistes et les 
politiques, 8 la tete desquels il se plaqait par 
le fait. Nais les véritables chefs de ce parti 
Ctaient les Montmorency. En vain la reine-mere 
s'emparait de la personne du duc d'blencon et 
des marechaux, et faisait tomber les tetes de 
La Y61e et de Coconnas. Henri de Montmorency, 
~nareclial de Danville, tenait bon dans le Nidi, 
il signait une tr&ve avec les protestants, met- 
tait a nkant l'opposition du parlement de Tou- 
louse, et, proclamé clief politique du Langue- 
tloc, concluait aNlmes (janvier 1575) une alliance 
dkfensive, en vertu delaquelle il devait, comme 
génkral des catholiques et des religionnaires 
unis, les protéger les uns et les autres. C'etait 
sans doute rompre de facon onverte avec le 
gouvernementroyalet soutenir une bonne cause 
par des moyens dangereux; mais que faire? 
Heureusement que Catherine, effrayée de la 
situation, jiigea prudent de ceder et de mena- 
ger la paix, en nkgociant un édit de paciflcation 
qui fnt donné a Paris, le 6 mai 1576, et appelé 
Paix de Monsieur. 

Cet edit ayant mbcontentb les catholiques i 
leur tour, du moins les pliis violents d'entre 
eux, devint tout aussitdt le  germe de la rkac- 
tion qui allait se développer rapidement soiis 
le nom de Sainte-Ligue et occasionner tant de 
maux. Par la force des choses, lorsqu'elle fut 
sur le point d'arriver a son apogée, il se forma 
peu a peu un tiers parti, qui, aprks la mort de 
Henri 111, recut encore une fois le nom de po- 
litiques et fut un des premiers reconnaltre 
la royauté de Henri IV. 

On voit que leparli des poliliques a toujours 
Btk celui des modbrés entre les extremes, celui 
des centres, comme nous dirions aujourd'hui , 
et c o m e  dit en effet Chateaubriand dans son 
Analyse ralisonnie de 1'Histoire de Frunce. 11 
est bon et honorable d'Ctre du parti des politi- 
ques, c'cst-a-dire de la raison, maisen sesou- 
veuant bien de cette parole de la sagesse des 
nations mise en vers : 

Soyez done modBr6. ... poar ne plsire B pcrsonne! 

POLL (hection). Au mot ELECTIONS EN AN- 
GLETERRE, page 857 du premier volume, nons 
avons dejii donnk des détails assez circonstan- 
ciks sur ce sujet. Les localités ou doit se faire 
la tenue du poll ont &té indiquées par la loi re- 
lativeaux circonscriptions électorales (the boun- 
daries ac6). 

Les endroits particuliers de ces localités ou 
le poll doit &re tenu, sont, chaque annee , au 
inois d'octobre, déterminés parl'assemblée des 
juges de paix reunis en session trimestrielle. 
Une liste de ces polling places est dressée par 
le clerc de paix do comtk, qui doit la faire im-. 
primer et en tenir des exemplaires a la dis- 
position du public, moyennant le payement de 

1 shelling. Une fois les íotes recueillis, le ma- 
gistrat chargé de présider a 1'8lection (retur- 
ning oficer) ou son adjoint invite les deux can- 
didats ti signer les registres; s'ils s'y refusent, 
leur refus est mentionné et atteste par les ma- 
gistrats de paix qui peuvent se trouver pré- 
sents. La tenue du poll ne peut avoir lieu dans 
les églises et édifices consacrés au culte; elle 
ne peut egalement avoir lieu dans les hbtels, 
tavernes, cabarets, auberges, dkbits de bois- 
sons ou lieux y communiquant , a moins, ce- 
pendant, du consentement ecrit de tous les can- 
didats. La loi a rkglé le maximum des depenses 
que les candidats auront i supporter pour cha- 
quepollingplace; lemaximum, flxéa 40 liv. st., 
est la plupart du temps largement dépassé; 
on y preleve 2 liv. st. parjour pour honoraires de 
l'adjoint du retuming oflcer et 1 liv. st. pour 
les honoraires de cliacun de ses clercs. Le ré- 
sultat du poll doit &re proclamé le lendemain 
meme de sa fermeture et pas plus tard que 
deux beures de I'aprks-midi. Les registres, fer- 
mes et scellés des sceaux des magistrats, sont 
ensuite immediatement remis a la poste, qui en 
delivre des reciis circonstanciés qui sont pris 
sur un registre spkcial, destiné a rester dans 
les archives du conité ou celles de la localité 
ou se fait i'élection. Ces registres sont ensuite 
transmis a la Chambre des communes par l'in- 
terinédiaire de la cl~ancellerie, qui en dklivre 
bgal emen t recu. Louis GOTTARD. 

POLOGBE. l. Historique. - La Pologne est 
une vaste plaine, dont le centre esta  Varsovie, 
sur la Vistule, et dont les limites flottent, de- 
pnis mille ans. de la ceintiire de rivikres qui 
eutoure le territoire de Varsovie, jnsqu'a la 
circonference formke par la mer Baltiqiie, 1'0- 
der, les mouts Carpaths , lamer Noire, le Borys- 
tliene et laDwiua. Aucnue montagne ne tnverse 
cet te etendue , mais seulement des collines sa- 
blonneuses. Des marais s'etendent a I'orient; 
le centre est couvert de forets. Le sol recele 
des richesses minérales, du cuivre, de l'ar- 
gent, et les plus grandes mines de se1 gemme 
de YEurope. Le climat est froid dans le nord, 
tempéré au sud; le terraiu est partout fertile, 
mais on ne Iiii demande que di1 blé. 

La tribu slave des Leques s'établit sur les 
bords de la Vistule au commeucement du moyen 
ige:  ils s'appelaient Polknes ou Slaves de la 
plaine. Apres des cycles de rois fabuleiix, ils 
élurent prince un laboureui; Piast, sers le neu- 
vikme sikcle. Sa dynastie régna 400 ans. Au 
dixieme, ils furent couvertis au christianisme 
par les empereurs, qui leur envoyerent des 
8vCques et les recurent dans la vassalité de 
I'Empire. 

D'autres tribus slaves s'ktaient établies a i'est 
et au sud. Les noms de  celles-ci ne sont plus 
que dans les chroniques du moyen ige; on ap- 
pelle leur paps Gallicie, parce que, avant eux, 
les Gaulois y ont séjoiirné. Celles de l'est for- 
merent les Etats de Podolie, Wolhynie, Lithua- 
nie. D'autres enfln monterent dans l'ancienne 
Sarmatie, occupCe par des peuples de race ou- 
ralienne, finnois, huns , cosaques , turcs ou 

3 6 
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tartares. Des pirates scandinaves, les Varegues 
ou associés de guerre, y flrent des incur- 
sions. Les uns s'emparerent de la Finlande, les 
autres fondkrent les républiques de Pskof, de  
Novogorod, les principautés de Kief, de  Smo- 
lensk, de Vladimir. L'un d'eux, Rourik (Rode- 
rick) , fondateur de  Kief, donna son nom a un 
peuple slave et finuois, qu'il soumit. Ses des- 
cendants fonderent des royaumes. Les uus se 
mirent au semice de la république de  Novogo- 
rod, les autres conquirentles Slaves de Podolie, 
de  Lithuanie et de Gallicie, et leur imposerent 
leur nom : Russes (et non Ruthenes, mot latin 
forgé par les chroniqueurs). On appela Russie 
Rouge, la Gallicie, Russie Blanche , les autres 
provinces conquises. Ces deux Russies etaient 
habitées par des Slaves. Dans la Russie Noire, 
la Grande Russie, la Sainte Russie, les Scandi- 
naves et les Slaves s e  trouvaient en minorité 
au milieu des multitudes de race flnnoise. 

La Pologne, jusque-la, regardant peu les Sla- 
ves,  était toute aux affaires d'Allemagne. Mais 
au  onzieme siecle, un de ses princes s e  sCpare 
de  l'empire et s e  fait roi. Un autre soumet 
les Poméraniens et les convertit au christia- 
nisme. Les chevaliers Teutoniques et Porte- 
Glaive qui convertissaient et exterminaient Sla- 
ves et  Finuois, fureut au moment de dkmembrer 
la Pologne. Ils s'emparerent, les uns,  de la 
Prusse orientale,de la Pomérellie et de Dantzig; 
les autres, de  la Livonie, de la Sémigalle et de  
la Courlande. La dynastie de Genghis-Khan pous- 
sait les Tartares de la Chine jusqu'en Alle- 
magne. 11s soumirent toiis les peuples de 1'Eu- 
rope jusqu'a la Pologne, qui les arrkta. Elle les 
chassa de  la Russie Rouge et de la Russie 
Blanche, mais elle garda pour elle les provinces 
délivrées jusqu'i ce que les Russes les repri- 
rent. 

La Pologne cependant s'agrandissait de la 
Lithuanie, qui lui donnait la dynastie des Jagel- 
lons. Elle prit aiix cheraliers Teutoniques les 
pays de  la Baltique, et  aida Albeit de Brande- 
bourg a séculariser la Prusse. Quand Novogo- 
rod fut détruite par Ivan IV, elle siiccéda au 
r6le de cette republique, celui de barriere de 
i'ñurope. Le plus liberal des pays d'alors, la 
Pologne avait proclamé chez elle, par I'édit de  
1572, la liberté de conscience, l'année rnéme 
de la Saint-Barthélemy. 

Mais cet empire qui paraissait si puissaut 
n'avait qii'une force d'attaque et tout exté- 
rieure. A l'intérieur, il n'etait que discorde et  
faiblesse. 

Le dernier Piast n'avait pu assurer le tr6ne 
i son neveu, roi de Hongrie, qu'en permettant 
a la noblesse de lui imposer iine capitulation 
par laquelle elle s'arrogeait des prérogatives, 
telles que I'exemption d'imp6ts. La noblesse 
afirma des lors son droit d'élection et le fit 
valoir aprks l'extinction des Jagellons. Elle fit 
jurer a ses rois les Pacta conventa, convention 
entre le prince et la nation, en quoi elle mon- 
trait peu d'intelligence de ses droifs memes : 
« L'institution di1 gouvernement, dit trCs-juste- 
ment Roiisseaii, n'est point un contrat; c'est 
un  simple mandat. IJ Alors se forma peu a peu 

cette Constitution polonaise, a laquelle les pu- 
blicistes n'ont point épargné les critiques. 
u La Pologne, disait, en 1730, Voltaire, qui Iiii 
est, du reste, le moins defavorable, est la plus 
fldEle image de I'ancien gouvernement gothi- 
que, corrige ou altére partout ailleiirs; c'est Ic 
seul Etat qiii ait conserve le nom de république 
avec la dignité royale. La noblesse et le clergk 
dkfendent leur liherté contre leur roi et I'btent 
au reste de la nation.. .. L a  le paysan ne  seme 
point pour lui, mais pour des seigneurs, a qui 
lui et son champ et tout le travail de ses mains 
appartiennent, et qui peuvent l e  vendre et I'e- 
gorger avec le bétail de la terre. Tout ce qui 
est gentilliomme ue dépend que de soi. 11 faut, 
pour le juger dans une affaire crimiuelle, une 
assemblée génerale de la nation: il ne  peut 
ktre arreté qu'apres avoir été coudamné. Aiissi 
n'est-il presque jamais puni. 11 y en a beaucoup 
de pauvres : ceux-la s e  mettent au service des 
plus puissants, eri regoivent un salaire, font 
les fonctions les plus basses, et aiment mielis 
servir leurs égaux que de s'enrichir par le 
commerce. L'esclavage de la plus grande partic 
de la nation, et l'orgueil et l'oisivetb de l'autre, 
font que les arts sont ignores dans ce pays, 
d'ailleurs fertile, arrosé des plus beaux fleupes 
de I'Europe, et  dans lequel il serait tres-aisé 
de joindre par des canaux I'Ocean septentrio- 
nal et la mer Noire, et  d'embrasser le com- 
merce de l'Europe et  de 1'Asie. Le peu d'ou- 
vriers et  de marchands qu'on voit en Pologiie 
sont des étrangers, des Ecossais, des Franpais, 
des juifs, qui achetent a vil prix les deurées 
du pays, et vendent cherement aux nobles de 
quoi satisfaire leur luxe. 

<I Le roi nomme a toutes les charges, confere 
tous les honneurs. Rien n'est héréditaire en 
Pologne que les terres ou le rang de noble. Le 
flls d'un palatin et celui du roi n'ont nul droit 
aux dignitks de leurs peres. Mais il y a cette 
grande différeuce entre le roi et la republique, 
qu'il n e  peut 6ter aucune charge aprhs l'avoir 
donnée, et  qiie la republique a le droit de lui 
6ter la couroune, s'il trausgressait les lois de 
i1État. 

11 Ce qui concerne la nation est regle dans 
les états génkraux qu'on appelle diktes. Ces 
etats sont composes du corps du sénat et de 
plusieurs gentilsliommes. Les sénateurs sont 
les palatins et les évkques; le secoud ordre 
est composé des deputks (nouces) des dietes 
particulieres de chaqiie palatinat (dietines). A 
ces grandes assemblées preside i'archev6quc 
de Gnesen, primal de Pologne, vicaire du 
royaume dans les iuterr&gues, et  la premiere 
personue de I'Btat apres le coi. Chaque députc 
jouit du droit qu'avaieut a Rome les tribuns du 
peuple, de  s'opposer aux lois du séuat. Un seul 
gentilhomme qui dit : japroteste, arrete par ce 
seulmot lesrésolutionsunanimes detout lereste; 
et s'il part de l'endroit ou s e  tient la diete, il 
faut alors qu'elle s e  sépare. Ou apportc aus 
désordres qui naissent de  cette Ioi un remkde 
plus dangereux eucore. La Pologne est rare- 
meut saus deux factions. L'unanimité dans les 
dietes ktant alore impossible, chaque parti forme 



POLOGNE. 563 

des confédérations, dans lesquelles on decide 
a la pluralitk des voix, sans avoir égard aux 
protestations du petit nombre. Ces assemblées, 
ülégitimes selou les lois, mais autorisees par 
les lois, se font aunom du roi,quoigue souvent 
sans son consentement et  coutre ses intérets. 
Lorsque les troubles sont nnis, c'est alors aux 
dietes genérales a connrmer ou a casser les 
actes de ces conféd6rationsl.m Ces confédéra- 
tions ktaient de  quatre sortes : l o  celles qui s e  
formaient du consentement du sCnat et de 
l'ordre bquestre : c'etait le grand conseil de la 
nation; 20 celles que composait la noblesse de 
quelques districts (il y en avait souvent plu- 
sieurs a la fois, qui décidaient leurs querelles 
a coups de sabre); 30 celles que formaient les 
soldats révoltés; 40 ennn, les terribles rokosz , 
assemblées tumultuaires, ou tous les partisans 
d'uiie faclion étaient tenus de s e  rendre sous 
peine de mort. 

U La Pologne. disait d'Argenson9, presente i 
la fois tous les inconvénients de  i'aristocratie 
et  de la multitude, quoique le gouvernement 
ait ses r k l e s  bonnes en amarence et  aue  la 

Le pretexte est énoncé dans les articles sé- 
parés, dont voici un extrait : 

ARTICLES IÉPARES. 
n .... k S. M. 1. de Russie et  S. M. le  rol de Prusse, 

voyant avec beaucoup de chagrin la dure oppression 
dan8 laquelle viveut, depuia bien des aun8es , leurs 
coreligionnaires de  Pologne e t  de  Litbuauie, se sont 

.r&unies e t  alliBes pour proteger d e  leur mieux tous 
les babitauts de l a  Pologne et du grand-duch6 de  
Lithuanie,  qui profepsent les religions grecque, re- 
formee et luthdrienne, ct qui y sont connus sous l e  
nom de dissidents , et veulent faire tous leurs e5orta 
pour obtenir du roi e t  de la republique de Poiogne, 
par des representations fortes et amicales, quo ces 
memes dissidents soient r6integres dans leurs privi- 
leges, libertes, droits et  prerogatives qui leiir avaient 
BtB accordes e t  conoed4s par le passb. (Archives 
dipbmatiques, POLOQNE, p. 2.) 

Le deasein d'affaiblir la Pologne une fois 
établi, il s'agissait de I'exbcuter. Catherine 11 
donue ses instructions a ses ambassadeurs a 
Varsovie, comte Keyserling e t  prince Repuine. 
En voici quelques extraitsl : 

a .... AprBs avoir donc approfondi tous lee motifs 
e l  sans avcir Bgard A toutes les Bventualit6a pos- 
sibles, 11 est probable, i l  est indispensable que  nous 
portions sur le trane de Pologne un  Piaat B notre 

noblesse i 'est dictées elle-sme... ~ * ~ ~ ~ E i ~ i + k  conveuance, utile nos interets rBels, en un  mot , 
u n  homme qui n e  doive son Blevation qu'A nous 

dans les siiffrages est, a la vérité, une grande 8eu i~ .  Nous trouvons dans l a  personne du comte PO- 

silretb ooiir conserver leiir nrécieiise liberte niatowski. panctier de Lithuauie. toutes les con- - .- - . . . =.-- -~ - -  ~- r - - - - - ~  ~ 

et pour faire garder les pacta conuenla; mais ditions n ~ c ~ s s a i r c s  9. notre convenance , e t ,  e n  
conséquence, nous avons résolu de l'blever au  t rane  c'est aussi un erand obstacle a tout bien. car il A,  p,~,,,, '" * 

arrive ~0uvent  i u ' un  fou qui proteste 17emporte a M. le  comte Keyaerling , vous avez jusqu'8 prd- 

sur 40,000 sages. D~ ]a nul]e défense ni s(,reté sent, sous le nom des princes Csartoryski et  de leurs 
partisans , qui nous sont dévou8s, travaille avec pour 1'Etat; ]a Pologne reste ouverte de tous succbs pour nos iut8rets e t  pour ceux dlun candidat 

c6tés et n'est plus qu'au premier 0ccupant ... n pris dsns l a  famille des princes, en cas de lamort du  
ce premier occupant nla pas tardé a se pré- deruier roi de Pologne. Aussi, B l'avenir, vous ex&- 

cuterez ponctuellcment lout ce qui a BtB conteuu senter. La Pol0gne avait des qui éproil- daus nos instructions prBc8dentes , e t  notamment 
verent le besoin de s 'a~randir .  ou mieux. n de daus ceiies sous les u-' 18 et 19 ; du 8 fdvrier. sans 
s'assurer des frontikres nalurélles, 1, et iís sai- 
sirent la premiere occasiou, le premier pré- 
texte qui s'offrit. Les préliminaires di1 partage 
se  trouvent dans le traité3 conclu le 8 juiu 
1762, entre Frédéric 11 et Pierre IlI, et  reiiou- 
vele en partie, en 1764, sous Catherine 11 : 

ARTICLEI SECRETI. 
.... 3' Comme l'iut6r&t de S. M. 1. de toutes les 

Russies e t  de S. M. le roi de Prusse exige qu'ouporte 
un  soin attentif A ce que l a  republique de Pologne 
soit maintenue dans son droit de libre Blection, et  
au'il ne  soit oermis ni conc6dc5Anersonne d'en faire 
on royaume hkr6ditairr, ou bit-; memo de s'briger 
en  priuce souverain, LL. MM. I'Empereur de toutcs 
l e s ~ u s s i e s  e t  le  ro i  de Prusse se iout oromis mu- 
tnellcmcut et  Re sont engagBes de l a  mao;Bre la plus 
solenoelle. a ec que, dans lons les cas et dans toutea 
lea circonstauceÜ. si auelcu'nn et aui aue  ce soit 
voulait entreprendre de d6.iuuillcr la r ~ ~ u b l i ~ o c  de 
Pologne de non droit de libre Gleetion, ou d'eu fairr  
un royaume hbrbditaire, ou de s'briger soi-méme en 
souverain, LL. MM. de Russie et de Prusse ne l e  per- 
mettront pas; mais qu'au contraire elles Qcarteront, 
repousseront et  mettrout B nésnt, de toutes maniBres 
et  par tous les moyeus, des projets si injustes e t  si 
daugerenx aux puissances voisiues, en se concertant 
mutuellement, en reunissant leurs iorces et  meme en 
ayaut recoursaux armes, si les circoustances l'exi- 
geaieut. De plus, les deux puissauces s'nniront pour 
faire tcmber le ehoix sur  un  Piaat, aprbs la mort du  
roi actuel Augnste 11, et elles se concerieront su r  
le cholx du candidat le plus convensble. . 

1. Ei s lo i~e  de Charles X l I ,  liv. 11. 
2. Conaiddratiaia sur le gouvcrnemelit de la Francs. 
3. Voy. A~chived diplomatiques. Recueil des traites 

conoernant la Pologne, p. 1 e t  2,  par le  comte d'An- 
geberg. Paris,  Amyot. 1886. 

numéro ; du 23 avril, n- 73 ; du 10 aeptemhre e t  enfiu 
du 7 octobre , u' 77. Aujourd'bui , vous travaillerez 
conjoiutement tous les deux. Cependaut, pour que 
nos intcntions soient plus precises encore, s'il est 
possible, vous aurez aexecuter ce qui suit : 

t 11. Vous emploierez tout l'argeut que  vous avez 
entre vos mains, et  avec cela les 100,000 roubles que 
vous toucherez par un mandat sur la maison Clifford 
01s et Cle,  A Amsterdam, afin d'augmenterle nombre 
des chefs e t  des adherents de notre aarti. Nous n e  
voulous pas vous prescrire A qui ,  quÜnd et combieu 
vous devrez repandre cet argent,  car nous savona 
aue  vous en  ferez le meilleur usaae; nous nous re- 
~ O S O D S  en cela, comte ~ e ~ s e r l i n g , 8 u i v o t r c  prndence, 
sur  votre fid8lité a iiotre service, et  enfin sur  la con- 
naigsance parfaite des asaires de ce pays-la. NBan- 
moins, nous devons tonrner nctre attention particu- 
liBre sur les diétines pour que  les nonces Blus soient 
tout A fait dans nos intbréts. 11 est donc important 
d'y avoir des Bmissaires actifs et  munis d'argent. 
h'ous joiguons , en consQquence , leur liete , pour 
chaaue aalatinat . telle que le comte Wladislas Uu- 
rowgki Gicut de l a  fournii. A notre conseiller intime 
Paniue. (P. 6.) ..... A eette fin, e t  comme gage de sa reconnais- 
sauce pour nos bienfaits, aussitaiaprBsson Bldvatiou 
S La royautb, i1 terminera ton8 les di5Brends relatifs 
A la délimitatwn des fronti&res entre noua e t  La Yo- 
lcgne, conform6ment A la justice et  Anotre pleine e t  
eutidre satisfaction ; que dursut le tout temps de son 
rbgne, i l  envisagera l'intbret de notre empire comme 
le sien propre, e t  qu'il L'appuieradans toutes les cir- 
constantes possibles. (Meme ouvrage, p. 8.) 

r ..... X. 11 est presumable que  les hommes envfeux 
e t  jalonx de nos inthrets, et  par cons8quent, hostiles 
B notre parti dan6 ce  pays, chercheront a traveraer 
nos demarches e t  A uous nulre. I l  arrivera sans doute 
que  nos adversaires formerout une  conf6dbration 
sp6cialc, e t  chercheront A élire un  autre roi. Nons 
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vous ordonnons donc expressdment que ,  dBs que 
notre candidat sera 8111 e t  proclam8, vous le recon- 
naissiez ~olennellement et  en  notre nom, vous le  
ferez conjoiutement avec vos amis polonais. Que s i  
quelqu'nu osait s'oppoeer A cette Blection, troobler 
l'ordre public de la rhpnblique, former des confbdd- 
rationscontre un monarqne Iégitimement dlu; alors, 
sansaucune ddclaration prBalable, nons ordonnerons 
A nos troupes d'euvahir en  meme temps sur  tous les 
points le  territoire polonais, de regarder nos adver- 
saires comme rebelles, perturbateurs, et  de ddtruire 
par 10 fer e t  par le  feu leurs biens et  IeurspropriBtBs. 
Dan6 ce can, nona nons coucerterons avec l e  ro i  de  
Prusse, e t  vous, de votre cate,  vous vous entendrez 
avec son rninistre r8sident A Varsovie. (Meme ou- 
vrage, p. 10.) . ..... XIII. Enfin, quoique uous ne  devions pas 
supposer qu'un homme si noblement pensant que  
notre candidat voulut se laisser influencer par le8 
conseils qui l'emp&cheraient d'accepterlacouronne, 
nous savons ndanmoins positivement que nos adver- 
saires, tant en  Pologne qu'A178tranger, emploieront, 
Acet effet, les moyens les plus Bnergiques, e t  n'B- 
pargueront rien pour y arriver. Aussi nous vous re- 
commandous de veiller A cela avec toute la vigilante 
possible, et  d'assurer notre candidat q u e ,  dBs qu'il 
sera sous notre puissance et notre protectiou, per- 
sonuenerBussira9,luiarracher la couronne. S (Meme 
ouvrage , p. 11.) 

En meme temps que Catherine 11 donnait ces 
instructions sec,rktes, elle dkclarait publique- 
ment ce qui suit : 

6 i  jamais I'esprit de mensonge a pu inventer une 
faussetd complbte, c'est lorsqu'on a audacieusemeut 
rBpandu que,  dans le dessein que nous avons de fa- 
voriser 1'8lectiou d'un Piaet, noua n'avions paur  but 
que  de nous faciliter les moyens d'euvahir, par son 
secours ou son concours, quelque morceau du ter- 
ritoire de la couronnedepologne oudu  grand-duch8 
de Lithuanie,  pour le ddmembrer du royaume et Le 

. mettre sous notre dominatiou par uaurpatiou. Ce 
bruit ,  si peu fondd e t  invente aussi mal L propos, 
tombe de Iui-m&me comme dhnud de toute sorte de 
vraisetnblance. n (Meme ouvrage , p. 14.) 

C'est ainsi que I'on faisait de Iapolitiqiie alors. 
Stanislas Poniatowski, le candidat de Cathe- 

rine 11, fut blu, et les lois qui consacraient 
le systkme klectif appliquk a la monarchie, 
I'amoindrissement du pouvoir roya1 et le d i -  
herum veto furent confirmbes. Aucune in- 
surrection ne fut donc plus juste que la con- 
fédération de Dar, qui se forma alors, dans le 
midi de la Pologne, et qui déclara illkgale l'é- 
lection du nouveau roi et la proclamation de 
ces lois. L'impératrice eut alors ouvertement 
recours a la violence. Les troupes russes com- 
mirent dans la Pologne de tels ravages qu'on 
crut que c'en était fait de cette nation. EIle se 
releva pourtant; elle í l t  appel a tous les peuples 
par des voix kloquentes. Il est triste a dire que 
l'hngleterre et la France firent dbfaut et que la 
Tiirquie seule vint a son aide. Au milieu de la 
guerre ktraugkre et civile, la Pologne pense a 
rkformer ses lois; elle s'adresse a nos philo- 
sophes. Rousseau conseilla aux Polonais de 
restreindre leurs limites, d'abolir le liberum 
veto, d'affranchir graduellement les serfs, d'aug- 
meuter le pouvoir des diétines, de faire de la 
Pologne une confkdkration, - et d'imiter les 
jeus olympiques. La guerre redoublait de vio- 
lente; ils s'apergurent qu'ils n'avaient pas le 
temps de faire des constitutions. L'Autriclie, 
qui jusque-la avait regardé s'agiter les desti- 
nhes, crut les voir décidées et tomba sur les 
faibles : elle envahit la Gallicie et la Lodomirie, 
anciens Gefs de I'Empire gemanique. Aussit6t 

Frbdkric 11 écrit i son ambassadeur u qu'il faut 
suivre I'eremple de I'Autriclie,n et il envahit 
la Posnanie. Le premier partage fut alors con- 
sommk (1772). C'etait l'kpoque de la plus grande 
extension territoriale de ,la Pologne. Elle ktait 
alors formée de quatre Etats : la grande Po- 
logne, comprenant : la grande Pologne propre- 
ment dite, la Cujavie, la Maeovie, la Prusse 
occidentale; la petz'te Pologne, comprenant : la 
petite Pologne proprement dite, la Podlaquie, 
la Russie Rouge et 1'Ukraine; la Lithuanie, com- 
prenant : la Lithuanie proprement dite, la Rus- 
sie Blanche, la Russie Noire de Lithiianie, la 
Samogitie, et enfin, les pays feudataires, c'est- 
a-dire, le duchb de Courlande et les districts 
pomhraniens de Butow et de Lauenbourg, Befs 
entre les mains du roi de Prusse. La Russie, 
I'Autriche et la Priisse signbrent ensemble et 
avec la Pologne des traités qni restituaient a 
la Russie: la Livonie, Polotsk, Witeb'sk, hlcislaw 
ct Minsk; a la Prusse : une partie de la Posna- 
nie, la Pomkranie et la Warnie; a l'Autriche : 
la Gallicie et la Lodomirie, c'est-a-dire que la 
premiere reprenait les conqubtes des descen- 
dants de Rourik, laseconde, cellesdes clievaliers 
Teuloniqiies, la troisibme, les anciens Gefs de 
l'Empire. Toue les autres partages ne feront 
guere que copier celui-la, sauf celui de 1795. 
Les trois puissances reprenaient leur bien, 
disait-on, et bon nombre de personnes trou- 
verent cette explicalion satisfaisante. La con- 
quete avait o'onné, pris et rendu ces provinces 
a chacune des quatre puissances; mais la Po- 
logne les avait sauvbes des Tartares et leur 
avait fait connaitre une civilisation supkrieure. 

La Pologne, ou ce qui reslait de la Pologne, 
s'occupa enfin de dkraciner les vieux abus. 
Notre tonstitution de 1791 venait de se ter- 
miner, quand la leur parut. L'klection des rois 
leur avait kté funeste : ils votbrent I'liérkditk 
de la monarchie. 11s donnerent ii la Chambre 
des nonces le vote des lois et de I'impdt, la 
paix et la guerre; a la Cliambre des sknateurs, 
un veto suspensif pour une legislature seule- 
ment. 11s proclamerent le roi inviolable, les 
minisfres responsables, ouvrirent les rangs de 
la nohlesse aiix talents sortis du peuple, rkta- 
blirent les villes et les bourgeois dans les an- 
ciennes francliises, admirent le colon a con- 
tracter avec son maltre. Cette Constitution 
modkrbe était le plus g~and  coup qu'ils pus- 
sent porter a la Russie. Catlierine le sentit: 
elle dénonca l'invasion de la m philosophie spe- 
cnlative' D et suscita la confkdération de Tar- 
gowice, ou d'anciens rkpublicains du moyen 
age, qu'elle mystifia, rbclamkrent l'ancienne 
souverainetb de l'ordre equestre. Ces intrigues, 
auxquelles ni 1'Autriclie nl la Priisse ne sem- 
blent avoir participé directement , aboutirent 
au deuxibme partage de la Pologne, convenu 
en 1791 entre la Prusse, la Russie, I'Autriclie 
et l'Espagne. Ce partage, qui enlevait encore a 
la Pologne la moitié de la Lithuanie, la Posna- 
nie, Thoin et Dantzig, n'Ctait pas pliit6t fait, 

1. Bfanifeste de Catherine coutre les principes dbs 
rdvolutions. 2 fbvrier 1792. Meme Recueil. 
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que la France se  déclarait en rkpublique, que 
I'Europe se  coalisait contre elle, que Kosciuzsko 
jetait dans la m&lee I'6pt.e de la Pologne. Ce fut 
un dge hérorque: Kosciuzsko laissé pour mort 
sur le champ de bataille, les iusurgés exter- 
m i n é ~ ,  tout fut Bni, ou parut I'etre. Le troi- 
sieme partage de la Pologne fut prononck. Cette 
fois, il n'en resta rien. Les Polonais n'eurent 
plus de patrie que la France (1795). 

Alors ils entrerent dans nos armkes; ils for- 
merent ces legions polonaises qui eurent l'idée 
de prendre a revers l'Autriche et la Russie, de 
soulever toutes les nalions de I'orient de 1'Eu- 
rope contre leiirs gouvernements. Ce plan hardi 
fut brisé par les prelirniiiaires de LBoben, et  
Bonaparte kcrivit a Dombrowski : a Quant a la 
demande que vous me faites de pouvoir entrer 
au congres, vous sentez combien cela est di[- 
ficile. Les vceux des amis de la liberté sont pour 
les brares Polonais, mais il n'appartieut qu'au 
temps et  aux destinées de les rCtablir1.n En 
1801, le premier consul signait avec l'empe- 
reur de Russie un traité pour empecber qu'au- 
cun de leurs sujets entretint des intelligences 
avec les ennemis des deux Etats. 

L'espoir, la perskverance Btaient si forls chez 
les Polonais, qu'ils continuerent de clierclier la 
patrie dans les rangs de nos armées. Leur sang 
teint les bannieres de France. La puissance co- 
lossale de Napoléon entretenait leurs illusions. 
11s ne purent jamais compreudre que ce grand 
capitaine devait avoir bien plus de sympatliies 
pour I'empire unitaire et  silencieux, qui cou- 
vrait la moitié de l'Europe de sa formidable 
discipline, qiie pour l'aristocratie remuante qui 
réclamait le droit d'action volontaire, les vieilles 
franchises de l'Europe. Ce n'est pas que, de sa 
part, les promesses, vagues toutefois et  plei.*es 
de restrictions, aient manquC. Les Polonais les 
prenaient dans le sens le pliis hrge. Dom- 
browski citait ses paroles dans ses proclama- 
tions : (1 Je verrai, nous a-t-il dit, si vous 1116- 
ritez d'etre une nation. Je vais a Posen; c'est 
18 que mes premieres idBes se  formeront siir 
votre comptey. Les habitants de Posen s e  fé- 
licitaient ainsi : u Les assiirances donnees a 
I'ancienne Pologne que, conformément a la 
rolonté de notre libkrateiir, l'inrincible Napo- 
léon, les forces de la na!ion seront ieunies, et 
que S. Exc. M. le general Dombrowski a pleiu 
pouvoir de poser les fondements de notre puis- 
sance future, nous ont fait secouer nos chalnes 
et sortir du nCant politique ou nous Clions tom- 
bks3. n A Berlin, le 19 novembre 18M, Napo- 
lkon recut la dépiitalion polonaise et lui dit: 

Je recois avec le plus vif plaisir l'expression 
de vos vceux. Jamais la France n'a ieconnu les 
partages de la Pologne, et il ne fut jamais dans 
son intéret que ces partages eussent lieu. Ce 
sont vos discordes qui ont amen6 la chute de 
votre nation, jadis si célebre dans les annales 
de I'Europe. Qiie le passe vous serve de lecon 
pour I'avenir; que les magnats et  la riche no- 
blesse se  mettent a votre tete, et que les gen- 

1. Voy. Bibl. de6 Archivar diplom., Poaoan~, p. 428. 
2. Zbid., p. 4-11. 
3. Zbid., p. 447. 

tilshommes, le clergé et les bourgeois s'unis- 
seut pour agir simultanément. Lorsque je verrai 
30 ou 40,000 Polonais armes, je proclamerai a 
Varsovie votre independance, et  lorsqu'elle 
viendra de moi, elle sera inébranlable. n i  

Mais ils avaient recouquis leur patrie : il fal- 
lait bien la leur rendre. 11 en rendit le moins 
possible par le traité de Tilsitt (1807), tout au 
plus I'ancien pays des Leques, le bassin de la 
Vistule, sous le titre de grand-duché de Var- 
sovie. Ce territoire fut pris presque en entier 
sur la Prusse, défaite a Friedland. Le grand-duc 
fut le roi de Saxe. On conserva la Constitution 
de 1792, pour les noms du moins. Cette crka- 
tion du grand-duche de Varsovie fut datBe de 
Tilsitt, 1807: la Prusse n'eut rien de la Po- 
logne, mais la Russie garda tout l'orient, I'Au- 
triche tout lemidi. Laguerre ayant recommencb 
avec I'Autnche, les Polonais reconquirent la Gal- 
licie; mais ils durent en céder une partie a la 
Russie, en 1809, par un traitk qu'approuva la 
France. En 181 2, I'Empereur était a Berlin. Des 
l'annonce de la guerre de Russie, la Pologne 
se  confédérait. Napolkon recut la députation. 
11 porfait toujours beaucoup d'interet a la Po- 
logne, disait-il; mais, apres tout, leur sort dé- 
pendait d'eux : qu'ils se confédérassent , qu'ils 
se  coustituassent, etc. 11s tomberent avecnous 
d'une chute commune; en 1813, dkbris de la 
France, debris de la Pologne regagnaient le  
Rhin. Alors Napolkon reprocha aux Polonais de 
ne lui avoir pas fourni assez d'hommes, de 
n'avoir pas couvert sa retraite. Ce qui lui valut 
cette reponse de Potocki : s Sire, c'est Votre 
Majesté elle-meme qui a toujours retenu l'en- 
thousiasme de la nation polonaise; quand nous 
voiis avons tout donne, vous exigiez toujours 
davantage. Et qu'a répondu Votre Majestk aux 
cl8putés de la dikte confedérke et a ceux de la 
Litliiianie? Des paroles vagues et decouragean- 
tes qui ont anéanti partout I'enthousiasme, et  
abattu les courages les plus éprouvks. n (Meme 
Recueil.) 

En vain M. de Talleyrand démontra-t-il 
M. de Metternich la neceseitk de reconstituer 
la Pologne independante daiis ses limites de 
1772 (lettre du 19 décembre 1814) : u De toutes 
les questions qui doivent etre traitees au Con- 
gres, leroi aurait considéré comaie la premihre, 
la plus grande, la plus kminemment euro- 
péenne, comme Iiors de comparaison avec 
toute autre, celle de Pologne, s'il lui eht BtB 
possible d'espérer autant qu'il le dksirait, qu'un 
peuple si  digne de l'intéret de tous les autres, 
par son anciennelé, sa valeur, les services qu'il 
rendit aiitrefois a l'Europe, et par son infor- 
tune, p í~ t  etre rendu a son antique et  complete 
independance. 1) ' 

Les traitks de 1815 (voy. ce mot) influerent 
profondément sur le sort de la Pologne. La 
Prusse reprit la Posnanie, YAutriche garda la 
Gallicie, la Russie prit tout le reste. Les pro- 
vinces anterieurement annexées i I'empire 
continu&rent de s'appeler Russie; le grand- 

1. Archives diphaliquer, p. 449. 
3. B i d . ,  p. 638. 



566 POLOGNE. 

duchk de Varsoyie devirlt le royaiune de Po- que la propribté d'autrui est reputé violatenr de I r  

logne et fut gouverné par I'empereur de Russie sli~,",".p"N~~,"'~eo~~v$~ement le droit 
d'aprks les principes de I ' ~n i0n  personnelle. d'eriger dtun particulier le sacrifce de sa propriét6 
Ce royaume recut une Constitution, Le 15/27 no- pour cause d'utilite publique, moyenuant une justa 

vembre 1815, en de laquelle le sénat et e t  prBalable indemnitd. La  loi determinera les cas 
et les formes de I'application de ce principe. 

la Chambre des nonces de la iioblesse et des ART. 2s. Tonte8 les affaires publiques administra- 
depiltés des communes particip&en( a la loi. tives, judieiaires et militaires, seront sans exception 

C'était le genre de gouvernement qui com- t r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s p ~ ~ i " , ~ ~ c I v I I ~  et militaires 
menqait a dominer. 11 eSt remarquer que les ue peuvent &re exerces que par des Polonais. Les 
Chamhres avaient une certaine initiative, et que places de prbsidents des tribunaux de premiere in- 

le était Ptabli sur des bases beaucoup stance, de prdsidents des commisaions palatinales, 
des tribunaux d'appel; les places de membres des 

plus larges que dans nos Chartes. Les Polonais conseiis de paiatinat, les fonctions de nonces et d6- 
durent seuls occuper les fonctions publiques. puths a la dicte, et celles de sbnatenrs, ne ponr- 

voici d.aillel,rs les articles 1, L 29, qui sufi- ront &re donnbes qn'8 des proprietaires fonciers. 

ront poiir faire connaftre l'esprit de cette Con- 0, ,,ea, en outre, la republique de Cra- 
stitution.' covie, comnos6e de laville et  de sa banlieue. 

~ B T .  11. L a  religion catholique romaine, profesebe 
par la  plus grande partie des habitants du royaume 
de Pologne, sera l'objet des soins particuliers du 
gouvernement , sans qu'elle puisne par la dbroger en 
rien B l a  liberte des autres cultes, qui tous, sanr ex- 
ception, pourront s'exercer librement e t  publique- 
ment, et jouiront de l a  protection du gouvernement. 
L a  diffbrence des cultes chrbtiens n'en Blablit au- 
eune daur la jouiasanee des droits civilset politiques. 

APT, 12. Les ministres de tous les cultes sont soiis 
l a  protectiou e t  la  surveillance des lois e t  du gou- 
vernement. . . - - - - - 

ART. 13. Le8 fonds que le elergb catholique romain 
e t  le  elerg.8 do rit areo-uni uossedent actuellement, et 
cenx q u e  nous léur accoFderons par un décret spé- 
cisl , seront ddclar6s propribtb inalienable e t  com- 
mune 6 toute la hibrarchie eccl8siastiqi1e, des que 
le  gouveruement aura  Brb e t  affectb auxdits clerges 
les domaines nationaux qui formeront leur dotation. 

ART. 14. 11 siégera dans le  sbnat dii royaume de 
Pologne autant dlév&ques du rit  catholique romain 
que la  loi fixera de palatiuats. 11 y sibgera de plus 
u n  &&que du rit  grec-uni. 

ART. 15. Le  elergé de la Confession bvangélique 
d'dngsbourg et de la  Confession bvangélique rbfor- 
mbe jouira du secours annuel que nous leur accor- 
derons. 

ART. 16. L a  liberté de la  presse est garantie. L a  
loi rbglerales moyens d'en rkprimer les abus. 

ART. 17 La  Ioi protkge bgalement tous les citoyens, 
san8 aucune distinction deleur  classe ni  de leur con- 
dition. 

ART. 18. L'ancienne loi fondamentale : Neminem 
captivaripemitlimus, nisijure oictum, sera applicable 
aux habitants de toutes les classes dan6 les termes 
suivauts. 

ART. 19. Personue ne pourra @tre arretb que selon 
los formes et dan8 les caa determines par la loi. 

AaT. 20. On devra notitier iucessamment et par 
Bcrit P la personne arr&tbe les causes de son arresta- 
tion. 

ART. 21. Tout individu arretb sera prbsenth s u  plus 
tard dans les trois jours au tribunal compétent pour 
y &re examine ou jugb dan8 les formes. Si aprbs Les 
premieres enqu&tes il est reconnu non couyable, i l  
sera mis sur-le-champ en liberte. 

ART. 22. Dan8 les cas dbterminbs par la  loi,  ou de- 
vra  mettre en liberte provisoire celui qui fournira 
cantion. 

ART. 23. Nul ne peut &tre puni qu'en verto des lois 
existantes e t  d'une sentence rendue par l e  magistrat 
competent. 

ART. 24. Tont Polouais est libre de transporter sa 
persoune e t  sa  propribtb, en suivant les formes de- 
terminees par la  loi. 

AET. 25. Tout condamnb subira i a  peine dans l e  
royaume, personne ne pourra en &re deportb, ex- 
capte dans les cas de banuissement prbvus par la loi. 

ABT. 26. Toute propribtd , quelle que soit sa desi- 
guation ou aa nature, qu'elle se trouve sur la  super- 
6cie ou daus le  sein de la terre,  e t  A quelque in- 
dividn qu'elle appartienne, est d6clarbe sacrbe et 
inviolable. Aucune autorité n'y peut porter atteinte 
sous quelque pretexte que ce soit. Quicouque atta- 

La direction des affaires y fut exercbe par un 
Sénat , le pouvoir législatif par iine. assemblée 
des représentants. (Constitution du 3 mai 1815.) 
RIais le premier acte des trois puissances co- 
partageantes fut de signilier au Sénat que tout 
s e  ferait dans la république par leur volonté. 
(Voy. Protectorat.) Bien qiie les Polonais, pro- 
tégés par le # clilettautisme liberal » de I'em- 
pereur Alexandre , aient joui sous son rkgne 
d'iinc liberte relative, la Cbarte de 1815 ne 
fut pas une vérité, et lorsque la révolution 
de 1830 eut éciaté, la Pologne, qui n'avait rien 
a cspérer de I'empereur Nicolas, crut le mo- 
ment venu pour reconqu6rir sa liberté, et pro- 
clama la déchéance du roi. L'insurrection polo- 
naise Ut d'inutiles appels aI'Europe,desprodiges 
de courage, s e  couvrit de gloire, et fut anéantie 
par la bataille d'ostrolenka et la prise de Var- 
sovie. La répression fut violente, et les docu- 
nients que uous consultons' coutiennent, sous 
forme d'ukases, et de rapports des lieutenants 
d'occupatioii, la serie des mesiires piises pour 
dénationaliser les Polonais. L'abolition des for- 
mes judiciaires en Lithuanie et en Ruthénie, 
l'ordre d'exécuter tous lescitoyens deces pays 
qiii cherclieraient a redevenir Polonais, la sup- 
pression des églises catholiques, lesconversions 
forckes. I'éducation des enfants dans la religion 
russe (en Pologrie cornme en Litliuanie), la sub- 
stitiition de la langue russe au polonais dans les 
actes publics et les écoles, la transportation a 
Saint-Pétersbourg dela hibliothkquede Varsovie, 
I'enr6lemcnt forcé des Polonais dans I'armee 
russe, leur deportation au Caucase, la conílsca- 
tion de leurs biens, l'inquisition des fonction- 
naires dans les familles, la transportation et  
l'erirblement forcé des enfants, telles furent 
les mesures qu'on adopta. Ceux qui purent 
quitter leur pati'ie la quittkrent. 

Les uns demanderent asile aux nafions de 
I'Europe occidentale et donnkrent le spectacle 
de grauds talenls dans tous les genres, qu'on 
ne soupqonnait pas. La Pologne n'avait vecu 
jusque-la que de poliiique. Les autres se réfu- 
gikrent a Cracovie, sur la fui des constitutions. 
La commission austro-prusso-russe qui, depuis 
1815, tenait la ville, exigea du Sénat leur ex- 
pulsion (ellc avait la lettre des traités poiir elle), 

1. Bibliothdqae des archiven diplomatique8, vol. de 
POLOONE. l .  Voy. Archives diplomaliques, p. 707 et suivautes. 



POLO 

et, comme le Senat refusait d'obéir, s'en char- 
&ea elle-meme. L'accumulation des ressenti- 
inents éclata, quelques années apres (1846), 
en révolutioii. Les associations de toute la Po- 
logne remirent I'autorité a une dictature de 
cinq personnes qui proclamkrent a Cracovie , 
le 22 fkvrier, le gouvemement national de la 
république polonaise. Le mouvemeut s'étendit 
gartout : il fut partout écrasb dans le sang; 
c'est alors qu'eut lieu la jacquerie de la Gallicie. 
La république de Cracovie fut supprimke, et 
I'Autricbe, la Prusse et la Russie signkrent, le 
6 novembre, un traitk qui incorpora Cracovie a 
1'Autriche. LaFraiice et l'Angleterre protesterent 
pour la forme. 

En 1848, quand la France eut donné le si- 
gnal des révoliitions, l'Autriche , la Prusse . 
I'ltalie et la P logne suivirent son exemple, on 
sait avec que?résultat. 

Une ére de réparation sembla s'annoncer i 
I'avénement d'blexandre 11. 11 venait d'appeler 
30 millions de serfs a la liberte. La liberté ci- 
vile en Riissie présageait la liberté politique en 
Pologne. Les esprits moderes penserent qu'il 
valait mieux proflter de ces dispositions libe- 
rales que de jeter leur pays dans les hasards 
tle la gnerre. L'événement sembla d'abord leur 
donner raison. 1Jn conseil d'~tat,  ou Cadminis- 
tration, des conseils de districts, de munici- 
palites leur fureiit accordés; on leur permit de 
parler lenr langue dans les actes oíüciels, d'é- 
crire librement, de praliquer librement le droit 
de pétition. 11 est constant que la sociéte na- 
tionale agronomique porta ses travaux au dela 
de son objet; elle fut dissoute ainsi que les 
délégations urhaines. Les Polonais avaient-ils 
voulu aller trop vite ou trop loin? Quoi qu'il 
en soit, la Pologne fut mise en Ctat de siége 
en octobre 1861. Le deuil public et perpétuel, 
lechaut dansleséglises, les émeutes sans armes, 
dissoutes par la force, les arrestations et les 
cxécutions arbitraires furent les préliides de 
I'iusurrection actuelle ( 1  8G3-18Fi); la couscrip- 
tion forcee en fut I'occasion. Quant au succés 
de cette nouvelle tentative, noiis n'osons pas 
l'espérer, la justice n'étaiit pas toujouri la ga- 
rautie du triomphe. J. DE B. 

11. Consi&rations qe'né~.ales.- Laquestion de 
la Pologne est a la fois facile a bnoncer et di& 
Ucile a resoudre. 11 s'agit d'une nation a la- 
yuelle on a enlevé son territoire et son indé- 
pendance, qui a combattu avec héroxsme et 
persévéraiice pour recouvrer ces bieus inap- 
préciables, qui a été vairicue et qui a subi le 
martyre plutbt qiie de renier ses droits. Voila 
I'éuonce de la questioii,quelle en sera la solu- 
tion? La Russie. I'Autricbe, la Prusse ne ren- 
dront @as les provinces qu'elles ont prises; 
eelanous paralt certairi. Qu'on demaude a n'im- 
porte que1 pays, la France comprise, de ceder 
une parcelle de territoire sans « juste et préa- 
lable indemnite, JJ et la reponse sera la meme. 
Une guerre pourrait seule avoir pour effet le 
rktablissement de la Pologne; mais si des cir- 
constances particulieres ne venaient pas en 
aide aux libérateurs, le succes scrait par trop 

douteux pour qu'on courlit volontiers les ris- 
ques d'une agression. i 

Sans doute, il y a un intéret sinon europken, 
du moins franqais et allemand, a reconstituer 
une Pologne sur les bords de la Vistule. Mais 
comme cette Pologne aurait pour destination 
d'etre une barriere contre la Russie, eelle-ci 
dépenserait son dernier homme et son dernier 
rouble plutdt que d'en permettre I'établisse- 
ment, et dans cette occurrence, le goiiverne- 
ment tmuverait la nation russe prete a tout 
sacrifice. L'intkrBt de la Prusse et de I'Autriclie 
est sujet a discussion : ces deux puissances 
penseront que les morceaux de la Pologne 
qu'elles se sont annexés leur, sont pliis utiles 
comme provinces de leurs Etats que comme 
alliés. 

En presence de ces diflicultés, nous ne ris- 
querous aucuue prophktie. Cependant, ce n'est 
pas avoir la prétention de prédire i'avenir que 
de penser qu'il ne sufüra pas des efforts d'une 
poignée de braves pour vaincre les bataillons 
nombreux et disciplines de la Russie. L'enthou- 
siasme ne supplbe pas au nombre, et ni la 
Pologne, ni  la civilisation, n'ont rien a gagner 
i une levée de boucliers dont le résultat doit 
ressembler a un suicide. Le sacrifice doit avoir 
un but raisoniiable, c'est-a- dire accessible. 
Dirons-nous que les I'olonais doivent se résigner 
a leur sort? II est dur de precher la résigna- 
tion. Un conseil de cette iiature est touiours 
mal requ et les liommes exaltés confoident 
ti-OD facilement la résirrnation avec le déses~oir. 
ñoÜs nous bornons-donc i conseiller 'uiie 
transaetion et nous croyons qu'il ne serait pas 
impossible d'en trouver les bases. 

Kous ne pouvons pas quitter ce sujet, sans 
tirer, de i'histoire de la Pologne, i'enseigiie- 
ment politique qii'elle renferme. Et d'abord, lc 
systeme électif, appliqué ti la royauté , a porté 
de si tristes fruits sur les bords de la Yistule, 
qu'il est condamné pour toujours. On sait, d'ail- 
leurs , que l'hllemagne elle-meme n'a pas trop 
eu a se  louer de son rEmpire électifn , bien 
qii'il ait été, pendant des siecles, electif pour 
la forme seulement. Les répiibliques eontinue- 
ront arenouveler yériodiquement, et i d e  courts 
intervalles, lenr supreme magistrat , mais les 
inonarcliies conserveront l'hérédité. 11 est vrai 
qiie la Pologne se qualiEait de Rdpublique. 

Puis, le liberum veto, l'unaiiimité exigéepour 
le clioix d'un mi et dans d'aiitres cas, rendaient 
impossible toute décision régulikre. Cette exi- 
gente ne pouvait en aucune facon se justiíler. 
Acluellement lea puissances souveraines main- 
tiennent seules une pareille prétention , qui 
peut &re ,soutenue dans une certaine mesure 
pour des Etats se réunissaot librement en une 
conférence, mais qui a deja des inconvénients 
dans une eonfedération; il faut que, dans le 
plus graod nombre des cas, la majorité emporte 
la décision. Un petit nombre de personnes rem- 
pues de bonne volonté pour s'entendre, par- 
viennent, il est vrai, par une série de trans- 
actions, A se mettre d'accord. Les États e n  
conférence sont rarement nombreux , tandis 
qiie la Pologne conipfait 40,000 nobles. 
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On comprend qu'avec cette multitude de pe- 
iits soiiverains, les malveillants disent tyrans, 
I'anarchie ait dO. s'introduire dans le pays et 
exciter les convoitises de ses voisins. Nous n'a- 
vons aucune intention d'atténuer ce que l'acte 
du partage a d'odieux, en disant que les Polo- 
nais l'ont provoqué par I'organisation inintelli- 
gente de leur gouvernement. Le voleur ne sera 
pas déclaré innocent, parce que le propriétaire 
a négligé de fermer sa porte; le propriétaire 
n'en a pas moins quelques reproches a se faire. 
Du reste, il est juste de dire que, si  la Pologne 
avait été libre dans son propre pays, elle aurait 
amélioré sa constitution; on l'a vu en 1791. 
L'histoire ajoutera que les Polonais out été 
trop durement punis et qu'ils out racbeté leurs 
fautes. 

Nais si ces fautes out eu pour les victimes 
des conséquences aussi terribles, il paralt evi- 
dent que les Etats qui out pris part a la spolia- 
tion doivent ressentir a leur tour les suites de 
leur acte injuste. La Russie, i'Autricbe et la 
Prnsse auront encore longtemps une plaie 
béante, qui genera la liberté de leurs mouve- 
ments. Nous ne savons lequel de ces trois pays 
s'assimilera plus tbt ses sujets d'origine po- 
lonaise, mais tant qu'ils n'p seront pas par- 
venus, ils ne posséderont pas la plénitude de 
leur force. Toute faute s'expie. 

Cet axiome ne justiíie pas l'intervention ac- 
tuelle des autres puissances, de celles qui, n'é- 
tant pas voisines de la Pologne, n'ont pas pu 
prendre leur part du giteau. Lorsqu'on etudie 
l'histoire, on est convaincu que, s'il n'y a eu 
alors que trois copartageants, c'est simplement 
parce qu'il n'y avait pas de place pour les au- 
tres: le niveau de la morale et de la justice 
était le mbme pour tous. Mais au moment du 
partage, la France et I'.kngleterre et toiis les 
autres pays auraieut eu le droi t  strict d'inter- 
venir, car a ce moment-la ils pouvaient se 
croire menacés; ils avaient le meme droit qu'en 
1855 lorsqu'ils vinrent au secours de la Tur- 
quie. Actuellement le DROIT d'intervention en 
Pologne est périmé, et si jamais une armée se  
met en marche pour venir en aide a la Pologne 
insurgée , ce mouvement aura été commande 
par un interet matériel ou par un sentiment 
surexcité. NAURICE BLOCK. 

POLYARCHIE. Gouvernement de plusieurs. 
Dans ce sens tres-général, polyarcliie est syno- 
nymederépublique, et comprend toutes lescom- 
binaisons par lesquelles la puissance publique 
se resserre ou s'étend d'un tres-petit nombre au 
plus grand. (Voy. Aristocratie , DBmocratie, 
Oligarchie, RBpublique , etc.) 11 vaut mieux 
rkserver ce nom pour le gouvernement de plu- 
sieurs ou d'un grand nombre (le mot grec a les 
deux sens) , ne preuant de mandat que d'eux- 
memes et dominant les autres par la force ou 
la persuasion. Ce gourernement a existé. 
Grimm, sans doute inspiré par Diderot , remar- 
que que la république d'Atb8nes xi'était pas 
une démocratie, puisqu'elle etait fondee sur des 
priviléges, mais une polycratie. Quand la poly- 
cratie est entre les mains, non pas d'un grand 

nombre d'égaux, ce qui fait autant de despotes, 
mais de plusieurs institutions appelées a se 
faire Cquilibre, comme A Athenes, que les ci- 
toyens sont éclair6s, qu'il regne daus lesmaeurs 
un esprit de douceur propre i se repandre 
dans les lois. ce n'est pas (parmi les gouverne- 
ments deprivilkge) un gouvernement plus mau- 
vais qu'un autre. On dit que la polyarchie est 
ennemie des supériorités intellectuelles. 11 fau- 
drait le prouver par un exemple plus concluant 
que celui de Socrate , et bien s'assuref que les 
autres goiivernements n'ont rien B se reprocher 
contre la philosopliie. Les diverses démocraties 
que cite Aristole étaient des polyarcbies plus 
ou moins larges; on peut, en voir , au livre VI1 
de la Politique, l'ingénieuse énumération. 

J. DE B. 

PONDBRATION DES P O U V O ~ ~ S .  Cette ex- 
pression dela langue politique moderne ne peut 
trouver place que dans les gouvernements mix- 
tes et meme, a vrai dire, que dans les gouver- 
nements libres. Elle s'applique B l'équilibre 
qui, pour la bonne directioii des affaires publi- 
ques et pour la liberté des citoyens, doit exis- 
ter entre les différents pouvoirs, par la Uxation 
constitiitionnelle de leurs droits et par la limi- 
tation de leurs attributions. 

La separation des pouvoirs se rencontre , i 
des degrés divers. dans tous les gouvernements 
qui ne reposcnt pas sur le principe aiitocrati- 
que. Car si des lois d'exception p8sent sur des 
catégories de citoyeris et les exposent a des 
peines qui ne soient pas prononcées par des 
magistrats, si la presse, au lieu d'etre placée 
sous le régime des lois, peut btre atteinte par 
des décisions administratives, si la représe~i- 
tation nationale ne jouit pas de la plknitude de 
son independance, il y a confusion de tous les 
pouvoirs et le pays est prive des garanties les 
plus essentielles a s a  liberté, 

11 faut donc voir, dans la séparation des pou- 
voirs, la premiere condition de la liberté et, 
dans la pondkat ion  des pouvoirs , le seul 
moyen de préserver la liberte de se perdre dans 
la licence et dans l'anarchie ou d'etre détruite 
par le despotisme. 

11 y a dans chaque ~ t a t  trois sortes de pou- 
voirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif 
et le pouvoir judiciaire. Les deux premiers, qui 
sont les pouvoirs politiques. sont ceus dont les 
attributions sont le plus dificiles a séparer, 
dont les rapports sont le plus délicats et dont 
l'action, tantbt indépendante, tantbt soumise 
ij la necessité d'un accord, est diversement re- 
glke et tempérée suivant que la constitution 
étend ou resserre les droits du pouvoir exkcu- 
tif, suivant que, dans la formation du pouvoir 
Iépislatif . domine soit l'élement aristocratiriue . 
sGt l'element démocratique, ou suivant quíune 
juste balance s'ktablit entre les deus éléments. 
Le pouvoir jridiciaire, charg6 d'appliquer les 
lois, de juger les différends des particuliers et 
de punir les délits et les crimes contre les per- 
sonnes ou contre i'Etat, doit Btre rendu com- 
plétement indépendant du pouvoir législatif, ce- 
qu'il est aisé de faire, et aussi indépendant 



que possible du pouvoir exkcutif, rbsiiltat pliis 
diíñcile a atteindre. Toutefois le principe m@me 
de la separation nbcessaire entre la puissance 
de juger, celle de faire les lois et celle d'admi- 
nistrer est généralement accepte, generale- 
ment respecte partout ou ne regne pas i'arbi- 
traire : la ou ce principe serait mkconnu, toute 
idee, toute possibilité de pondération entre des 
pouvoirs confondus , ou nominalement separes 
par des ligues de démarcation lictives , serait 
virtuellement Bcartée. Nous n'avons donc a 
nous occuper ici que des conditions nécessai- 
res pour maintenir i'équilibre entre le pouvoir 
lbgislatif et le pouvoir exkcutif. Ces conditions 
ne peuvent btre identiques dans une monarchie 
et dans une répuhlique, et le rkgime reprbsen- 
tatif admet bgalement ces deux formes. hlon- 
tesqnieu veut que l'hngleterre ait tire de la 
Gemnanie de Tacite I'idke des institutions aua- 
quelles elle doit sa stabilitk , sa richesse et sa 
grandenrl. Queiies qu'aient Ctb les origines et 
les transformations successives du gouverne- 
ment mixte, al'hngleterreappartient I'lionneur, 
qu'on ne peut lui disputer, d'avoir la premiere 
assis sur ses vraies bases le gouvernement re- 
présentatif; tous les pays dil monde qui ont 
vouludevenir et rester Jibresl'ont plusou moins 
imitée. Mais cliaque pays a pu et dii conserver 
ou introduire, dans sa propre constitution, les 
chaogements que lui conseillaient ou lui impo- 
saient ses mceurs et son génie. 

C'est ainsi que les ~tats-unis se sont consti- 
tuks en république et que la France moderne 
n'a pu et ne pourra jamais, sans pkril, déserter 
les grands principes de 1789. 

Examiner, comparer et surtout jnger les di- 
verses formes du gouvernement representatif 
ne serait point de notre sujet. Nous n'entre- 
prendrons pas d'exposer et de discuter les 
moyens d'kquilibre qui conviennent le mieux 
pour assurer la pondération des pouvoirs sous 
chacune de ces formes. Nous supposerons donc 
le gouvernement representatif existant sous la 
forme et avec les conditions le plus genérale- 
ment admises, c'est-a-dire un pouvoir executif 
entre les mains d'un souverain hkrkditaire et 
deux Chambres (que1 que soit leur mode d'k- 
lection ou de nomination) partageant avec le 
chef de 1'Etat le pouvoir lbgislatif. La paix, la 
guerre, les traités, les rapports internationaux 
sont Ics attributs du souverain; la justice se 
reud en son nom, et il en fait exécuter les de- 
cisions ; il nomme aux emplois civils et mili- 
taires; mais il gouverne par la dklkgation de 
ses pouvoirs a des miiiistres responsables; il 
ne peut disposer, par des traitks, ni d'aucune 
partie dn territoire ni de la forlune publique, 
et il ne peut faire la giierre sans avoir obtenu 
des reprbsentants du pays les subsides nkces- 
saires. Si la politique suivie par le pouvoir 
exkcutif cesse d'avoir I'appni des Chambres, si 
les representants du pays tbmoignent leur de- 
flance et refusent leur concours, le souverain 
fait appel au Corps electoral par la dissolution 
de la Cliambre klective, ou change ses minis- 

1. Esprit de8 Zote, liv. XI, chap. vr. 
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tres, qui peuvent etre mis en accusation dans 
des cas et snivant des formes rt5glPes par la 
loi ; lui-meme demeure irresponsable eI invio- 
lable. Les adversaires du gouvernement reprb- 
sentatif le combattentsurtou tpar des arguments 
de fait, tires des révoliitions sous lesquelles se  
sont Bcroules des tr6nes vainement protkgés 
par une responsabilité collat8rale, responsa- 
bilitb qui n'a pas meme btB invoquke, et par 
une inviolabilité qiii n'a pas &té respectke. La 
responsabilite ministixielle n'ayant pas pre- 
serve la royaute, on cherche a en conclure, 
non-seulement que c'est l i  une ílction iniitile, 
mais encore que c'est iin pkril, le souverain 
étant trop dependant des Chambres lorsque 
celles-ci peuveht, pour ainsi dire, lui dicter 
le choix de ses conseillers. 

On a fait plus encore que supprimer la res- 
ponsabilite ministérielle ; on a imaginC la res- 
ponsnbilitk personnelle du souverain devant 
la nation. Or, s'il est ais6 de se rendre comple 
de ce que peut etre la responsabilite du chef 
électif d'une rkpublique, la question se com- 
plique siugulierement lorsqu'il s'agit du sou- 
verain heréditaired'unÉtat monarchique. Quand, 
comnlent , au nom de qui et par qui cette res- 
ponsabilité pourrait-elle Ctre invoqueel Quels 
seraient les juges et ou serait la sanctionl 
11 y a l i  quelque chose qui n'offre a I'esprit 
aucune idee precise, quelque chose qui n'a 
point été expliqii8 et qui ne le sera probable- 
ment jamais. Une semblable clause, quelque 
signification qu'on veuille y attacher comne 
declaration de principes, est donc destinée, 
la ou elle existe, i demeurer, en fait, une 
lettre morte. 11 est fort heureux qu'il en soit . 
ainsi, car peut-on se figurer ce que serait la si- 
tuation d'un pays ou lesouverain pourrait &re, 
nous ne dirons pas mis en acciisation, mais pu- 
bliquement disciité dans sa personne et dans 
ses actes? Ne craignons doncpas d'affirmer que, 
le souverain ne ponvant pas Ctre responsable, 
il s'ensuit, lorsque le cabinet ne I'est pas, 
que la responsabilite n'existe nulle part. 

La uremiere condition de la ooodbration des 
pouv&s, dans le gouvernem&t representatif, 
étant de olacer le soiiverain au-dessus de toute 
atleinte, 'en debors de toute discussiou, le plus 
sbr moyen d'y parvenir a paru d'assujettir 
toute intervention, de sa part, dans les actes 
de gouvernement, au contre-seing d'un mi- 
nistre qui le couvre desaresponsabilitk. - Tout 
acte qui dkpasse les attributions d'un dbparte- 
ment ministériel doit etre discute et approuvk 
en conseil des ministres, de manikre a enga- 
ger, dans une étroite solidarite. le cabinet tout 
entier. Telle est la base mCme du gouverne- 
merit représentatif et, la forme de cegouverne- 
ment etant acceotée. le ~rincioe de la resnonsa- 
biliteministérieilen'a jakais eiemis en question. 
La ou cette resoonsabilite n'existe Das. la forme 
dii gouvernemint, quelque nom qu;on lui donne 
et quelque jngement qu'on en porte, n'est pas 
la forme representative dans sa vkritk et dans 
sa liberté. 11 n'en est pas de mCme des préro- 
gatives parlementaires que, suivant les temps, 
suivant les pays el les mcieurs, le lbgislateur a, 



DES POUVOLRS. 

plus ou moins éfeiidues ou resserrbes. Nous ne  
parlerons de ces prérogatives qu'en touchant 
aux points principaux : le vote de l'impbt et  
la specialité des dkpenses, la discussion des 
lois et le droit d'amendement, le  droit d'initiative 
e t  le droit d'interpellation. Mais nous ne  nous 
arreterons, surchacun de cespoints, qu'a ce qiii 
est essentiel pour l'equilibre des pouvoirs. 

Le vote de l'impdt, attribub aux assemblées 
délibbrantes sans le droit de régler et de con- 
trdler la dépense, n'est qii'nne garantie illu- 
soire. La seiile sanction efficace de ce double 
droit est dans la facultk, pour Ics représentants 
de la nation, de modiíler les propositions du 
budget et  dans l'obligation, pour le pouvoir 
exécutif, d'observer la spécialifé des dépenses 
votées et  de ne jamais engager une dépense 
nouvelle sans qu'il y ail ouverture de crédits 
par le pouvoir legislatif. Un homme d'État il- 
lustre a dit, en parlant du droit d'introduire 
des amendements dans les lois ct des retran- 
chements dans les budgets: 11 La discussion des 
lois sans la faculté de les modifier n'est qu'une 
agitation sterile. Placer les Chambres entre le  
rejet et  i'adoption pure et  simple, c'est les ré- 
duire aux resolutions exfr&ines ct dktruire I'es- 
prit de transaction qui doit etre le véritable es- 
prit des pays libres'. » Le droit d'amendeuieiit , 
balance la reserve, entre les mains du 
chef de I'État, du droit d'initiative et de la 
sanction des lois, ne  peut &tre refusé aux re- 
presentants du pays (ou soumis au contr6le 
&un corps composé, comme un conseil d'Etat, 
de fonctionnaires nommés et  révocables par 
le pouvoir exécutif dont ce corps n'est qu'iine 
délégation) sans que le rble des assemblées 
soit singulikrement amoindri. Des Charnbres 
privées du droit d'amendement sont réduites 
ou a entraver la marche du gouvernement par 
leur résistancc, ou i la suivre dans iine com- 
plete docilité; ce ne sont plus, a proprement 
parler, des corps déliberants, ce sont des 
cornmissions consultatives. 

11 ne faut pas confondre, malgré certaius 
rapports qui peuvent existcr entre les deiis 
clioses, le droit d'amendement avec le droit 
d'initiative et diriger contre le premier des 
objections qui ne s'adressent, en réalité, qu'au 
second. L'initiativc peut, sans inconvenient, 
etre reservée en toutes choses, mkme en ma- 
tikre de lkgislation, au pouvoir exécutif a qui 
appartient I'action. 9 

Lorsqu'uue majorite souhaitera sbrieuse- 
ment et demandera résolhment des cliange- 
ments dans la legislation, le pouvoir qui dis- 
posera de l'iuitintive ne voiidra ni ne poiirra 
résister longfemps. Un ministBre responsable 
ne conserverait pas le concours d'une chambre 
;i laquelle il refuserait la présentation d'unc 
loi fermement voulue par les représentants du 
pays. Le souvenir des embarras créés, dans 

1. Hiuloire du Conrulat et de Z'Empire, t. XVIII, 
p. 177. 

2. Nous pr&fbrons cepeudant que les Chambres 
partagent avec le  ponvoir exbcutif le droit d'initia- 
tive,  mais nolis pensous que le d6puté ne devrait en 
fnire qu'un tr8s-rare nsage. (Voy. Initiativeparlemen- 
taire et Loi.) M. B. 

les assemblées l&islatives, par i'exercice du 
droit d'initiative est encore prbsent a toutes 
les memoires. Quand ce droit existe, il est im- 
possible de ne pas faire dans le rkglement ou, 
tout au moins, de ne pas accorder, dans la pra- 
tiqiie, une assez large part a la minor?h. 11 en 
resulte que les assemblees perdent un temps 
précieiir a examiner, dans des commissions, 
et  i discuter, dans des séances publiques, des 
propositions qui n'ont pas la moindre chance 
d'Btre adoptées, propositions dont le but peut 
&re, dont I'effet est souvent d'agiter inutile- 
ment les esprits. Mais autre cliose est la facultb 
de demander au gouvernement des infornia- 
tions ou de lui adresser des avertissements 
sur des évbnements, sur des faits passagers 
qui seront bientdt des faits accomplis. Les re- 
préseutants du pays ne doivent pas, en pareil 
cas, rencontrer, dans le rkglement des assem- 
blees, des obstacles insurmontables a ce que 
des questions soient posees, en temps utile, 
aux dépositaires du pouvoir exécutif. La majo- 
cité doit 4tre libre d'autoriser I'inferpellation, 
i laquelle, d'ailleurs, l'usage, d'accord avec la 
raisoii, permet aux ministres, sous leur res- 
poiisabilitk, de refuset ou d'ajourner une rk- 
pouse. Sur tous les points qui viennent d'etre 
sommaircment passés en revue, les préroga- 
tives des deux Cliambres sont égales dans tous 
les goiivernements ou les pouvoirs soiit bien 
ponderés; mnis il est de regle, a peii pres gé- 
nérale, qiie la priorité du vote des subsides et 
des lois de tinances appartienne a h Cliambre 
des députbs ou,au corps, que1 que soit son 
nom, qiii est le plus directement et le plus 
fréquemmeut renouvelé par l'élection. 

Le concoiirs di1 pouvoir executif et des deur 
CliamBres est indispensable pour faire une loi. 
Cl~acuue des Charntires peut rejeter les lois qui 
lui sont présentées, et le souverain peut re- 
fuser de sanctionner cellcs que les Chauibres 
ont amendtes. GrSce a ces précautions salu- 
taires, aucune des trois volontés qiii doivent 
s'accorder, pour changer une proposition en 
loi de l'Etat, n'est exposee a se  rencontrer 
seule en antagonisme avec une autre volonte. 
11 y a toujours deux avis daus le meme sens, 
et, d'ordinaire, le troisikrne Linit par s'y ranger. 

Lorsque, entre le soiiveraiii, representé par 
les ministres, et les Cliaiiibres représentant le 
pays, la Constitution a Btabli des rapports qui 
permettent uue action réciproque des uns sur 
les autres, qui unissent les uns et les autres 
dans une solida~.itP moralc el qui obligent le 
souverain, non pas a dCpendre du pouvoir 1é- 
gislatif, mais ti s'associer, dans I'exercice du 
pouvoir exécutif, des liommes auxquels les 
Chambres accordcnt Ieur conflauce el leiir 
concours, il devieiit inevitable que les tem- 
peraments nécessaires ne s'imposent pas a 
toiis. Des coucessions sont faites de part et 
d'autre; aucun des poiivoirs n'obtient proba- 
blemeiit, mais auciin ne  s e  voit enlever tout 
ce qu'il désire. Le souverain peut parfois etre 
gCné dans ses projets, entravé m&me dans le 
bien qu'il voudrait faire; mais, par une juste 
compensation, il est protégb contre plus d'une 



PONDÉRATION DES PO IUVOIRS. - POPULACE. 57 1 

erreur, contre plus d'un entratnement. Est-ce 
a dire qu'un pays soit ainsi mis pour toujours 
a I'abri des r6volutions? Ron, car toutes choses 
humaines ont une íln. Ce ne sont pas seule- 
ment les dynasties et les gouvernements qui 
passent, ce sout les sociétCs elles-memes qui 
périssent et les peuples qui disparaissent. La 
sagesse humaine ne peut rien rendre éternel 
et doit se borner a cherclier les meilleures con- 
ditions de stabilitb. L'bistoire iie nous montre 
aucun goiivernement qui soit tombé pour avoir 
cede a propos; mais plus d'un a &te renverse 
pour avoir trop longtemps resiste. Le grand 
avantage di1 gouvernement représentatif sin- 
cerement praliqué est de permettre a I'opinion 
piiblique de se manifester et de rendre les 
coucessions dii souverain faciles et nullement 
dommageables. C'est, en outre, le seul gou- 
vernement ou la skparation des pouvoirs puisse, 
de droit et de fait, rester complete, le seul ou, 
comme le prouve I'exemple de I'Augleteire, la 
pondératiou des pouvoirs maintenue, autant, 
einou plus encore, par les mceurs poliliques 
qiic par la lo¡ fondamentale. de I'Etat, adoucit, 
r6gularise, protege le jeu des institutions et 
cn assure ainsi la durée. Casrhrrr~ PBRIER. 

PONTIFICAT SOUVERAIN. Voy. Papaut6 
et Rome. 

POPULACE. Toute sociéte se divise natu- 
rellement en deux classes principales, I'une 
supérieure , I'autre inférieiire : la premiere 
composee des liommes qui ont recri une édu- 
cation soignke, iine instruction litteraire, qui 
esercent une profession libérale, qui recher- 
client les plaisirs délicats , et a qui lenr fortune 
on la uature de leurs travauñ laisse quelque 
loisir ; la seconde comprendles hommes adounes 
aux métiers manuels et ne jouissant que d'une 
ciil ture intellectuelle mediocre. Ces deiix classes 
iie peuvent pas &re hostiles, n'ayant pas de 
barrieres. Cette distinction est un phénomhe 
universel parce qu'elle derive des mceurs; elle 
ne blesse done en rien I'égalité civile ni poli- 
tique, et I'on voit fréqiiernment, dans notre so- 
cieté lranpise actuelie, des hommes nés dans 
la classe inferieure penetrer dans la Iiaute 
classe et en devenir les oracles par l'ascendant 
de leurs talents, de leur esprit ou de leur bon 
ton. Cette seconde classe, de beaucoup plus 
nombreuse que la premiere, recoit en general 
le nora de classe ouyriere ou de classe labo- 
rieuse; qiielquefois elle se nomme plus spécia- 
lcment le peuple, mais c'est la, a notre avis, 
un de ces vices de langage qui consistent a 
prendre la plus grosse part pour le tout; le 
peuple ne doit s'entendre que de la collection 
de tous les citoyens. (Voy. Nation, Peuple.) Les 
classes ouvrieres ne doivent jamais Ctre quali- 
[ices de populace. Ce terme est toujours inju- 
rieux. 11 designe cette portion de la population 
de mceurs abjectes que I'on trouve dans toutes 
les grandes villes. C'est cette classe qui vit au 
jour le jour, a qiii I'épargne et la prévoyance 
sont inconniies, toujours prete a passer de la 
fainéantisc a la mendicité, cnvieuse des riches 

parce qu'elle ignore que la richesse tire son 
origine du travail, flkau de son pays aux Bpo- 
ques d'agitations politiques, parce que tour 
tour elle se bat avec les conspirateiirs et se  
vend aux ambitieux. 11 n'y a donc rien de com- 
mun entre le peuple et la populace, entre les 
classes ouvrieres et laborieuses de la socikte 
et la populace. Celle-ci ne forme point une 
classe de la nation, elle en est le rebut. On la 
rencontre presque exclusivement dans les gran- 
des villes. Est-elle un produit artificiel des 
centres populeux ou un résiiltat naturel de 
I'état de socikté? Nous pensons que dans toute 
société humaine, de meme qu'un certain nom- 
bre d'individus entralnks par I'instinct du mal 
ou égarés par leurs passions se laisseut en- 
tralner au vol ou au meiirtre, de meme il s'en 
rencontre d'incapables de supporter la pauvretb 
avec dicrnité. oiii se  laissent tomber dans ces 
habitudes grÓs'sikres et ces sentiments vils qui 
caractérisent dans toutes les ca~itales de 1'Eu- 
rope la popiilace. Si donc ce n'est pas la un 
produit des grandes villes, il nous paralt néau- 
moins incontestable que celles-ci en favorisent 
singulieremeut la formation. La facilite de se 
dérober a cette surveillance affectueuse de la 
famille et des amis qui retient bien des gens 
daus le droit chemin, les mille petits mktiers 
n6s et vivant du luxe qui procurent quelque ' 
salaire sans trayail assidu et regulier, le voisi- 
nage de I'opulence qui fait toiijours rejaillir 
sur la foiile quelques jouissances a bon marché, 
voilides appits tres-propres a faire affluer dans 
les centres immenses les maiivais sujets et Ics 
filles seduites des petites villes et des campa- 
gnes. 11 ne noiis semble pas douteux que les 
grandes villes et surtout celles dont l'immen- 
sitb approcbe di1 monstrueux, comme Paris, 
Londres, Kew-Yorli , déseloppent uii grand 
nombre de vices qui sans elles ne sortiraient 
pcut-Etre pas de leur germe ou tout au moins. 
s'ils naissaieiit, auraient beaucoup plus de peiue 
a vivre. Le meme pli&norn&ne se  reproduit, 
d'apres les récits dcs derniers voyageurs, dans 
les enormes cités de I'estrEme Oiient, Pékin 
et Yeddo, égales en population a New-York, 
Londres ou Paris. 11 peut atteindre dans des 
villes moindres le ineme de@ d'intensité. par 
exemple u Naples renommée pendant longtemps 
par le nombre, l'ignorance et les préjugBs de 
sa populace (lazzaroni). La cliute de la rCpu- 
blique roninine montre de que1 poids la popu- 
lace peut peser dans I'histoire. Les eiiipereurs 
s'en servirent pour ktablir et maintenir leur pou- 
voir; tous les ambitieux y recruterent des accla- 
mateurs deleur usurpation.Pendantlarevolution 
frrnpise, les massacres du 2 septembre furent 
I'oeuvre, dit-on , de la populace de Paris. Quels 
remedes pourrions-nous donc apporter i cette 
maladie, en temps ordinaire inoffensive pour 
I'État, mais qui peut produire d'alfreux effets 
par son concours avec d'autres maiiñ? Nous ue 
pensons pas qu'il soit possible de I'extirper 
entierement, puisque nous la considérons 
comme une de ces maladies qui suivent par- 
tout I'humanité; mais en la combattant sans 
cesse on I'attcnuera. Les iiioyens a employer 
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sont tous ceux qui tendent a encourager l'es- 
prit de famille et d'keonomie, a augmenter l'in- 
struction et  l'attachement au pays natal. Ces 
moyens sont les seuls qui puissent diminuer le 
vice et la misere quien est la conskquence ha- 
bituelle. F. HÉLIE GIS. 

POPULARITÉ. La popolaritk devrait &re 
toujours la marque de l'estime publique. hono- 
rant les hommes qui la mkritent ; mais elle n'est 
trop souvent que la faveur du peuple, attri- 
buant des honneurs ou une influence kphk- 
meres a des personnages qui sont loin de justi- 
fler la prkdilection ou l'engouement dont ils 
sont l'objet. Les anciens I'ont bien caractkrisbe 
en la nommant aura popularis , car elle es t 
effectivement semblable au vent qui usoufle 
ou il veutn, et son instabilitk peut seule kgaler 
la plupart du temps son injustice. Elle est de 
nature diverse, suivant qu'elle s'applique aux 
princes, aux hommes d'État, aux simples ci- 
toyens, suivant qu'elle s e  manifeste dans un 
État monarchiqiie ou dans une democratie. 

Pour le premier cas, il serait dificile de trou- 
ver iine meilleure dkíinition et de plus sages 
paroles que celles que M. de Las Cases a re- 
cueillies dela bouche meme du captif de Sainte- 
HklCne. ~Qu'est-ce que la popularité? disait-il. 
C'est la debonnairetk. Qui fut plus populaire, 
plus dkbonnaire, qiie le  malheureiix Louis XVI? 
Pourtantquelleaktesa destinke! 11 a pkri 1 C'est 
qu'il faut servir dignement le peuple et  ne pas 
s'occuper de lui plaire: la belle mauiCre de le  
gagner, c'est de lui faire du bien. Rien n'est 
plus dangereux que de le flatter : s'il n'a pas 
ensuite tout ce qu'il veut, il s'iriite et  pense 
qu'on lui a manqiik de parole; et  si  alors ou 
lui rksiste, il hait d'autant plus qii'il se  dit 
tronipé. - Le premier deyoir du prince, sans 
doute, est de faire ce que veut l e  peuple; mais 
ce que veiit le peuple n'est presque jamais ce 
qu'il dit : sa volonté, ses besoins, doivent moins 
s e  trouver dans sa bouche que dans le cmur 
du prince.~ (Mémorial.) , 

La popularite d'un souverain, pour &re de 
bon aloi, poiir avoir chalice d'etre utile et de 
durer, doit en effet lui venir d'un Iieureux mk- 
lange de force et de souplesse, de calcul et 
d'habiletk. Aussi le type le plus accompli du 
monarquepopiilaire est ce Benri IV, qui sut con- 
qukrir son trdne sur les factions aussi bieu que 
sur l'elranger, qui s e  moutra tour a tour se- 
vere, genkreux, plein de grice familiere et  
d'affabilite, qui fut vraiment le pCre de ses su- 
jets, apresen avoir ktk le vainqueiir, qui raclieta 
de coupables errements par de rares qiialites, 
et mkrita de rester a bon droit 
Le seul roi dont le peuple ait gardd la mhmoire. 

Il y a des popiilaritks de situation : un héri- 
tier prksomptif de la couronne, un prkteudant, 
sont aiskment populaires. Ils sont l'espbrance, 
on s e  tourne naturellement vers eux; ils ont 
pour eus  tous ceux qui comptent siir l'avenir. 
C'est affaire a eux de ménager ce prkcieux trésor 
et  de ne  point le dissiper trop vite, apres s'en 
Btre fait comme un don de joyeux avknement. 

11 y a aussi des popiilarités de circonstanee, 
d'expkdient : popularitks compromettantes . 
aviliisantes m@me, q ~ i i  valeni et durent ce 
qu'elles oot'co0tk. Elles s'obtiennent a grand 
renfort de carcsses, de promesses, de poignees 
de mtin. On a beau faire et beau dire, elles 
s'kvanouissent ti vue d'ceil; la mkeestime suit 
de prCs la dksaffection, et les effets de l'une et 
de l'autre se  font sentir tbt ou tard. Ces popu- 
laritks-la s'appellent popularisme et popula- 
cerie. 

Quand ce n'est pas un prince, mais un ci- 
toyen, un tribun ambitieux, qui cherche a cap- 
ter la faveur de la forile, la chose n'en est pas 
plus louable , ni le  spectacle plus beau. L'his- 
toire n'en prksente que trop d'exemples. On 
sait 6 quelles chules profondes et  terribles 
sont le plus souvent reservees les idoles de 
cette multitude , que l'on peut .dire aveugle 
comme la fortune , et qui manque rarement de 
briiler de ses propres mains ce qu'elle a adore. 
Et l'on sait aussi quelle juste sentence est 
alors portke sur eux par I'opinion : 

Q u i d  lulerit Gracchot de seditiene qucrentca? 

Quipourraiten effet lesplaiudre de cequ'ayant 
semk le vent, ils recueillent la tempete? de ce 
qu'ayant tout sacriflk au monstre, ils soieut des 
premiers sacritics et dkvorés par lui? 11 est 
d'ailleurs u11 chitiment qui pese sur eux tout 
d'abord, a peine sont-ils parvenus au but de 
leurs efforts, a peine sont-ils en possession du 
talisman tant desire; ce chitiment, c'est la 
lourde chalne qui les asservit aux volontks, aux 
caprices incessants de ceux dont ils sont de- 
venus les maltres, de nom, les esclares, de fait. 
Car il en est, sous ce rapport aussi, de la popu- 
larité comme de la fortune: elle N vend ce qu'on 
croit qu'elle donne u; e t  tel. apres lui avoir tout 
immolk, n'est en fin de compte que le ridiciile 
jouet de ceux qii'il lui a fallu gagner et qu'il 
lni faut encore incessamment flatter et  servir. 
De la ce mot d'une naive ironie, arrachk par 
la force des clioses a l'un de ces tristes heros 
qui, aprks avoir cueilli le ranieau d'or de la 
popularite, se voyait condamne par ceux-la 
meme de quiille tenait aux kvolutions les plus 
ficheuses : «Qiie voulez-vous ? (répondait-il a 
des amis surpris de son peu d'initiative et  de 
son peu d'iníiuence dans une conjoiiclure aussi 
grave) n'ktais-je pas leur chef? II fallait bieu 
que je les suivissel r 

Combien est différent,en ses allures et en 
son langage, I'homme d'Etat qui ne prise et iie 
recherche qu'iine popularitb de bon aloil C'est 
le consul Titus Quintilis Capitolinus tenant tete 
aux tribuns, insistaiit sur le pkril public, sur 
l'obligation de prendre les armes, et concluant 
ainsi : His ego graliora clfcta alia esse scio : 
sed me vera pro gratis loqui, etsi meum inge- 
nium non monerel , necessitas cogit. Vellem 
equide~n vobis placere, Quiritcs; SED MULTO 
MALO vos SALVOS ESSE, qualicumque orga me 
animo fuluri estis. (Tit.-Liv. 111, 67.) - C'est, 
avant le Romain, le grandorateur dela Grece, s e  
rendant a lui-mSme devant le peuple assemblk 
ce glorieux tkmoignage: r Pour moi, Athéniens, 



qui dans mes discours n'ai jamais essuyd de 
vous plaire, si je ne pouvais en m@me temps 
vbus servir, je viens de vous dire toutes mes 
penskes, librement, simplement, sans en rien 
déguiser. ( Im Philippique, traduction Plou- 
goulm.) - C'est enIin notre Dkmosthkne fran- 
~ i s ,  Mirabeau, apprenaut a ses propres dkpens 
ce que peuvent les passions politiques pour 
noircir les hommes publics et les livrer aux 
prkventions populaires, et s'kcriant dans la mé- 
morable séance du 22 mai 1790 : a Et moi aussi, 
on voulait, il y a peu de jours, me porter en 
triomphe I Et maintenant, on crie par les rues: 
La grande trahison du comte de diz'rabeau !..... 
Je n'avais pas besoin de cette leqon pour savoir 
qu'il est peu de distance du Capitole a laiioche 
Tarpkienne ; mais l'bomme qui combat pour la 
raison, pour la patrie, ne se  tient pas si aisk- 
ment pour vaincu! Celui qiii a la conscience 
d'avoir bien mkrité de son pays, et surtout de 
lui ctre encore utile; celui que ne rassasie pus 
une vaine celkbritd, e! qui dRdaigne les succ8s 
&un jour pour la vdritablegloire; celui quiveut 
direla vkrite, quiveut faire le bien public, iiidé- 
pendamment des mobiles mouvements de l'opi- 
nion populaire, cet homme porte avec lui la rk- 
compense de ses services, le charme de ses 
peines et le prix de ses dangers ; il ne doit 
attendre sa moisson, sa destinee, la seule qni 
I'intéresse, la destinée de son nom, que du 
temps, ce juge incorruptible, qui fait justice 
a tous l... . u 

La popiilaritk ne prouve donc rien par elle- 
meme. Elle s'abaisse ou s'klkve suivant les mo- 
biles quien déterminent la poursuite. Aristide, 
apres en avoir joui, la mkritant, la perd, sans 
démériter, par cela seul que<le peuple se lasse 
de I'entendre appeler juste. Elle vaut ce que 
valent ceux de qui elle vient et ceux a qui 
elle va. 

Deux de nos contemporains i'ont bien pronvé 
par leur exemple: I'un, le banquier Lafitle , (1 le 
seul homme (a dit Bkranger), le seul de notre 
temps qiii ait su rendre la richesse populaire r ; 
-l'autre, cem&meBCranger, l'homme populaire 
par excellence, qui, se demandant d'ou pouvait 
lui venir cette popularitk a laqiielle il n'a jamais 
fait, lui, aucun sacrifice, a pu liautement ne I'at- 
tribuer u qu'a ses senliments patriotiques, a la 
.constante de Ses opinions, au dévouement dé- 
sintéressé avec lequel il les a défendues et pro- 
pagCes. n (PrLlf, de 1833.) Oui, M .  de Lamartine 
I'a dit son tour avec raison : u Sa popularité, 
c'ktait son patriotisme.n En d'autres termes, 
c'ktait son caractkre : le talent du chansonnier 
n'eiit pas sufi. Ce caractere a valu a BCrauger 
une popularité qu'il a lui-m&me qualiRée 11 d'in- 
concevablen, et il en a plutdt awepté et ac- 
,quitté noblement les charges, qu'il n'a joui de 
ses avantages. 11 a surtout remarquablement 
su échapper A ses périls qu'il a lui-meme si 
bien déíinis lorsqu'il a dit: u11 n'est pas jus- 
qu'aux nobles ambitions, celle de la popularité, 
par exemple, qui ne puissent troubler renten- 
dement le plus sain. u (Ma biographie.) 

11 ne faut pas compter si~rlapopularitC quand 
.on a I'honneur de gouverner ses semblables; 
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mais tout ensachant s'enpasser, onne doitjamais 
affecter de la mépriser ebden'enpoint vouloir, 
commele renard qui ne voulait pas de la grappe 
vermeille, bonne, suivant lui, pour les goujats. 
Autant il est beau d'opposer parfois aux prkju- 
gks de la foule une noble confiance en soi- 
meme, bravant son courroux et en appelant du 
prksent a l'avenir, aiitaut il serait téméraire et 
puéril de mettre son orgueil fouler aux pieds 
tout respect liumain dans les choses politiques, 
a amonceler contre soi toutes les antipathies 
des masses, a croire que la bonté d'un gou- 
vernement est en raison du peu de goiit qu'on 
a pour lui, enfln a se complaire dans ce que 
Némdsis appelait 

Une incommensurable impopnlarltd. 

La raison veut la, comme ailleurs, plus qu'ail- 
leurs peut-Btre, un sage tempérament et I'ap- 
plication du prkcepte: Inter utrumque tene. 

CHARLES RED. 

POPULATION. Nous traiterons successive- 
ment dans cet article : lo  de la population pon- 
siderCe comme base de la puissance d'un Etat; 
20 des rapports entre la population et les sub- 
sistances, ou du pn'ncipe depopidation; 30 de 
I'intervention du gouvernement en matidre de 
population; 40 des lois du mouvement de la 
population. 

I. LA POPULATION COASIDAR& COIME BASE 
DE LA PUISSANCE D'UN BTAT. 

Quand on veut indiquer d'une manidre aussi 
breve que frappante la puissance d'un Etat, on 
rnppelle le cbilfre de sa population. 11 C'est par 
le nombre de leurs sujets, disait Vauban, que 
la grandeur des rois se mesure. u Cette maui,@re 
de voir était partagée par tous les hommes d'Etat 
et par I'immense majorité des publicistes. L'an- 
tiqiiitk avait déja pris des mesures pour favo- 
riser I'accroissement de la population. Pendant 
tout le moyen ige, l'opinion que Montesquieu 
exprime ainsi dans ses Lettres persanes : u la 
popiilation est toujours un bien, u était gCné- 
ralement admise. Voyez.par exemple, en France, 
Bodin (De rep., VI, 2), Nelon (Essai politique sur 
le commerce, ch. I ,  3), Forbonnais (Fincsnces 
de la Frunce, t .  1, p. 35 l ) ,  Necker (Sur le com- 
merce, ete., des grains); en Angleterre, Bacon 
(Sermones M., 15, 33), Petty, Locke (Work, 
11, p. 32), Davenant et Tucker, Child. Law di- 
sait : Numbers of people, tlle greatest riches 
(Trade and Money, p. 209). En Allemagne, nous 
trouvons Seckendorf, Becher, qui ne punit 
l'assassin que parce qu'il diminue la popula- 
tion (Politischer Discurs, etc., lre édit., au mi- 
lieu du dix-septikme siecle; 40, Francfort, 1759); 
de Horneclí (1684), Sonnenfels, Justi, et le cB- 
lebre Siissmilch , qui pense que « la prospéritk 
d'unpeuple est proportionnelle a son nombre 8 ;  

en Espagne, Saavedra-Faxardo (Idea, Symb., 
66); en Italie, surtout Filangieri et Verri; en 
Hollande, Spinoza (Tract. polit., \'1I, 18). Faut- 
il citer encore Rousseau qui soutient que, II tou- 
les choses d'ailleurs Cgales, le gouvernement 
sous lequel, sans moyens ktrangers, sans na- 
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turalisations, sans colonies, les citoyens peu- 
plent et  multiplient davantage, est infaillible- 
ment le meilleur u (ContTat social, liv. l11,ch. 1x1. 
Ainsi sur l'importance politique du chiüre de 
la population il n'y a qu'une voix, et rarement 
on conteste le  mot de Vauban. 

D'ailleurs, si ce n'est le chiffre de la popula- 
tion qui mesure la grandeur d'un Etat, serait- 
ce le territoire? Faut-il rappeler, par l'exemple 
de la Sibérie ou du Groenland. que i'étendue 
superñcielle ne  dit rien a elle seule. Serait-ce 
le chiffre de l'armee? Mais il est kvident que ce 
chiffre depend du nombre des habitants. 

Et pourtant, malgrk l'éloquence du chiffre de 
la population, le nombre des habitants ne suffit 
pas pour donner une jdée nette et  exacte de la 
puissance d'un Btat. Evitons, pour ne blesser 
aucun amour-propre national, de citer des 
noms, mais tout homme instruit ne sait-il pas 
que te1 pays est plus puissant que te1 autre, 
bien que sa population soit moins nombreuse? 
C'est qu'il y a homme et hommel 

Qu'est-ce donc qui différencie les popula- 
tions? 

Serait-ce la race? 
II y a sans doute des différences actuelles 

dans les aptitudes des diverses nations, mais 
nous les considérons comme acquises; nous ne 
compreuons pas qu'on puisse soutenir l'inéga- 
lité originelle des races humaines, sans nier 
l'unitk de l'espece. Nous ne savons quelles cir- 
constances ont pu donner tant de constance au 
caractére national : le milieu y est poiir beau- 
coup; mais il semble que toutes les races doi- 
vent pouvoir atteindre le meme degré de civi- 
lisation. Si réellement il y avait des races 
inférieures, le  contact de la civilisation les tne- 
rait; ce serait Séméié devarit Jupiter dans toute 
sa gloire. Toutefois, si cette inégalité se  trouve 
quclque part, ce n'est pas en Europe. 

Existe-t-il d'ailleurs en Eiirope quelque race 
pure? L'histoire répond que non, et la physio- 
logie enseigne que le melauge a etk un bienfait. 
Mais seulement, ajoute la politique, dans les 
pays ou la fusion a CtC parfaite; lj. ou elle n'a 
pas eu le temps de s'achever, les nationalités, 
animées d'un noiivel esprit, répugnent a se  
fondre et  se  pénetren t de plus en plus d'une 
Iiaine natiirelle nuisible a la civilisation. (Voy. 
Nationalites.) L'Etat qui renferine des nationa- 
lités variées se trouve actuellement, a popula- 
tion kgale, plus faible qu'un Etat ou l'unité est 
établie d'une manihre solide. Ainsi, ce n'est 
pas dans l'infériorité de l'une ou l'autre race 
que nous voyons la cause de la faiblesse, mais 
dans leur hostilité réciproque. L'unitk, comme 
l'union, fait la force. 

Une autre c,irconstance qui différencie la 
puissance des Etats, c'est la richesse. Pas n'est 
besoin de rappeler que (tl'argent est le nerf 
de la guerre J) ou que les gros sacs valent les 
gros bataillons. La richesse donne la puissance 
de diverses facons. D'abord, elle ne tombe pas 
du ciel : il faut l'acquérir par le travail. 

Le travail donne la santé, le bien-&re, la 
vertu, la force physiqoe e t  la force morale. La 
richesse dénote I'existence et I'accumulation 

de beaucoup de travail, d'une forte épargne, de 
grands capitaux applicables Q toutes sortes 
d'entreprises productives et. helas! destructi- 
ves. Une population riche est donc, a nombre 
kgal, plus puissante qu'une popelation pauvre. 

L'instruction ajonte des forces non moins im- 
portanles que la richesse a la puissance d'un 
peuple. Nous ne savons qui l'empoi-terait d'une 
nation instruite et pauvre ou d'une nation riche 
et  ignorante; mais nous ue ferons auqun effort 
intellectuel pour résoudre ce probleme, car 
nous sommes convaincu que, dans la pratique, 
le savoir produit des richesses, et I'aisance fait 
rechercher l'instruction. En bien des cas, sa- 
voir c'est pouvoir. Le savoir, l'expérience, sup- 
pléent souvent au talent, et la science nous 
apprend a assujettir des esclaves qui ne s e  
plaignent pas, qui n'excitent la pitié de per- 
sonne, et  qu'aucune intervention étrangere ne 
cherchera a émanciper : nous voulons parler 
des forces de la nature. 

Une population homogene, riche et instruite, 
sera donc toujours plus forte, a nombre bgal, 
qu'une population pauvre. Toujours? 11 y a une 
seule exception, assez rare, il est vrai, c'est 
lorsque la population pauvre et ignorante est 
libre1 Qu'on ne s'y trompe pas, la liberte s e  
rencontre bien plus souvent associée avec l'ai- 
sance et I'instructiou qu'avec la mis8re. La li- 
berté, I'liabitude de se  goiiverner soi-meme, 
fait un héros de chaque üitoyen, et quand une 
nation réunit la liberté B tous les biens que 
nous avons éniimerés auparavant, elle est in- 
vincible. 

Nous avons jiisqu'i présent envisagé les cir- 
constances morales et politiques qui augmen- 
tent ou diminuent la force des populatious, il 
reste encore quelques circonstances physiques 
dout il faut tenir compte. 

La premiere de toutes, c'est l'état sanitaire. 
Que les influences morbides proriennent de la 
nature du sol, du climat, ou du genre de vie, 
des occupations , du mode d'alimentation, des 
qu'elles abrégent la vie, le niveau de la popu- 
lation ne pourra &re maintenu ou meme élevC 
que par la miiltiplicité des naissances. Or, au 
point de vue des intérets matériels d'un pays 
aussi bien que de ses intkrkts moraux, une 
naissance ne compense pas un décks (si ce n'est 
d'un vieillard décrépit). L'enfant ne contribue 
en rien a la somme de bien-6tre de la nation, 
ni a sa moralité, ni a son intelligence; la so- 
ciété est obligée de lui faire une avance, dont 
elle ne sera peut-&re pas remhoursbe, car c'cst 
parmi les enfants que la mortalité est la plus 
grande. 11 importe donc de savoir si  le nombre 
des enfants, relativement a celui des adultes, 
est plus ou moins élevé. Cette donnCe est la 
plus importante, mais cc n'est pas la seule; la 
plupart des autres se  frouvent sur les tableaux 
du recrutement; c'est sur ces tableaux qu'on 
lira la liste des in~rmiths qui diminuciit la force 
d'un ~ t a t .  Quelques-unes de ces inflrmités (ce- 
cité, surdi-mutisme, idiotisme) sont relevees 
lors des recensements. 

Une autre circonstance qu'il importe de men- 
tionner ici, c'est la densitéde la population. Le 
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nombre d'hommes qui vit sur  un kilometre carré 
n'est pas chose indilybrente. Un million d'hom- 
mes disperses sur une vaste region sont bien 
moins forts que lorsqu'ils sont réunis sur un 
territoice étroit. Les premiers seront peut-elre 
plus dificilement conquis, a cause des obsta- 
cles que la nature des pays oppose a l'enva- 
hisseur, mais ces memes obstacles les emp8- 
cheront de se  réunir facilement et diminneront 
leurs ressources. Cependant ce n'est la que le  
c6tk secondaire de la question, la guerre est 
une situation exceptionnelle, e t  l'état normal 
du pays civilis¿., c'est la paix. Or, la dissemi- 
nation trop grande de la popiilation n'est favo- 
rable ni a la production, ni aux progres intel- 
lectuels. Elle nuit a la production, car elle gene 
la division du travail et rend rares ou impos- 
sibles les entreprises qui ont besoin du con- 
cours d'un grand nombre d'hommes. Onsait que 
les pays les plus peuplks sont les plus riches. 
Quant au developpement de I'intelligence, a l'a- 
vancement des sciences, il est en raison de la 
multiplicité des rapports qui existent entre les 
esprits. Oiin'ose plus dire, tellement le mot est 
devenu banal, que a du choc des idées nalt la 
lurniere.~ Chaque intelligence peut etre con- 
siderée comme fournissant un rayon intellec- 
tuel a un foyer qui est d'autant plus puissant 
que les rapons sont plus nombreux. 

De la resulte la supériorite des villes sur les 
campagnes. Seulement, lorsqu'il y a une pro- 
portion rationnelle entre les unes et les autres, 
elles s e  communiquent mutuellement leurs 
avantages. Nous arrivons ainsi i toucher a une 
circonstance économique qiii exerce une cer- 
taine influence sur la force des populations: 
c'est l'équilihre entre les villes et les campa- 
gnes, entre les industries qui produisent les 
matieres premieres et les indristries qui les 
transforment en objets usuels, eiitre les pro- 
fessions liberales et les professions manuelles. 
11 faut que toutes les aptitudes soient conve- 
nablement representées dans une nation. 

Dans iin grand pays dont la population peut 
s e  developper d'une manibre normale, tous les 
genres de progres - il faut du moins I'espk- 
rer - auront leur tour: c'est une affaire de 
temps. Les reserves que nous avons presentées 
n'infirment donc en rien la proposition, que 
gCnCralement'la puissance d'un Etat se mesure 
par le chiffre de sa population, et cette propo- 
sition était si universellement admise. aue tous 
les gouvernements avaient pris des  mesures 
pour favoriser la multiplication dela population. 
~ o u s  aurons a démonirer que ces nieiures ont 
étB a la fois inutiles et inefficaces. 

11. , DU PRINCIPE DE POPULATION. 

( l a  population el les subsistances.) 
Qn'est-ce qui arréte i'essor de la population ? 

Pourquoi la France, par exemple, n'a-t-elle pas 
50 ou meme 100 millions d'habitants? On ré- 
pondra: parce qu'ils n'y trouveraieiit pas de 
quoi se  nourrir. Le probleme n'est pas plus 
difficile que cela; tout le monde le résout a 
premiere vue. Bouvelle question : mais pour- 
quoi ne produit-on pas p111s.de nourriture? La 

réponse est encore une fois d'une simplicilé 
naive : c'est qu'on ne  peut pas. Pensez-vous 
que le cultivateur s'abstienne bknévolement 
de produire 40 hectolitres de blé au lieu de 20 
par hectare, ou que, par suite de quelque pro- 
fond calcul machiav&lique, il empeche le baeuf 
qu'il engraisse de dépasser le poids de 1,000 
kilogrammes ? 

Ainsi, les subsistances n e  penvent pas Btre 
multipliées a volonté, cela est certain; a cha- 
que époque, le  producteur cherche a tirer du 
sol le  maximnm du rendement possible, et se- 
Ion les quantités qu'il apporte au marche, com- 
parees au nombre des acheteurs et  a leur re- 
venn. les prix des aliments sont bas ou élevés. 
Le bas prix rendant les denrées plus accessi- 
bles ou a la portke d'un plus grand nombre de  
bourses, les mariages se  contractent plus faci- 
lement et  on voit arriver des enfants sans 
craindre qu'ils manqueront de pain. Lorsque les 
subsistances deviennentplus rares, on se  marie 
moins; s'il y a des imprudents, beaucoup parmi 
eux ont la douleur de voir leurs enfants souffrir 
et mhme suceomber auu maux habituels de cet 
Bge, maux qu'iine meilleure nourriture les etit 
souvent aidés avainci'e. Ou croit-on quel'homme 
peut augmenter sa production a raison du nom- 
bre de ses enfants? L'expkrience est la pour 
prouver le contraire. Les soins a donner aux 
enfants délournent dans une certaine mesure 
les parents de lenrs travaux; quant a penser 
que la misere diminue le nombre des naissan- 
ces, ce serait nier l'kvidence : ce sont toujours 
et partout les pauvres qiii ont le plus d'enfants, 
au point qu'on a soutenu que la bonne chere 
rend les conceptions pliis rares. Ce n'est pas 
tout. L'insufisance ou la mauvaise qualite des 
aliments fait naltre des maladies qui sévissent 
bientbt sous une forme Bpidémique; la cherete 
aigrit le caracthre et facilite la naissance de 
troubles, de guerres civiles et autrcs. Ces con- 
skquences ne sont-elles pas conformes a la lo- 
gique et  aux faits? 

Pourtant, on les a niées par la simple raison 
qu'elles ont Bté formulees avec une trop grande 
précision par un sarant pliilanlhrope, Malthus. 
Voici dans que1 rapport se trouvent, selon Mal- 
thus, la population et les subsistances. 11 dit : 

Nous pouvons tenir pour certain que, lon-  
que la population n'est arretée par aucun obsta- 
cle, elle va doublant tous les vingt-cinq ans, 
et croft de période en période selon une pro- 
gression geombtrique. 

11 Nous sommes en état de prononcer, en  par- 
tant de I'état actuel de la terre habitbe, que les 
moyens de subsistance, dans les circonstances 
les plus favorables a l'industrie, ne peuvent 
jamais augmenter plus rapidement que selon 
une progression arithmétique. n 

Et plus loin : 
U La race humaine croitrait comme les nom- 

bres 1 ,  2, 4, 8, 16. 32, 64, 128, 256, tandis 
que les subsistances croltraient comme ceux- 
ci:  1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .  Au boiitdedeiix 
siecles, la population serait aux moyens d e  
subsistances comme 256 a 9. n 

On s'est attaché a la lettre de ces progres- 
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sions pour invalider la théorie. Ce n'était la 
qu'une cliicanei , puisque les deux progres- 
sions, telles qu'elles sont formulées, n'ont d'au- 
tre but que de faire saisir d'une maniere bien 
palpable que la population a une tendance a 
s'accroitre plus rapidement ywi les subsis- 
tances. 

On a attaque cette proposition malgre son 
évidence, c'est que le sentiment est souvent 
plus fort que la raison. Nous venons de relire 
la plupart des opinions Bmises et nous regret- 
tons que l'espace ne nous pcrmette pas de les 
reproduire toutes'. Envoici une, exprimée par 
M. Dunoyer daus une séance de l'dcadkmie des 
sciences morales et politiques : 

a 11 n'est nullement vrai, selon moi, dit-il, 
que, naturellement et abstraction faite de toute 
intervention de i'activité et de la prudence 
humaine, la population tende a croltre géomé- 
triquement, tandis que les subsistances ne 
tendraient a se multiplier que suivant une pro- 
gression arithmétique. L'liomme n'est certaine- 
ment pas, des &tres vivants, celui qui tend na- 
turellement a s'accroitre avecle plus derapidite. 
11 est, au contraire, une multitude d'anirnaux 
et de végétaux, surtout dans le nombre de ceux 
qui sont destinés a I'alimentation, qui, natii- 
rellement, tendeut a multiplier et a croitre 
beaucoup plus facilement et plus rapidement 
que lui. J'en pourrais citer mille exemples; la 
moindre reflexion suffit pour en indiquer. Puis, 
je parle la des choses laissees a leiir impulsion 
naturelle, et les proportions vont bien aiitre- 
ment changer sit6t que la réflexion, i'activite, 
i'industrie, la prudence humaine, intervien- 
dront, La volonte de. l'bomme inteweuan t ,  les 
choses destinées a le nourrir tendront B se 
multiplier plus rapidement encore, et il pourra 
arriver que, par réflexion et de dessein prémé- 
dité, lui-meme se multiplie, au contraire, moins 
rapidement. 11 y aura des variétés infinies dans 
les proportions suivant lesquelles s'accroltrout. 
les populations et les subsistances, et je ne sais 
s'il arrivera jamais qu'elles s'accroissent préci- 
sément suivant la loi prétendue observbe par 
Nalthus. 11 

Tci nous trouvons au moins une ombre d'ar- 
gurnent, les végetaux et les animaux destinés 
a I'alimentation se multiplient naturellement 
plus vite que I'liomme. Nous l'admettons. Oui, 
un grain de mals, par exemple, peut se re- 
produire au centuple en une annee, et I'homme 
ne peut avoir qii'un, raremcnt deux enfants. 
Mais oublie-t-on qiie la reproduction du grain 
de mais dépend du sol dans lequel on le seme, 
et qu'on nc peut étendre les champs a volonté ? 
Qu'on relise ensuite ce passage : U Et il pourra 

1. Bastiat l'a rdfutde en ces termes : r Jamais Mal- 
thus n'a pos& cette inepte prbmisse : les hommes mnl- 
tiplieut en fait suivant u n e  progressiongdomdtrique.. 
11 dit, au contraire, que le fait ne se maniteste pas 
puisqu'il cherehe quels sont les obstacles qui s'y opi 
posent, et il ne  donne cette formule que comme 
puissance organique de mnltiplication. 11 y a cepen- 
ant des exemples d'une pareille multiplication aox 3 tats-Uuis. 
2. Nous ne pouvons qne renvoyer s i  I'excellent ou- 

vrage de M. Joseph Garnier : te  Principe de  popula- 
tion. Paris, Guillaumin. 

arriver que, par reflexion ... n Quelle rkfiexion 
peut 1'empkcher de s'abandonner a ce penchant 
si puissant de la reproduction, si ce n'est la 
crainte de voir ses enfants mauquer de pain? 
Et encore , combien de fois la passion ne fait- 
elle pas taire les suggestions de la prevoyance 1 

Du reste, Dunoyer, comme presque tous les 
adversaires ou plut6t contradicteurs de Mal- 
thns, apres avoir soutenu que les subsistances 
se multiplient plus vite que la population, fait 
intervenir LA R~FLEXION. Dans que1 but ? Pour 
s'abstenir. Naltlius ne dit pas autre cbose, et 
beaucoup de persounes arriveut a pratiquer 
ce prkcepte sans le connaltre, elles y sont 
amenées par les circonstanccs. D'autres , sans 
doute, tombent de préference dans le vice. 

On a fait intervenir la Providence, pour ap- 
puyer certaines déclamations inspirees, nous 
le  reconnaissons volontiers , par de nobles 
sentiments. 11 nous semble qu'on rapetisse 
ainsi l'ceuvre du Créateur. La Providence a 
donne cliaque &tre animé, plante ou animal, 
une grande force d'expansion , précisement 
pour combattre les mille chances de destruc- 
tion que I'espkce rencontre sur la terre. 11 
I'a ensuite arme d'un instinct puissant pour 
seconder les eíl'orts de la nature. L'homme 
subit également ces lois. N'a-t-il pas faim et 
soif, chaud et froid, ne ressent-il pas le plai- 
sir et la douleur, comme tout etre vivant, 
et ces sensations ne sont-elles pas les agents 
de sa conservation, de ses progres? Ce qui 
le distingue du reste de la création, c'est la 
raison: en s'en servant, il evite bien des 
maux ici-bas; mais lorsqu'il ne s'en sert pas, 
i l  est soumis absolument aux memes influen- 
ces que les autres animaux. Et ces influences 
sont nécessaires pour vaincre son inertie. 11 
fallut que l'homme filt douk d'un vif penchant 
a la multiplication de son espece pour neu- 
traliser les motifs egolstes qu'il aurait eus pour 
s'en abstenir. 

Lamennais, dans ses premiers ecrits, est 
un de ceux qui ont fait intervenir la Provi- 
dence. u ll y a, dit-il, place pour tous sur la 
terre, et Dieu l'a rendue assez féconde pour 
fournir abondamment aux besoins de tous. ... 
L'auteur de l'uiiivers n'a pas fait l'liornme de 
pire conditiou que les animaux : tous ne sont- 
ils pas conviés au riche banquet de la nature? 
Un seul d'enlre eux en est-il exclu? ... Les 
plantes des champs éiendent l'uue prhs de 
i'autre les racines dans le champ, qui les nour- 
rit toutes, et tontes y croissent en paix, au- 
cune d'elles n'absorbe la seve d'une autre.....n 

11 s'est réfuté indirectement en disant une 
autre fois (Esquisse d'une philosophie) : 

(1 Si Ic développement de cliaque espece ne 
rencontrait des bornes infranchissables, rien 
ne serait. Chaque espéce tendrait a envaliir et 
remplir seule les milieux appropriks a sa na- 
ture .... Animaux, plantes, entralnks par le 
meme mouvement dans un cercle éternel de 
permutations incessantes, sont l'élément les 
uns des autres, se donncnt les uns aux autres 
et leiir &tre et les élénienls de leur &re, sans 
quoi aucun n'eristerait. U 
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Xous pensons, comme N. Jos. Carnier, auqucl 
iious empriintons ces deux citations, que c'est 
la eeconde fois que Lamennais a raison. 

11 était dans le vrai, cette fois, parce qu'au 
lieu de déclamer il a constaté des lois. En gk- 
ciéral, I'erreur des adversaires de Malthus pro- 
vient de ce qu'ils confondent la constatation 
tl'une loi naturelle avcc un prkcepte. C'est une 
loi triste, dit-on. mais ce n'est pas la faute de 
.\lallhus. Ce n'est pas la faiitc du mkdecin s'il 
y a des malades, ce n'est pas la morale qui 
cree le  vice, et  ce n'est pas la religion qui tue 
I'homme parce qu'elle Iiii di1 de penser a la 
rnort. On fait semblant de  croire qiie Blalthus 
cst un ennerni de la popuiatioii, parce qu'il 
veut qu'on puisse nourrir ses erifants, e t  on 
le dkcrie comme un ami du vice parce qu'il 
s'évertue a dire : Care au vice et  a la niisere. 

Maintenant, y a-t-il quelque prt'ceptc ii eta- 
hlir ? II n'y en a qu'un : Qiie cliacun agisse con- 
igrmément ti la raison et  a la morale. car tout 
Iiomme est responsable de ses actes. 

Selon les Bpoques et  les pays, deux ma- 
iiieres de voir oiit tour a tour dominé relati- 
vement a la popiilation. Pendant longtemps on 
Tiensa, ti tort ou a raison, que la population,est 
lrop clairscmee, et qu'il y avait poiir I'Etat 
rivantage a ce que Ic nombre des Iiabitants aiig- 
inentit. On essaya, par conséquent, cl'encou- 
iager les mariages. 11 en était ainsi cliez les 
iJerses, cliez les Hébreux, dans qiielqiies cités 
grecques. Rome avait une législation spéciale, 
parfois draconienne contre les cklibataires des 
deux sexes. La loi Papia Poppea leur imposa des 
taxes dites ces uxorizcm et acconia des exemp- 
tions d'imp6t aux Rniilles de trois enfants. Tra- 
jan et  d'autres empereurs prirent des décisions 
analogues. 

Dans les temps iiiodcrries oii procéda d'a- 
pr6s le meme principe. En édit de Loiiis XIV 
!le novembre 1666 offrait I'exemption pendant 
cinq ans des cliarges piibliques a ceux qui se 
iiiarieraient avant 20 aiis, et pour la vie, a ceus 
qui auraient 10 enfants 1Cgitimes , dout aucun 
iie serait pretre. Voltaire se plaint que ce re- 
filement soit tombé en desiiétu<le ti la mort de 
Colbert. En 1797, Pilt proposa iin bill pour ré- 
compenser les pBres de familles nombreuses. 
SapolBon erempta dans ccrtains cas du ser- 
vice militaire les jeunes gens maries, et pro- 
init a toute famille qui aurait 7 enfants miles 
d'en prendre un a sa  charge. Cette derniere 
tlisposition existe ausei en Prusse et dans 
quelques autres Etats allemands. En 1819 le 
ioi de Sardaigne exemptait de tout impbt tout, 
Iiabitaut ayant 12 enfants, ct cette disposition 
ii'a Bté supprirnée qu'en 1852. 

Outre les encouragements aux mariages , 
les gouvernements s'efforcaient d'accklérer le  
peuplement du pays en favorisant I'immiga- 
fion, en prohibant I'kmigration, et par d'autres 
iiiesnres analogues. 

Jlais il vint un temps ou les vues cliangh- 
rent. .4 tort ou a raison on trouva la contrke 
trop remplie el on pensa qu'il fallait ralentir 

I'angmentation (le la popiilation. Les gouver- 
nements n'avaieiit pas un grand cboix de  
moyens e t  ces moyens peuvent Btre classes en  
deux catégories. Dans la premi6i.e ílgurent tou- 
tes les dispositions qui entra\ciit le mariage, 
soit en dernandant que les cpous possedent 
une certaine aisance, soit en Iixant un mini- 
mnm d'ige assez &levé, soit en imposant d'au- 
tres conditions encore. L'autre comprend toutes 
les mesures prises pour favoriser I'émigration, 
primes, passages gratuits, distributioris de terre 
et autres. iNoiis ne citons que pour mkmoire 
I'exposition des nouveau-nés que qrielques 16- 
gislations a\-aient permise; il est tout a fait sii- 
peiflu d'attaquer un pareil moyen. 

Nous devrions mentionner maintenant les 
propositions faites par divers auteurs pour ar- 
reter les progres de la population; mais comme 
ces propositions n'ont jamais 8tk prises en 
considération et  n'ont, pour la plupart, aucune 
cliance de I'etre, nousne croyons pas devoir les 
énomtrer ici. La plupart ne mérite guBre d'e- 
ti'e tirée de I'oul)li ou elles sont tombéesl. 
Sous sornmes d'ailleiirs d'avis que le gouver- 
nenient n e  doit en anciine facon intervenir 
dans cette affaire 9 Son intervention ne peut 
gtre qu'ineiricace ou tyrannique. Personne n c  
se  mariera uniqucment a cause de la prime, e t  
si I'on entrave le mariage, il y aura, comme ti 
i\lunich, 1 enfant natiirel sur 3 naissances. La 
population n'en viendra pas moins , mais san6 
les garsnties qu'offrent les familles rCguliCres. 
1,orsqu'il sera aisé de gagner sa  vie, o11 s e  ma- 
riera facilement, ct dans les temps durs, pro- 
veriant de I'esces de concurrcnce produit par 
une population suraboiidante ou de toute autre 
cause, les maringes diminueront, on les con- 
trac1ei.a plus tard, ils seront moins féconds. 
oii les enfants mourront, selon que les hom- 
mes seroiit pliis ou moins prudents, plus ou 
moins conduits par la raison. Or il faut que 
cliacun ait de la raison pour soi-meme ; c'est 
une mauvaise chose que de demander au gou- 
vcrnernent d'en avoir pour tout le monde. Ce 
serait condamner la nation a une minorité per- 
pétuelle. H&las! il paralt qu'il y a des liommes 
qui J' soiit assez disposés; nous noiis en plain- 
drions moins, si nous savions comment iils fe- 
raient poiir troliver un gouvernement qiii ne  
partageat pas I'incapacité du peuple dont il est  
une cmariation. 

Nous le répetons , le goiivernement n'a rien 
a faire, il n'y a aucune mesure a prendre, les 
lois naturelles doivent seules agir, et  si toutes 

1. On en  trouvera la liete dans l'ouvraee or8cit6 - -~~ ~ - 
de Y. Jns. Garuier. 

2. Alalthu~ n'est pas pliis favorable que nous A I'in- 
terventiou t i 1 1  gouveriiernent. 

Si, d'une pnrt, dit-il, nous craignons qu'en prd- 
chant la vertu de la contraliite morale nous ne favo- 
risions quelques vices, et si, de l'autre le speotacle 
de tons les maux qu'entraino une population exc6- 
dante nous fait craindre d'cneourager le mariage; 
si nons pensons, en consbqueuce , que le mierlz est d e  
ne pas noua m&ler de diriger les c o ~ c i e n c e a  d cet Cgard, 
niais pZulUt de laisser chaqtce homme s7civre libremrnt 
aon choix, EX LE EENDANT BEBPOHBABLE devant Dieu 
du  bien otc di6 mal qtc'il aura fa i t ,  C'EST L A  TOUT CE 
QUEJE DEXAXDE. Je  seraisfúchd d'obtenir plrrs., (Ea- 
sni s i r  leprincipe depopirlation, liv. V I ,  chap. V.) 
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agissent, l'équilibre s'établit de lui-meme. Ces 
101s naturelles peuvent, comme toujours. etre 
ramenées a deux : l'une Bmanant dii sentiment 
qui pousse a i'union des sexes; l'autre procé- 
dant de la raison et inspirant la prévoyance. 

Nous ajouterons encore un argument essen- 
tiellement pratique contrel'intervention du gou- 
vernement. 

11 est évident qu'on ne voudrait pas retenir 
l'accroissement de la population dans un pays 
ou elle n'a pas encore atteint le degré de den- 
sité que le terriloire peut supporter. Au con- 
traire, on désire que les rangs de la population 
soient serrés, aOn d'en stimuler les forces pro- 
ductives. Nous avons deja indiqué (mais non 
développé) les avantages de l'agglomération 
ou du moins du rapprochement des hommes; 
ce n'est que l'exces de population qii'on peut 
vouloir combattre. Or, comment reconnaltre cct 
exces? Comment savoir que le nombre des ha- 
bitants a dépassé la somme des subsistances 
disponibles? Existe-t-il une statistique qui per- 
mette d'établir ces rapports d'une maniere seu- 
lement approximative? 

Kon, il n'existe rien de semblaJ11e. 
L'excCs de population ne peut &tre reconnu 

que par des indices, par des symptumes qii'il 
est facile de mal interpréter; I'cquilibre aiissi 
n'est quelqiiefois rompu que dans une localité, 
dans un district peu étendu, et dans I'intéricur 
d'un meme pays le niveau peut se rélablir sans 
trop de difliculté par le déplaceiuent spontané 

' d'une partie de la population , par des nligra- 
tions partielles. Toutc mesure gknérale porte- 
rait donc a faux, lors meme qu'on aurait bien 
compris la signi[lcatiou des symptumes. On 
compte gknéralement parmi ces symptdmes I'a- 
vilissement des salaires. la hausse du prix des 
denrées alimentaires, lamortalité excessivc des 
enfants et d'autres faits pareils; mais ces fleaiis 
peuvent parfaitement aioir d'autres causes, ct 
souvent les vrais effets de I'escesde population 
peuvent restcr cacliés aux Iiommes d'klat. Rlais 
ils seront toujoiirs sensibles aux individiis; c'est 
donc a eun a se garer coiitre le danger; c'est 
a eux a eñercer leur raison pour se rendre clia- 
cun sa place en ce monde aussi bonne que 
posible. Sous demandons la liberte iiidividuellc 
et la responsabilite iiidividuelle. 

lT. LOIS DU 3iOIJYEYEST DE L A  POPZ'LATIOS. 

Depuis qu'on releve les cliiffres du mouve- 
ment de la population, on a remarqué une 
grande régularité dans toiis les faits qui s'y 
rapportent. Cliacun s e  marie quand il peut et 
comme ilpeut, et néanmoins, ala fin de chaque 
année, quand on compare les ages ou les don- 
nées de i'etat civil, on retrouve a peu pr&s les 
memes proportions. Cliaci~n sait que le sexe de 
i'enfant est indcpendant de la volonté des pa- 
rents, et pourtant il nalt tous les ans el pres- 
que dans tous les pays a peii pres autant de 
fllles que de garcoiis. Nous donnerons plus 
loin les proportions connues. Les déces prC- 
sentent une si grande régularité dans leurs 
mouvements quedes établiisenients industriels 
et des institiitionsphilanthropiqiies ont été fon- 

des sur des calculs qiii cinpruntent lcurs el&- 
ments aux tables mortuaires. 

Cette régularitk est incontestable et la con- 
statation des faits qui s'y rapporlent aussi in- 
structive qu'intéressante. Bien des progds de 
I'hygiene publique sont dus a l'obsei-vation 
des oscillations dii cliiffre des decks ou a tellc 
cause de deces. hlais comme il arrive toujoiirs 
en pareil cas, qiiand on trouve une vérité. on 
en tire volonticrs les dernieres conséquences, 
et souvent on va mkme a11 (lela. C'est ce qui 
est arrivé. Quelques statisliciens - fort peu 
mathématiciens ceux-la - abusant d'une faci- 
lite imaginaire de crder des lois,slen donnent 
cceur joie. 11s font des lois demortalite pour cha- 
qiie annEe et chaque provinceou chaque dépar- 
tement; il s'en faiit de peii qu'on en fasse pour 
chaque jour et chaque localité. Un pareil abus 
doit discréditer la science. Le public ne peut 
pas se desliabituer de considérer LA LOI comme 
une regle pe~mancnlc et zi~ziurrselie, comme 
une regle sans exception. (La différence entre 
la regle et la loi consiste précisément dans 
I'exception.) Or, ces prétendues lois que clia- 
que année voil éclore et que la suivante eni- 
porte dans I'eternel oubli , embrouillent les 
idees du public, il n'y trouve aucuu des carac- 
teres de la permanence et se moque de la sta- 
tistique. 

Pas n'est besoin d'eragérer. La ~ é r i t é  es1 
assez belle pour qu'on s'en contente. La sta- 
tistique nous a fait voir que dans la sociéti., 
aussi bien que dans la nature iiilirnée, les évb- 
nements sont entre eux dans les rapports dc 
cause ii effct; c'est déja beaucoup, mais cc 
n'est pas tout : elle iious a permis de distinguer 
cerlaincs causes et de prk~oir certains effets. 
I)e I'existence de ces rapports, les uns con- 
cluent a un nordre divin (Silssmilch, Gdtt-  
liche Ordnzolg) , 1)ieu préside, pour ainsi dire, 
i cliaque naissance, a chaque déces, a chaqiic 
innriage; d'autres, a une inlluence falale des 
faits extérieurs. Kous pensons que le mysti- 
cisme et le matbrialisme sont Cgalement dans 
leur tort en niant implicitement le libre arbitre, 
et la régulariti: observéc dans les moiivements 
de 1s population s'esplique sullisamment par 
les considkrations suivantes : La raison 1111- 
maine n'a pas moins ses lois que toute autre 
cliose dans ce monde; dnns des cas identiques. 
tous les esprits droits fcront le  meme raison- 
nement et arriveroiit aiix memes coriclusions. 
Seulement l'uii suivra I'inspiration de sa raison 
ct l'autrc la bravera; ~oi la  en quoi consiste la 
liberté. Or, dnns uiie meme socikté, les rap- 
ports d'lioiiinie a homine, les relations d'iii- 
térets, les tcntations, et tant d'autres circon- 
stances, ne cliangeiit pas cliaquc inslant; le 
ineme ras se préseiitera souveiit, et geiiérale- 
ment on ne modiliera pas son raisonnemeiit 
d'uue fois l'autre. Que disons-iious! Oublions- 
nous la forre d'inertie, la tendance 6 la roii- 
tine, la paresse d'esprit l On a raisonue une 
ou deux fois, et quand, plus tard, le meme cas 
revient, on a sa solution toute prete. On IU 
communique meme a ses enfants, d'ou il ré- 
sulte (I'kducation est si puissante!) qiie nous 
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faisons ~ O U S  les joiirs mille clioses par habi- 1 naiasance 1 naiarance 
tude, presque sans en avoir conscience. 

11 ne semble pas sans intbr6t de donuer ici 
quelgues-nns des rapports constatés jusqu'a 
prksent. Les materiaus sont dcveniis s i  nom- 
breux , que nous sommes forck de  noiis borner 
a quelqiies indications soinmaires, que iious 
emprnnterons poiir la pluparl d e  prkférence 
a la Allgemcise RcuOIBercrngs- StatistiIi, de 
11. le professeur Wappzus (Leipzig, l. C. Hin- 
richs, 1859 ), dont les calculs nous inspirent 
une grdnde conIiance. 

Augme?ztatiott dc la population. - États- 
Unis. 2790-1800, en moyenne 2.89 p. 100 par 
an; 1800-1810, 2.83; 1800-1820, 2.74; 1820- 
1830, 2.64; 1830-1840,2.52; 1840-1850, 2.39. 

Prusse. 1817-1828, en  moyenne, 1.71 p. 100 
par an; 1828- 1840, 1.35; 1840-1846, 1.27; 
1846-1849; 0.45; 1849-1852, 1.08; 1852-1855, 
0.53 (1846-1855, 0.68). 

Royaunie-Uni. 1821-1831, 1.40 p. 100 par 
an. 1831-1841, 1.07; 1841-1851, 0.23; 1851- 
1861, 0.56. En Angleterre seule : 1801- 181 1, 
1.33 p. 100 par an;  1811-1821, 1.66; 1821- 
1831, 1.46; 1831-1841, 1.35; 1841-1851, 1.19; 
1851-1861, 1.02. 

France. 1801-1821, 0.54 p. 100par an; 1831- 
1841, 0.50; 1841-1851,0.44; 1851-1856, 0.14. 

Autriche. 1818- 1827, 1.25 p. 100 par a n ;  
1831-1846, 0.74; 1842-1850, 0.18. 

Belgique. 1831 - 1840, 0.81 p. 100 par an;  
1840-1846. 1.08: 1846-1856. 0.42. 

~ays-  as. 1830- 1840, 0.9'3 p. 100 par an; 
1840-1849 ; 0.G9. 

États sardes. 1819-1824, 1.44 p. 100 par an; 
1824-1830, 1.38; 1830-1838.0.41; 1838-1848, 
0.58. 

Suede. 1800-1815.0.33 p. 100 par nn; 1815- 
1825, 1.17; 1825-1835,0.88; 1855-1845,0.92; 
1845-1855, 0.93. 

Ces cliiffres sufisent pour montrer l'inanitk 
des calculs tendaiit a connaltre le nombre 
rl'annkes qu'il faut i la population d'un pays 
pour doubler. Ce nombre sera diwrent selon 
I'annkc ou la pki-iode qu'ou prendra pour point 
de dkpart. Les causes des ilactuations ci-des- 
sus ne sont pas toiites inconniies; mais il reste 
encore plus d'un doute. Une cliose est cer- 
taine, c'est . qiie le tanx de I'accroissement 
baisse actuellement apres avoir pris un grand 
essor apres 1815. Cet essor provenait proba- 
blement en parlie de la pais et  en partie des 
progres faits alors par les forces productives , 
i'introduction des inachines , la découverte de 
nouveaux prockdés et autres causes semblables. 
L'effet de ces causes étant Bpuise, il faut at- 
tendre qiielque nouveau progres de !a produc- 
tion poiir que la multiplication de la population 
prenne fin nouvel élan. 

Naissances. - Le nombre des naissances 
oscille, pour chaque pays, autour d'une 
moyenne qui a étB flxee ainsi rkcemmentt 
pour les pays dont voici la nomencloture. 

1. Les p6riodes ne sont pas tont A fait les memes 
pour les diff6rents paya. On sait que la moyenne 
change d'uue pbriode B l'autre ; elle est un jalon et 
niillement une borne. 

Sur 8UI 
Saxe . . . . .  25.98 hab. Norwbge. . .  31.64 hib. 
Autriche ... 26.18 Danemark . . 32.28 
Prusse . . . .  26.50 Subde. . . . .  32.39 
Sardaigne . . 27.82 Hanovre . . .  32.66 
BaviBre. . . .  29.22 Belgiquc. . .  34.35 
Pays-Bas. . .  30.00 France . . . .  37.16 
Angleterre. . 30.06 

On n e  doit pas perdre de  vue qu'ici le rap- 
port est d'autant plus faiblc que le chiffre est 
plus fort ( 1  sur  20 est moins de  1 sur 10). 
Nous ne  savoiis pourqnoi les statisticiens con- 
tinuent de ne  pas calciiler les rapports en 
tant pour 100, mktliode dans laquelle cet in- 
convenient disparalt. Les Iluctuations saute- 
raient alors mieux aux yeux. Or, ces fluctua- 
lions sont tres-sensibks dans l e  meme pays, 
cornme il rksulte des cliiffres qui siiivent. 

II y a eu,  en France, 1 naissauce (mort-nks 
non compris) sur:  
1844. . . . . .  38.41 hab. 1855. . . . . .  38.30 hab. . . . . .  1845. . . . . .  35.70 1854. 39.00 

Dices. - Nous donuons le tableaii des dkchs 
pour les memes pays que ci-dessus et  pour les 
m6mes periodes (toujours non compris les 
mort-nCs). 

i d6ces siir I déchs sor 
Autriche. . .  30.20 hah. Hanovre. . .  43.13 hab. 
Sardaigne . . 33.78 France .... 43.56 
Prusse . . . .  35.70 Anpleterre. . 43.79 
BaviBre. . . .  36.01 Danemark . . 48.71 
Saxe . . . . .  36.34 Subde . . . .  48.94 . .  Pays-Bas. .. 39.-15 Norwbge. 55.64 
Belgique. . .  42.36 

On coniprend qu'il y a pour les dkces les 
memes fluctuations que pour les naissances. 
Voici des détails relativement A la France. 

1 d&e&s sur 1 dbebs niir 
1844. . . . . .  45.48 hab. 1853. . . . . .  45.10 hab. . . . . .  1845. . . . . .  47.40 1854. 36.00 

Des reclierches tres -nombreuses, tres -va- 
rikes ont 6t6 faites sur  les déces, leurs causes, 
l'influence de  i'Age, des sexes; mais il faudrait 
bien des pages pour en exposeret discuter les 
résultats. Des vérités nombreuses sont acqiii- 
sessur  ce domaine, d'aiitres ont éte entrevues, 
mais une foule d'erreurs ont aussi ktk mises 
en circulation. 

Mariagcs. - Pour les pays ci-dessous il y a 
eu  1 mariage sur : 
Prusse. . . .  115.01 hab. NorwBge . .  129.29 hab. 
Angleterre . 118.13 Pays-Bas . . 130.27 
Autriche . . 110.28 Sardaigne. . 130.72 
Danemark . 121.17 SuBde. . . .  138.54 
Baxe. . . . .  121.01 Belgique . . 145.11 
Hanovre . . 124.40 BaviBre . . .  151.59 
Brance ... 126.92 

Ces chiffres prksentent d'une année a l'au tre, 
pour chaque pays, les memes fluctuations que 
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iious avons deja constatées Al'occasion desnais- 
sances et des decks. Nous ferons cependant 
remarquer que le nombre des mariages ne pa- 
rait pas augmenter en Europe, et que le nom- 
bre proportionnel des naissances par mariage 
diminue bien evidemment. On a cm s'aper- 
cevoir que I'ige, au moment du mariage, s'e- 
leve, ce qui n'est pas improbable, mais pas 
encore démontré. 11 n'entre pas dans notre 
cadre de multiplier les chiffres ; en voici ce- 
pendant quelques-uns qui ne seront pas sans 
int6rCt. 

Sur 10,000 mariages, on en compte, dans 
les Etals suivants : 

Un calcul qui s'applique a cinq millions et 
demi de mariages a eu pour résultat de mon- 
trcr que sur 1,000 mariages, 822ont eu lieu 
entre garcons et filles, 43 entre garqons et 
veuves, 99 entre veufs et filles et 36 entre 
\-eufs et veuves. 

Scxes. - 11 iialt partout plus de garcons que 
de lilles. La proporlion oscille entre 105 et 107 
garcons pour 100 filles, et cette proportion 
varie a peine de 1 pour 100 dans les divers 
pays. Mais cet excedant des naissances est 
bientbt compensé par un encbdant de dkcGs, et 
I'íiquiiibre ne tarde pas a s'etablir. A un cer- 
tain ige il est de nouveau rompu, mais en fa- 
vpur de la femme, cornme on le constatera par 
iiii simple coup d'c~il sur le tableau suivant 
qui a éte dresse d'apres les rksuitats observes 
tlano divers pays , comptant ensemble environ 
80 millions d'liabitants. 

Contre 100 indiuidus du sexe nzasculiia , on 
compte : 
Ind. du rme Iiid. du sere 

fbminio. fhmioin. 
98.03 de O B 5 aiis. 101.70 de  40 i 50 aiia. 
96.66 de 5 L 10 106.80 do 50 a 60 
97.05 de 10 L 15 117.34 de  60 a 70 
99.84 de 15 L 20 117.08 de 70 & 80 

106.85 de 20 B 25 134.46 de 80 B 90 
104.23 de 25 a 30 155.20 de  plus de 00 aus. 
102.46 de  S0 S5 102.73 en moyenne. 

Nous n'avons pas besoin de dire que ces 
cliiffres varient - mais tres-légkrement seule- 
i~ient - d'un pays et d'une époque a i'autre. 

Ages. - 11 est dans I'intéret des pays, nous . 
avons dejA eu i'occasion de le dire, que I'accrois- 
scment ait lieu plut6t par la dirninution des 
décks que par I'augmentatiou des naissances. 
11 n'y a pas se réjouir d'une naissance lors- 
qu'on sait que i'enfant est condamue a mourir 
jcune, soit par la misere de ses parents, soit 
par I'effet du climat, soit par une autre cause. 
Le nombre proportionnel des enfants est clonc 

un renseignement important. qous allons faire 
connattre ce nombre pour les Etats suivants. 

Sur 10,000 habilants, sold d g b  de : 

~ A T B .  

Anpleterre . . . 
Etats sardes. . . 
Franoe . . . . .  
Narwdge . . . . 
Pays-Bas . . . .  
Belgiqne .... 
BaviBre . . . . . 
Subde . . . . . . 
a n e k  . . . 

1 Moins 1 S 10 .1 15 
dTATs' de 5 ans. B 10 ins B 15 ans P 20 mns. 

Au- 
desioui 

(le 45ans 

5,528 
5,305 
4,312 
3,158 
2,749 
2,744 

2,081 

3,639 
2,500 

Au- 
deis. ' 

de50 ans. 

249 
259 
316 
306 
299 
297 

De De 
25 l 3 5  / 35 1 5 0  

PORT D'ARMES. Voy. Armes. 

France . . . . . 
Psys-Bns .... 
qelgique . . . . 
btstssardeo . . .  
Danemark. . . . 
Subde . . . . . .  
Irlande . . . . .  
Gr.-Bretagne . . 
NorwBge . . . . .  
*tata-~nis  . . . .  
Haut-Canada . . 
Bas-Canada.. .  

/ 7 7  
5 051 1,119 201 
5- 

ans. 

3,259 
3,388 
4.139 
5,301 
5,325 
5,032 

PORTES ET FENETRES. Cetimpbt a cxistk 
en diverses contrées , mais il ne paralt s'etre 
conserve qo'eii France, ou il a Btk établi par 
la loi du 4 irirnaire an VII. La contribution des 
portes et fcnetres est considérée comme un 
complément de la contribution mobilikre avec 
lat~uelle on la combine en thkorie, et cetlc 
combinaisou a pour but de constituer un veri- 
table impbt sur le reveiiii. C'est le locataire 
qui, U. la rigueur, doit cet imp6t. et non le 
proprietaire. La loi n'atteiut que les ouverturcs 
sur les m e s ,  cours et jardi~ls des maisons et 
iisines,et no11 les portes et fenetres intérieures, 
doniiant sur l'escalier ou d'une chambre a une 
autrc. Toute ourerture qui n'est pas destinée 
6 &re fermee par une porte, un volet ou autre- 
meut, es1 exenipte. 

L'impOt ne s'appliqiie pas aur locaux non 
destinés A l'habitation, ni aux locaux nbces- 
saires ti I'agriculture (granges, étables), ni aus 
manufactures, ni aiix locaux destinés a un 
service public. Kous avons bien des objections 
a faire coiitre I'assiette de cet impbt, te1 qu'il 
s'est peu a peu établi par i'interpretation. Ainsi, 
du principe qu'il est un complement de la 
contribution mobilikre, il devrait résulter qu'il 
ne s'applique qu'aux mCmes locauá ; mais en 
fait, on l'etend d'aiitres encore. La loi, il est 
vrai, est pour beaucoup dans cette intcrprk- 
tation, puisquc In contribiition des portes et 

ani. ---- 
964 

1,053 
1,233 
1,235 
1,627 
1,927 

Xjoutons pour la France : de 20 i 25 ans 
83?, de 25 a 30 802, de 30 a 40 1,475, de 40 
i 50 1,247, de 50 h GO 1,017, de.60 a 70 646, 
ilc 70 i 80 301 , de 80 i 90 63, au-dessus de 
!)O 5. 

Alallieureusement les relevés statistiqiies ne 
niéritent pas partout uiie é g l e  conílance, tan- 
t6t par I'effet de préjugés, tantbt par l'eflet de 
méthodes défectueuses, tantbt par d'autres cau- 
ses. De grandes amkliorations ont éte intro- 
duites depuis qiielque temps en cctte matiere. 
Dans les recensements , la popiilation de fait a 
6th substituée t i  la population de droit, les re- 
lcvés du moiivement des naissances, mariages 
et decks se font avec une régularitk parfaite, 
mais arrivcra-t-il uii moment oii ces arides ta- 
bleaur, qu'on ainie tant a faire parle. ne diront 
plus que la vkritíi? I l a u ~ r c ~  BLOCK. 

929 
1,171 
1,164 
1,190 
1,249 
1,257 
1,260 
1,306 
1,353 
1,482 
1,782 
1,289 

- 

----- 
922 

1,133 
1,091 
1,142 
1,015 
1,066 
1,316 
1,168 
1,140 
1,384 
2 
1,429 

880 
1,078 

978 
1,068 

952 
964 

1,247 
1,072 
1,000 
1,229 
1,257 
1,186 

881 
928 
894 

1,012 
947 
977 

1,064 
988 
855 

1,089 
1,160 
1,162 
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fenetres s'applique aux maisons d'liabitaiion 
ct aux usines et que les portes des magasins ' 
et celles des marchands en gros doireut payer 
double (loi du 4 frimaire an  VI1). La loi du 
4 germina1 an XI , considbrant qu'en dehors 
de la contributioii mobiliere les industriels 
supporlent deja unepatenle, arait déchargé les 
ttianufactzi~es de I'impdt des portes et fenCtres, 
mais ce mCme considi.iaiit s'applique aux ma- 
w i n s  et aox petites fabriques. I I  en resulte. 
par exemple, que selori I'apprériatjoii (111 con- 
seil de prefecture ou du conseil d'Etat te1 Cta- 
blisscmeiit ayant 42 IenStres sera une manii- 
lactiire et  cuempt, et  te1 ctablissement de 
111 fenetres sera sujet C I'impdt. On troiiverait 
peut-&re des dccisions invcrscs. Le grand 
btablissement est exempte, parcc que la charge 
serait lourde pour lui; mais s'il est grand, ne 
s'ensuit-il pas niissi qii'il a de, foris proflts? 
Nous croyoiis que la loi doit Btre revisée et 
que I'impdt des portes et  fenetres doit en tout 
Slre assimile a la contribution mobiliere : les 
locaur d'liabitatioii derraicnt sciils Ctre soiimis 
ii cet impdt. 

Noiis avons encore iiri nutre niotif. La coiitri- 
bution des portes et fenetres fiit d'abord un 
impdt de quotite; le tarif lixait iine tdne moins 
dlevee pour les petites maisons qiie pour les 
grandes, pour les maibons des ~i l lages  qiie 
pour celles des villes, pour les Ctugcs supé- 
rieurs que pour les étages inferieura. 011 en a 
fait uii impdt de rrpariition qui ticiit comple 
de ce tarif, mais seulement dans iiiie mesiire 
assez restreinte. Le fisc aime I)eaiicoiip I'imp6t 
de i.éparlition, mais le coritribuable doit pré- 
ferer I'iuipdt de quotite. (Voy. Quotit6 e t  R6- 
partition [Impbts düj). Quoi qu'il en  soit. 
une fois qii'ou letrépartit el qii'ori corrige aiusi 
dans la pratique ce cluc la loi peut iivoir de 
trop absolu, il n'y a aiicune raison pour nc pas 
se  borner a I'appliquer aus  portes et fenetres 
des locaux d'liabitaiion, en Clcvant aii besoiii 
le tarif. Et puisqiie iious parlous d'elever le 
tarif, c'est peiit-Clre encore celui de la contri- 
bution mobilikrequ'on devrait élever aGn qu'ou 
pbt supprimer toiit ti fait la contribution dcs 
poiies et  fenCtrea qui n'en cstquela doubliire; 
coinme toiile doubliire il est d'une moindre vn- 
leur (d'iin moiiidre produit) et depasse qiicalqiie- 
fois indiscretement I'Otoffe cxtei~ieiire. JI. B. 

PORT PRANC. Dans I'btat actiiel du droit 
des gens marilime, il est genéralement admis 
parmi les niilions civilisees que Ic vaste ockan 
est libre. mais qu'il existe une proprikte ou un 
empire qiii s'etcnd jusqii':~ la distauce de la 
portée du canon qui pournit &re place sur 
le rivage. C'est ce que 1'011 ~ippelle le droil lil- 
twal. 

Comme toute proprietb a, en general, un 
domaine utile, les Etüts riverains n'ont pas 
manqiik de lirer de ce principe de nombreuses 
conskquences. parrni lesquelles s e  trouve le 
droit de lever un tribut, un pkage pour le sé- 
jour dans les ports ou sur la rade et qui re- 
presente les frais qu'exigent les 6tablissements 
tendant a la siireté de la iiavigation, tels que 

pliares, balises, piloles, gardes-cBtes. Par op- 
position h ces ports, il y a les ports francs. 
qui, le uiot le dit, sont mis en dehors de la  
ligne de clouanes oii du régime fiscal d'un pays 
pour etre accessibles aun marchandises étran- 
@res, saus avoir aiicun droit a payer, soit h 
I'iml)ortntion, soit h I'exportation. 

II ne faut pas coiifondre Icsporls francs a w c  
Ics placcs d'entt-epdl. Taiidis que dans les pre- 
miers la liberte d'entree et de sortie est gene- 
rale, cc qui exclut tout compte a rendre aiix 
douanes; dans les secondes. on se  contente de 
restituer les droits paybs I I'entrée ou de rayer 
les dkclarations qui ont &ti! faites lors de I'en- 
trée. OII trouve un exemple de cette diffbreiicc 
dans I'edit par lequel le coi de SuBde. en  177.3. 
déclara port franc celiii.de Marstrand, et i'édit 
par lequel il accorda le droit d'entrepbt au port 
de Gotheiiboiirg en 1794. Le port franc empor- 
tait des droits telleinent illimités qu'il était 
considére comme un territoire étranger, par 
rapport toute espece de niarcliandises et  sc 
trouvait ainsi Iiors de la ligne de douanes. 
C'Ctait iin terrain neutre ou les marcliandises 
klrangeres ktaieiit reciies et  d'ou elles gou- 
raient retourner a I'etranger en franchise de 
lous droits. Un pareil état de choses consti- 
tuait pour certains ports iin privilége considb- 
rable dont jouirent longtemps Ynrscille, Duri- 
kerque, Lorient et Bayonne. bíais la Hévolution 
ramena la France au regime de I'unite et de  
l'egalité, et y substitua Ic droit d'entrepibt 
qui est accorde ii une miillitude de ports ct 
ineme de villes de I'interieur. Aujourd'hui il 
n'existe aiiciin port franc en Prance; mais aii 
lieu dc la francliise qu'avaient autrefois cer- . 
taines rilles marilimes, tous les ports de quel- 
que iuiportance joiiisseiit d'un eiitrepbt qui a 
1)our eus  les iii&iiies avantages et qiii est recl 
ou fictif: rkcl, si  la niarcliaudisc est entreposec 
dans iiri inagnsin public; flctif, si  les marclian- 
discs soiit placees dans les cknacles ou maga- 
silis di1 i~égociarit. 

Les progres tlu commerce ont ameni: les 
natioiis corninercaiites ii substituer U de sim- 
ples cliaiiibres d'cinriingasinage qiii cxist~iciit 
dans I'originc des etablissements qui onl pris 
eri Auglcterre le nom de docls el cii France 
celui de inagasiris gt'neraus, enlrcp6ts, ou 
rneme docks, et qui sont devenus des creatioris 
fécou(1es et productives, en raison des ser- 
viccs directs qu'ils rendent au cammerce. Maib: 
comme les muriicipalites, auxquelles avait Ale 
coufiée, par la  loi du 8 floréal au 11, l'obligation 
d'btablir des entrcpbts réels, s'etaient mon- 
trees impuissantcs pour la manuteution et la 
conservation des marchandises, on a compris 
que des etablissenients de cette nature ne 
poiivaient etre entrepris et geres que par dcs 
conipagnies particulibes, parce qu'elles seules 
peiiveut eritrer daus les details d'exploitatioo 
qii'ils exigeiit et agir entierement pour I'inté- 
rCt du commerce dans ses rapports avec I'ad- 
ministralion des douanes et  le regime fiscal. 

Étanl donuke, pour un peuple, la nécessite 
des doiianes coiisidérées cornine instruments 
de revenu pour ~'Etat, ou coinnie instruments 
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de protection poiir I'industrie nationale, il 
est de toute clarté que l'existence des ports 
francs. dans un pays dont le commerce et 
l'industrie sont considerables et ou domine 
le principe de l'egalité devant la loi, ne pour- 
rait se justifier, et que le régi ie  d'entrep6t 
suffit a tous les besoins comme a tous les in- 
tkrets. Yais il n'en est pas de meme dans les 
pays ou l'industrie n'est pas avancée et qui 
ont besoin de marchandises étrang6res; car 
alors leurs habitants peuvent s'approvisionner 
avantageusement dans ces especes de foires 
perpetuelles qui résultent de la création des 
ports francs. Aussi voit-on beaucoup de gou- 
vernements d'oiitre-mer proclamer la francliise 
de leurs ports pour y attirer les approvisionne- 
ments qui leur manqueiit. 11 en cst de meme 
de la part des Etats dont les villes sont dans 
l'enfanlement de la civilisation, et o t ~  il a été 
juge nécessaire d'attirer la population par la 
perspective d'avantages particuliers, tels que 
les ports de Sébastopol, Tliéodosia et Eupato- 
na  dont le gouverneinent russe a déclaré la 
franchise. Ce sont la des exceptions, et il est 
a désirer que le jour viendra ou les douanes, 
sous leur double aspect d'instrument de re- 
venu et d'instrument de protectioh, disparal- 
tront et oh la liberté la plus entiPre du com- 
merce, qui est le plus grand besoin des nations 
et le gage le plus solide de la paix, se levera 
sur le monde. EUGENE PAIGNON. 

PORTUGAL. Royaume situe a l'extrkmité 
siid-ouest de l'Europe et de la pkninsule IbC- 
rique, dont il occupe le sixiemc de la super- 
Bcie. 11 s'ktend sur 100,031 kilometres carrés, 
y compris Aiadere et les Acores; la population 
est de 3,693,000 Iiabitants. Ses colonies ont 
une superficie de 1,322,099 kilometres carrés 
avec 3,687,000 Iiabitants. 

1. CONSTITUTION. 

11 paralt qu'il faut regarder comme un peu 
fabuleux le statut des Corths de Lamégo, qui, 
en 1143, consacra, dit-on, l'iudependance du 
Portugal, et regla i'ordre de la succession au 
trdne. Mais il est certain que le Portugal eut, 
comme l'espagne, des Cortes, composées du 
clerge, de la noblesse et des dCputés des vil- 
les, qui défendirent leurs libertes contre les 
rois. La domiiiation espagnole les fit rentrer 
dans le silence. La maison de Bragance les 
constitua en corps consultants. Elles se rkveil- 
Ibent aprks la guerre de l'independance ; les 
juntes de soulevement demanderent leur con- 
vocation. Le coi de Portugal avait da passer au 
Brtsil et les Bnglais gouvernaient le pays qu'ils 
avaient delivre. Le peuple se souleva contre 
la domination anglaise, et les CortCs procla- 
mbrent , en 1822, une constitution tres-sem- 
blable a celle que l'Espagne avait adoptee en 
181 2, constitution qui reconnaissait a la fois la 
suuveraineté du peuple et l'exercice exclusif 
de la religion catholique. Les lois Ataient faites 
par uneseule assemblée sans le concours duroi. 
Le roi, a cette nouvelle, revint en Europe. Les 
Cortes refiiserent d'admettre le Bresil a la re- 

prkseiitation nationale. Ce vaste pays se sbpara 
du Portugal et le flls aln8 du roi, don Pedro, 
qui y etait reste, s'en declara empereur. (Voy. 
BrBsil.) Un autre Bls du roi, don Miguel, tenta 
une contre-rkvolution avec i'aide des troupes; 
il flt arceter les ministres et garder son pere a 
vue. L'intervention franpise retablit l'autorite 
du roi, qui abolit la constitution etremit en hon- 
neur une cliarte féodale, attribuke aux Cortes 
cle Lame@. A sa mort ( 1  826), l'empereur du 
Brbsil renon@ au trOne de l'ortugal, flt procla- 
mer sa íllle dona Maria, et donna au Portugal (le 
12 avril) la iiieme charte a peu pres qu'il avait 
composée pour IeBrésil. Mais don hliguel, reent,  
renverse la charte, se fait proclamer coi legitime 
et absolu, et commande des arrestations, des 
exéciitions, jusq~i'ii ce que don Pedro, qui venait 
d'abdiquer auBrésil en faveur de son Bls, revint 
i Lisbonne, retablit sa fllle et proclama de nou- 
veau sa cliarte (septembre 1833). La France. 
1'Angleterre et l'Espagne garantirent, un an 
apres, par le traité de la quadruple alliance, 
l'independance du Poi tugal, qui ne fut recon- 
nue qu'en 1811 par les trois puissances du 
Nord. Nous renoncons a compter les insurrec- 
tions militaires qui troublerent le nouveau 
rPgne. La Constitutioii de 1822 fut rétablie en 
1836, la charte en 1842. Mais les insurrec- 
tions coritiuu&rent. Les cliartistes les plus to- 
Iérants conjurbrent les dangers du pays en 
s'unissant nux septembristesi et en consentant 
a modifier la cliarte. Cette union forma le parti 
progressiste, dit régénérateur, qui s'est aug- 
nienté rkcemment dun  nouvel élément sep- 
tembriste. Les sources dii droit politique sont 
maintenant la cliarte du 23 juillet 1826 et l'acte 
additionnel clu 5 juillet 1852. 

La charle distingiie quatre pouvoirs : le 16- 
gislatif, le moderatcur, l'exéculif et le judi- 
ciaire: le premier s'ererce par le roi et les 
Cortes, qui ont , comme lui, le droit de propo- 
ser des lois. Les Cortes font les lois, en sus- 
peudent l'execution. Le roi sanctionne l a  101s 
ou les rejette. Les Cortes se divisent en deux 
cliamlires. La Chambre des paiis se compose 
des iiifants , des e~eques et des citoyeus nom- 
més librement par le roi: leur dignite est libré- 
dilaire. Ils sont actuellcment 119, mais leur 
nombre n'est pas limite. La Chambre des d é  
putés se compose de 165 membres elus pour 
quatre rns. La session dure lrois mois. D'aprts 
la cliarte, ils étaient nommes par l'électioii a 
deux degrés. Les Cligiblcs et les klecteurs de 
cliaque degré (de province et de commune), 
devaient jiistiíier d'un revenu dc 400, 200 et 
100 milreis (2,400, 1,200, 600 fr.). L'acte ad- 
ditionnel de 1852 etablit i'blection directe et 
abaissa le cens des kligibles. Une nouvelle loi 
electorale , du 23 novembre 1859, a exige que 
le revenu, jusqiie-la indktermine, f i~t  territo- 
rial, mais elle ]'a abaisse au loe, et meme au 
100e en faveur des ciiltivateurs. ce qui rend le 
suffrage a peii pres universel. II suMt, en effet, 
de payer 6 fr. cl'impdt foncier pour &re klec- 

l. Auteurs de la rOvolution de septembre 1836, qui 
avait retabli la Coustitutiou de 1893. 
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teur. Elle a divisé le Portugal en 165 circon- 
scriptions électorales qui nomment chacune 
un députe. Les colonies sont représentees ti 
cette chambre par onze d6putt.s. 

Sous le nom de poiivoir modérateur, la charte 
réunit dans les mains du roi la nomination des 
pairs, la convocation estraordinaire ou la pro- 
rogationdesCort6s. ladissolutionde la Chambre 
des deputés, la nomination ou le renvoi des mi- 
nistres , la suspension des magistrals d a n ~  les 
cas previis par la Constitution; I'exercice du 
droit de grace et de modkration des peines, et 
du droit d'amnistie. Ces attributions sont celles 
des rois dans loutes les monarchies constitu- 
tionnelles: les cliartes du Brésil et di1 Portugal 
n'ont rien invente en celte matiere; mais elles 
ont proclamk une distinction des deux pou- 
voirs de la royaute qui peut avoir son im- 
portance. 

Le second pouvoir du roi est le pouvoir es& 
cutif; il I'exerce par s,es .niinistres et d'apres 
les avis du conseil d'atat , qui est plutOt un 
conseil privé, composk de 13 membres nom- 
mes a vie Le roi ne peut faire aucune espece 
de concordat , de convention ou de traite sans 
le consentement des Cortes; le droit de fiiire la 
guerre et la paix reside ainsi en dernier res- 
sort dans I'assemblee legislative. 

Le pouvoir judiciaire s'ererce par des ma- 
gistrats indbpendants et par des jiirys. 

La charte garantit a tous les citoyens la li- 
berté individuelle , l'inviolabilit6 du domicile et 
du secret des lettres, le droit de pétition et la 
liberte de la presse. Mais I'exercice de toutes 
ces libertes peut etre suspendu par le gourer- 
nement ou les nssemblt!es, en vertu de l'article 
final de la charte, dont le parti cliartiste a fait 
le plus grand usage. Tous les citoyens sont 
egaux devant la loi, sans prbjudice des tilres 
laisses A la noblesse ct de ses privilkges, qui 
se réduisent aux majonts. La hi6rarchie iio- 
biliaire comprend la grandesse, la noblesse 
titrée et la simple noblesse des $dalgos. La pai- 
rie donne droit a la grandesse. Les titres ont 6té 
prodigues et la noblesse r8vol1itionnaire est 
plus nombreuse que I'aiicienne : mais ali moins 
elle ~ a r t i c i ~ e  aiix affaires du uavs. Les maio- 
rats iinmobIliserit une tres-gran'de'partie di1 Sol 
.portugais; mais le parli pro~ressiste en reclame 
ia trarisfoihation en biens allodiaux. 

11. ORCASISATION ADMI.YISTRATl\=E. 

L'administration centrale est repartie entre 
sept ministeres et un comite flnancier, la juntc 
du crédit public. Voici les noms des sept mi- 
nisteres : l o  affaires Ctran~eres: 20 intérieur 
tadministralion provinciale zt communale , po- 
lice, hygihne, bienfaisance, presse, instruction 
publique et bcaux-arts); 30-atlaires ecclksias- 
tiques et justice; 40 travaux publics, com- 
merce et industrie agricole et manufacturikre 
(créé en 1852 ti la suite du triornphe des pro- 
gressistes); flnances; 60 guerre; 70 marine 
et outre-mer (colonies). 

L'administration et le droit administratif sont 
régis par un code publie en 183G, par l'acte 
additionnel de 1852, et par une lo¡ du 23 no- 

vembre 1859. Le royaume est divise, d'apres 
ce code, en 21 districts, dont 17 pour le  con- 
tinent et 4 pour les Iles. Ils sout un peu moins 
grands que nos départements. La division en 
provinces (Estramadure, Haute et Basse Beira, 
iilinho, Tras os Montes, Alemtejo et Algarve), n'a 
plus d'interet qu'au point de vue des questions 
economiques dont elle facilite l'étude, cette 
division etant plus en rapport avec la conflgu- 
ratiou du sol. Les districts se divisent en 165 
ccrcles ou arrondissements électoraux, dont 13 
dans les lles; 4 12 concelltos ou arrondissements 
communaux, dont 33 dans les Iles; et 3,938 fre- 
guezias ou paroisses, dont 164 dans les lles. 
Chaquc district est administré par un gouver- 
ueur, chaque arrondissement communal par un 
administrateur ou maire nomme Dar le roi. Les 
cercles ne sont que des circonscriptions electo- 
rales. Les uaroisses s'administrent elles-memes. 

hu chehieu de chaque district siegent une 
junte genbrale de 12 procuradores elus, qui 
répond ii nos conseils municipaux, et un 
co7zseil de districl de 6 vogaes, qui répond 
a nos conseils de préfecture. Au chef-lieu de 
chaque commune siége une chambre mziizki- 
pule, composée de 7 vereadores et un conseil 
?nzcnicipal de 7 vogaes. La chambre presente 
le budget i la junte de district, dirige les opk- 
rations electorales; le conseil administre et dé- 
libere avcc la chambre sur les grands intérets 
de la commune. L'administrateur n'y a que voix 
consultative. Dans cliaque paroisse sikge une 
junte locale wmposée des maguilliers et des 
notables, prksidée par le cure, et qui r&gk 
l'emploi des revenus applicables aux depenses 
de la fabrique, du culte et des oeuvres de cha- 
rit8; un regedor exécute les ordres de la junte 
relatifs a la police, et represente la paroisse 
aupres du conseil de la commune. Le roi peut 
dissoudre les chambres des districts et des wm- 
munes; Ic gouverneur, celles des paroisses. 

La police se fait dans cliaque paioisse par le 
regedor et quelques gardes de police, bourgeois 
di1 lieu; dans les grandes villes, par une garde 
muuicipale. La surveillance de l'exercice de la 
inédecine et de I'liygiCne publique est confiee 
5 un conseil de santé. 

111. FINANCES. 

L'administration des flnances se partage en- 
tre le ministere et la junte du crédit public, 
comité chargé de la dette consolidee et cem- 
pose de cinq membres dont un est nomme par 
le roi, et les autres kliis, un par la Cliambre 
des pairs, un par la Chambre des députes, deux 
par les possesseurs des titres de la dette. 

Chaque ministre prepare le budget de son 
departement. Le ministre des flnances cenha- 
lise ces budgets, y joint celui des recettes et 
en presente I'ensemble i la Chambre des dé- 
putes quinze jours apres la premiere réunion 
de cette Chambre. 

L'impbt est vote pour une annke, et les som- 
mes votees pour chaque dkpense ne peuvent 
recevoir d'autre application sans une loi spk- 
ciale qui autorise le virement. 

Le gouvernement peut ouvrir des crkdits sup- 
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piémentaires, avec i'avis du conseii d'ktat; mais Xilteis. 
il doit en demander yappmbation aux chambres Imp8t sur les mines. . . . . . . . . . . . . .  MBmoire 

DBcime foncier dan6 le8 $les . . . . . . . . .  14,911 
dans leur prochaine session. Les crédits extra- Dime (dans les ?les) .............. 149,70~ ....... ordinaires ne  peuvent Ctre ouverls que par une cinnuleme des bien8 uationaur 235 
loi, a. moins de  besoins urgents et impr,5vus; Subyido litt&raire .....-......... 610 

Quart des mouturea (dma I'iie 8.n-Miguel). P,880 mais aiors le gouvernement . qui les ouvre en ~ i n t o ,  contribution pervue a Yaabre. 588 . . .  . . .  conseil des rninistres, doit demander l'appro- Impot de 5 P. 100 sur la canne & sucre M6moire 
bation des Chambres, comme pour les crédits Irnpat sur les grPcea * . * . . - . 47,574 

suppl8mentaires. . . .  Inscriptions dans les 6coles et brevets 28,969 
Droit de mutation sur les immeubles .... 351,736 

On discute sur les moyens de rétablir les Impot sur la transmission de la propriPté . 59,435 
finances di, pays; mais on est d'accord sur les P a ~ i " r t i m b r ~  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z29.701 

Timbre extraordinalre . . . . . . . . . . . .  114,197 causes de leur dkcadence. L'bmigration aun -des connaissements. . . . . . . . . . . .  4,478 . . . . . . . .  colonies, les guerres d'dfrique et  d'Asie, les Amendesjudiciaires et autres 26,199 
donations au clergb, les pensions heréditaires "Ompensstion de denx communes han- 
de la noblesse, les d'impbts, les l ieue de Lisbonno porir dhprnees 

qu'elies causent A l'fitat .......... 20,304 
grandes propriétks sousi'ancien régime ; - sous 
l e  nouveau, les émissions de  papier-monnaie, Larépartilion de I'iiiipbt direct s e  fait de la 
]es emprunts, la rbpartition des biens du clerge ma'liere la plus i neg~ le  : On OSSUre que, dans 

un trop grand nombre de patrioles, les tren- les ~rovinces,  la propriktt? ue  Paye pus le 
bles politiques : telles sont les principales cau- qUart d e c e  qu'elledevrait PaYer- La cate ex¡- 
s e s  du delicit. gible de chaque propribttiire ou industriel est 

On a pris trois mesures pour en  arr&ter les f i ~ é e  par cinq notables de chaque district, qui 
progrbs : 10 on a op&& des retenues su r  Se mena@llt, eUX, leurs amis et le district. 
traitements de tous ]es fonctionnaires. La liste N. Costa-Cübral, iuinistre des íinaiices, avait 
civile n'kchappe pas a cette r&luction, et ]a cou- ProPosé, en 1815, de  remplacer les difirents 
ronne rernet tous les ans a VEtat prei du tiers dccirnes et leur surcharge de taxes addition- 
d e  ses revenus; 20 on a suspendu IVamortisse- n e l l ~ s  par tr0is impbls: U l l  irnpdt f~nc ic r ,  u11 
ment de  la dette estérieure; 50 on ile donne de  impbt Sur I'industrie et  unc contribulion per- 
pensions bien assurkes qu'aurmagistratsetnux "nllcll~. Ce projet tornba dcrnnt la résistancc 
professeurs. Les aiitres fonctionnaires en tou- des proprietaires. En 1852, le diic de Saldanlia 
chent quand le Trksor a quelques ressources. rcp'it le projct SOurcnt discuté d'uil irnpct 
On distingue ]es pensions & coizsi&4padio,h et ~ n i q ~ e ,  substitut? aiix tr0is décimes et dit de 
de ?ion-cottsid&akh; 011 paye r&guli&remellt rdl)arlilioll, c a l ~ ~ l b  sur la moienne di1 revenu 
les premieres. trieniial. Cette propositioii ii'eut pas plus de  

Malgrk ces rkductions, le déficit n'p ljit hveur que I';iiitrc. Actuellement, c'est sur  le 
qu'augmenter, de 1853 a 1858, parte qiie les rericlement eli'et:tif ~ C S  terres, c t  iion siir leur 
m n d s  trayaur publics, indispensables, s'auc- contcnance oii leiir quilliti: intrinseque, qu'rst 
mentaient ou  plutbt étaient créés. En outre, la rimpbt hncicr. 
perception de  l'impbt repose sur <les bases Voici les nOiIlS des iiiipdts indirccts (1860- 
multiples, inextricables, certains impbts etan t 1861 ) : Milreis. 
locaux, les autres g8neraux, les uns en rkgie, i ,~ua,e , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,982,754 
les autrcs alfermes, quelques - uns subissant Douaiie innnicipalc de Liwboiiiic . . . . . .  748,098 
des prkl~,-emeuts de diverses corpora~ions, un 1ZcaZ ~E'ogna, et droits sur  IIL coiisominatloii 

de la viande . . . . . . . . . . . . . . . . .  139,WP 
grand nombre grevSs d'liypotlieques , souveiit Droit sur ia peche. . . . . . . . . . . . . . .  60,3!N . . . . . . . . . . . . . . .  fractionnkes entre divers créanciers, presque Yerma des tabacr. i,34i,oo(i 
tous comp~iqu~s  de droits accessoires oii de Drolt s p k i a l  "ir le vin qiii C u t r e  A Villa- . . . . . . . . . . . . . . .  nova et i Porto 18,166 
centimes addilionnels. GII grand nombre, éta- rmpat lea I r l .  di1 Doiiro . . . . .  13,577 

. . .  . blis comme tempornires, sont devenus pema-  sur les barres. :\.a?: 1 de Figucira. 9,437 
nents. ces complications multiplient les frais Ei~ioI~irnrnts de 1" ca l~i ta i~ier ie  du 11ort de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Horllr I R 1  d e  rPgie et les dificultés du contrble; s en 
outre, elles arretent la production meme, en L'inipOt sur le sel, qu'on avait rbtabli en 
foqant les capitrux, trop vivement atleints par 18'i'i, a Stc retiré tleux ans aprtis devant le 
l e  fisc dans leur emploi fructueux, de  s e  rélu- meconteritement public. Lc gouvernement a re- 
gier dans l'agiotage. ' 1) noncé ii qiintre de ses monopoles: ceur  qii'il 

Voici les titres des divers impbts directs posskdait sur le bois de  teinture, I'ivoire, I'or- 
(1860-1861) : 

Milreis.' 
seille, la fnbricalion et la vente du savon. II ne 

... Impot foncier (eontribution pradiale). 1,355,327 Plus (IUe CellX d" et des poudres' - snr I1industrie (rCglmeindustriel) . . ~ i i , ~ ! n  La tiuisieme source des revenus publics con- - sur i7intér@t de* capitaux . . . . . . .  133,122 siste dans les biens nationaun, dans le produit 
- de 4 p. 100 sur les loyers des maisons. 55,327 
- sur les domestiqnes et les che\,aux . 40,740 de certains services, postes, etc., dnns les di- 
- sur les fabriques . . . . . . . . . . . .  5,266 verses recettes éventuelles. . . . .  - sur les revenus des communes 38,897 En voici I'i:numeratiori (1860-18G1) : 

Contribntions des comrniiiicn ponr I'iiiiiver- ...................... site 4,229 Domaines proprement dits (ventes, rentes, Milreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Imp8t ponr 1s construction et l'entrotien achata) 212,580 ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  des routes 251,456 Forets. , 74,900 . . . . . . . . . . . . .  Imprimerie nationale 81,n45 . . . . . . . . . .  1. Ch. Vogel , l e  Porl~igul  et nes roloniea. - de I'Uuiversitír 11,705 . . . . . . .  P. Le milreis vaut eiiviron 5 fr. 3 5  c. Arsenal de l'armde et yolidres. 59,913 
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Fou r d  chaux, carriirres ct briqucterics de Milreis. 
d t a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,750 

Postes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 2,800 . . . . . . . . . . .  TBlBgraphes tilectriquen 25,518 . . .  PBage des ponta et bateaux de  rivitire 9,990 
Int&r&t des capltrux qui apparteuaient aux 

couvents . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,748 
InttirBt des titres de la dette fondée, et sil- 

tres, appartenant a lPBtat . . . . . . . . .  321,856 
Intérat des titres de la  dette fondke, scr- ... vant de garantic & divere emprunts. S03,S92 

Les dépenses se rbpartissaient ainsi pour 
I'exercice 1860-186 1 : 

Junte du Credit publie : Milreia. 
Dette iuthrieure . . . . . . . . . . . . . . .  1,905,254 
Dette extdrieure. . . . . . . . . . . . . . .  2,077,171 

Ministbre des tinances. . . . . . . . . - . . .  2,990,970 - de I'luttirieur. . . . . . . . . . . .  1,319,048 
- de la justice e t  affaire8 eccltisias- 

t iques . .  . . . . . . . . . . , . .  459,554 
- de la guerre. . . . . . . . . . . . .  3,054,086 
- . . . . . . . . . . .  de la marine 1,011,329 
- des affaires btranghres . . . . . .  155,395 - des travaux publics . . . . . . . .  940,493 

Ddpenses extraordinaires. .......... 74,524 

Le budget de l'exercice 1863-1864 s'établit 
ainsi : 

ILX CE'L"I'E8. Milreia. 
ImpBta directa. . . . . . . . . . . . . . . . .  4,791,853 
Imp8ti indirecta . . . . . . . . . . . . . . .  8,075,755 
Domaines nationaux e t  recettes diverse8 . 2,068.532 
RBduction dans les dtipcnscs . . . . . . . .  435.125 

Total des reccttcs . . . . .  15,37l,!¿(i5 
D ~ P E N S E S .  

I ..... IntBrBt de I R  dette ii1t6- 
Comit6 du ricure. 4,675,618 

Crtidit public. - de la dette exth- 
rieure. . . . . .  2,733,307 

Ministbrc des finauces . . . . . . . . . . . .  2,729,158 
- de l'lntérieur . . . . . . . . . . .  1,496,753 - de la justice et  de^ affaircs cc- 

alirsiastiqu~s . . . . . . . . . .  497,353 
- de la guerrr . . . . . . . . . . . .  3,106,965 
- de la marine. . . . . . . . . . . .  1,089,592 - des affaires &tranghrcr. . . . . .  188.95:1 
- des travaux publics. . . . . . . .  1,333,207 

DEpenses extraordinaires . . . . . . . . . .  59,514 

Total des dgpensen. . . . . . .  15,910,350 

Voici les budgets de diverses caisses sp6- 
ciales, des admiiiistrations locales et autres : 

Dette d$¿rde au SO juin 1862. 
Y ilrcis. 

Intdrienrc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,056,787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extdrienre 2,811,969 
Total. . . . . . .  5,368,058 

Delte aux juroo (intdrdls). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IntBrieure. 533,614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Exttirieurc 1,167,447 

Total. . . . . . .  1,701,061 
Une loi de 1833 aaffecté au service des inté- 

rEts ct de i'amortissement de la dette les biens 
des couvents. Avant 1834. on avait autorisé 
I'alienation de tous les biens nationaux autres 
que ceux de la liste civile. On n'a pu exécuter 
ces mesures. Deux imp6ts gbnéraux supplé- 
mentaires, i'un qui éleve les contiibutions di- 
iectes de 3 p. 100 a Lisbonne, et de 3 p. 100 
dans les provinces, I'autre destiné a i'amortis- 
sement des billets de I'ancienne banque de  
Lisbonne, ont été employks, le premier aiix 
travaux ~ublics ,  le secoiid I'amortissemeut 

o i ~ a ~ a u a .  -- 
Milreis. 
669,216 
26,150 

257 218 
1,006:195 

233.234 

1,038,178 

~otationsduciergd(1sj6-1857). 
Bulle de  la Crolsade (1862). . .  
Comittis génhraux des districta 

(1852). . . . . . . . . . . . . . .  
Chambres municipales (1852) . 
Couvents de religieuses (1859). 
Xhablissementsde bienfaixanie 

(1861). . . . . . . . . . . . . .  

Total. . . . .  
Amortis ou convertia de 1861- 

1862. . d . . . . . . . . . . . .  

AU SOJuin 1862. . . . . . . . .  
Dette extericurc . . . . . . . .  

de la dehe extkrieiire. 
Les recettes des coinmiines consistent dans 

les revenus de Iciirs biens-fonds, dans les con- 
tiibutions directes et indirectes; leurs dépen- 
ses, dans le traitement des officiers et employés 
d'administration, la subvention aux Bcoles, la 
voirie et les trnvaus publics, les ceuvrcs de 
charite. 

11 En Portugal, dit M. de Casconeellos 1, les 
ministrcs lib~raux se sont toi~jours trouvés 
placés entrele besoin presswt dc clierclier des 
ressources et la crainte de pcrdre leur popu- 
lacite, soit en portant la contribution i la somme 
exigée par les riécessités piililiques, soit en 
changeant I'assiette ou le nom de i'impbt. n De 
la des mesures tarit soit peu despotiques. tclles 
que la rédiiclion et la cessation de l'amortisse- 
inent des billets dc In banque de Lisbonne et de 
la dette extérieure; la conversion forcée des in- 
térSls de la dette consolidée et de I'arriéré des 
traiterneuts et pensions en inscription de rentes 
i 3 et 4 p. 100. Cette conversion des titres de 
la de,ite (1853 llesait les rentiers ct les preteurs 
de 1'Etat : la banque de Londres refusa dc coter 
les nouveaux fonds portug~is. 11 falliit que le 
miuistre des finances se rendlt a Londres pour 
obtenir des détenteurs anglais des titres de 
i'ancienne dette iine transaction , qui fut signée 
en 1855, et par laquelle ils se contenterent 
de divenes bonifications en titres de la dette 

er an- différée, ne portant intéret que depuis le t j 
vier 1863. Au fond, ces conversions, en dimi- 
nuant le taux de I'interEt, out rendu le paye- 
ment de la dette plus assiiré, et ont permis au 
minislkre d'entreprendre des travaux publics 
indispensables. Si d'ailleurs , depuis dix ans . 
les chaqes de la dette fondee ont doublé, les 
reveniisduTrésor se sont aumentes d'un tiers, 
et ces nouvelles ressources , preuves d'un ac- 
croissement de la richesse publiqrie, sont dues, 
en grande partie, a I'émission des titres de la 
dette fondée, sans laquellc la crbation des 
roiites et des chemins de fer n'eiit pas el6 pos- 
sible. 

aacerr is .  

Milreis. 
669,216 
26,150 

957,218 
1,017,927 

230,870 

1,131,049 

Total. . . .  

82,250,600 
562,850 -- 

81,687,750 
68,166,038 

-- 
17,377,812 

1,542,830 
15,834,983 . 
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tiques non enseignants sont : I'acadkmie 
royale dcs sciences, fondee en 1778; elle re- 
pond a notre Institut, et se  divise en deux 
classes, I'une pour les sciences pliysiques et 
mathematiques, I'autre pour les lettres et les 
sciences morales; - et le gremio litterario 
de Lisbonne, institut libre. 

Les grandes villes de Portugal ont des biblio- 
ih&ques , des mrisées d'histoire naturelle, des 
jardins botaniques et des observatoires. L'im- 
primerie nationale, fondee a Lisbon par le 
marquis de Pombal, est nn des plus &ux d tn  
blissemen ts ty pograpliiques du monde. 11 n'y 
a a la vérite qu'une seule galerie de tableaux 
a Lisbonne, mais le gouvernement ou la nation 
prkferent les sciences ti toutes les autres Ctu- 
(les. L'ancienne gloire IittCraire du Portiigal 
Ctait purement poétiquc; c'est I'histoire qui 
domine dans la rcnaissance actuelle. 

YII. CUI.TE. 

Le Portugal n'est sorti di1 regne de la ter- 
reur qu'i la fin du dernicr siecle, qiiand le 
marquis de Pombnl abolit les supplices de I'iii- 
quisition ct expiilsa les jbsuites. Les jCsuites 
revinrent, mais I'inquisition fut abolie definiti- 
vement en 1820. Les anciens rois de Portugal 
n'étaient que les instruments du clerge, bien 
que i'un d'eux ail subordonne toutes les or- 
donnances des papes au regiopbcito.  Le clergé 
rkunissait des biens immenses, ne payait pas 
d'impbts, el on comptait 750 courents a la 
veille de la rCvolution liberale. Un decret roya1 
du 28 mai 1834 supprinia tous les couvents 
d'hommes , m i s  plut6t par Iiaine contre le 
clergé que par phiiosophie, car la religion ca- 
tholique est toujours restée rcligion de l'État, 
les autres cultes n'ont pas la liberte de s'exer- 
cer publiquement, et tout attentat contre la 
religion de I'Etat peut Btre puni de la prison ou 
di1 bannissement. 

La bierarchie eccl6siastiquc comprend dans la 
métropolelepatriarche de Lisbonne, Ics deunar- 
clievCques deBraga etd'Evora, et seize CvCques, 
dont deux pour i\lad&re et les A~ores; daus les 
colonies, I'archevéque de Goa, I'archevBque ad 
honorem de Tranganor et dix Cveques. Le pa- 
triarche a sur les CvCques une autorite presque 
egaIe a celle'du pape. Ces éveques sont nom- 
mes par le roi et conlirines par le saint-sikge. 
L1arcliev¿?que de Goa est primat des Indes: les 
luttes qui duraient depuis un siecle entre les 
archeveques de Coa, nomm6s par le coi comme 
patron d'orient, et les missionnaires, envoyés 
par le pape, ont été terminées par le concordat 
de 1857, qui confirme le patronat d'orient; mais 
le nombre des sieges Bpiscopaux sum'agants de 
Goa a 6té réduit. 

L'Etat ne subventionne que les prelats du 
continent, et tout le clerg15 des Iles. Les cures 
et coadjuteurs du Portugal sont pares par les 
contributions spbciales des communes, par le 
casuel et par les biens et rentes des eglises. 
Ces ressources Ctaient jusqu'ici tellement in- 
suffisantes que les ecclesiastiques, deconsidé- 
rés par leur misere et l'ignorance qui en est 
la suite, n'ont aucune influence sur 1'6ducalion 

du peuple, qui pourtant ne peut guere &re 
instmit que par eux. Mais une loi du 4 avril 
1862 a ordonné les ventes des biens-fonds des 
églises et leur payement en titres de la dette 
fondee. Cette vente a presque doublé les reve- 
nus eccl8siastiques. La bulle de la Croisade , 
produit des indiilgences de 1'Église dont la ces- 
sion a Cté obtenue du pape par Philippe 11, 
fournit ti l'entretien des sbminaires. 

VIII. JUSTICE. 

Le droit portugais remonte jusqu'aux lois 
ecclésiastiques des Wisigoilis, conservkes pen- 
dant tout le moyen &ge par la tolkrance des 
Manres, et codiíiees par les rois; il comprend 
encore le droit canon et le droit romain de la 
renaissance. Le Code civil a été imposé par les 
Espagnols. On a commence. en 1850, d'en ré- 
diger un aiitre. On regrettel'absence d'nn Code 
d'instruction criminelle; mais le Code penal de 
1853 est rclativement indulgent, ayant etc? re- 
digk d'apres les principes de la charte, qui con- 
sacra I'institution d'uii jury, I'indbpendancede 
la justice, la publicil6 des débats, la defense 
orale, I'abolition de la torture et de la coiillsca- 
tioii des biens. 

La justice se rend, l o  par le Sénat, qui juge 
les membres dc la famille royale, du conseil 
d'État ou des deiix chambres et les ministres 
accusks; 20 par la cour supr&me de jiistice, 
cour de cassation et de second appel; 30 par 
cinq coiirs d'appel, dont deux pour les colo- 
nies; 40 par 142 jzcges de droit et leu rs asses- 
seurs, juges de premiPre inslaiice (comarcas); 
5 O  par 809 juges de pain; C 0  et 3,938 juges de 
paroisse. Ccs cleux derniers ordres de juges 
sont Clus et peuvent elre revoques par les 
coiirs. Tous lea autres sont inaniavibles et 
payés par I'Etat, m i s  ils peuvent aussi se faire 
remiinbrer par les parties. Les juges de droit 
iie disent que le droit: c'est le jury qui pro- 
noncc sur le fait. La charte etablit le jury pour 
toutes les causes criminelles et civiles; mais, 
au civil, I'usage s'est Ctabli de ne convoquer 
le jury que du consentenicnt des parties. Le 
minisferc public existe en Portugal. 

IS. RESSOURCES. 

Le sol du Portugal est rolcanique; les trem- 
blements de terre y sont fréquents et menacent 
encore. Des terres fertiles. des fleuves et des 
riiisseaux reposent et roulent sur cet incendie. 
L'intérie~ir de la terre v recele toiites les ~ i e r r e s  
et tous les métaux. L; Tage, autrefois, ;oulait 
de l'or, dont un ancien roi fit son sceptre. On 
pourrait recueillir au Portugal surtont du mer- 
cure, du plomb, du fer, du marbre de toutes 
couleiirs. Ilais ces richesses donnent inexplo- 
rées. On est aujourd'hui bien forc6 de tirer 
parti du cbarbon pour l'approvisionnement des 
chemins de fer. 

Les provinces de linlio, de Beira et de 1'Es- 
tramadore sont les plus riches en terres v6gk- 
tales; le Ninho surtout, mieux arrose, mieux 
cultive, produit a lui se111 presque autant que 
le reste du royaume. L'Alemtejo, immense plaine 
du centre el du sud, porte des terrains alumi- 
neux et argileux: elle fournit plus de ckréales. 



Les montagnes du midi sont recouvertes de 
terrains calcaires, m81es de fer et d'argile, e t  
tres-fertiles, siirtout aux environs de Lisbonne. 
Eníin, les rivages di1 Portugal sont des terres 
sablonneuses ou a silice. 

Les forets etaieiit dans l'antiquite tres-con- 
sidérables; mais les clievaliers gastadores les 
détruisirent en haine des Naurcs qui exploi- 
taient les richesses du pays, et  les paysans du 
Portugal s'acharnent encore aujourd'liui contre 
tous les arbres, sans s e  douter d'ou leur vient 
cet héritage de vandalisme. 11 n'y a y e r e  de 
bois considCrables que les 10,000 hectares de 
pins e t  de cypres plantés su r  les rivages de 
I'Estramadiire par un ancicn roi pour arreter 
i'invasion des sables. 

Une des plus grandes richesses du Portugal 
consiste dans ses mines de se1 mariri, qui for- 
ment un des principaun objets d'exploitation. 
La production totale du se1 était évaluée, en 
1851, a 3,229,200 hectolitres. Les terres d'al- 
luvion du Tage et du Sado sont d'urie fertililé 
remarqiiable et d'une égale inszlubrité. La cul- 
ture des céréales ne comprend qu'un quator- 
zieme de la superficie du Portugal. La vigne 
comprend pres de la moitik d'un espace égal, 
ce  qui est relativement considSrable. L'in- 
croyable fertilité du sol permettrait d'aug- 
menter ces deur cultures de pliisieurs fois 
leur étendue. La production da vin s'est, du 
reste, fort accrue depuis les dernieres lois 
(1852) qui out aboli les monopoles que 11. de 
Pombal avait établis en favcur de deiir compa- 
gnies. On s e  plaint n8anmoiiis qu'il s e  soit 
maintenu de I'ancienne organisation un privi- 
lege accordé a un district pour la sortie des 
vins, et  un jiiry d'appréciation qui choisit les 
vins a esporter oii i consommer dans l'jntk- 
rieur, et qui dklivre, moyennant finonce, des 
passavants pour la sortie aux vins des districts 
non privilkgibs. 

On a évalué,poiir I'année 1852, la production 
des Cérkalcs de toiit le Portugal (continent et 
iles) a 10,478,597 hectolitres, et  la consomina- 
(ion a 9,158,003 hectolitres. La production gé- 
nerale du royaiime, en vins de toute espece, 
pcut Stre estimke, pour une année rnoyenne, 
ti 3,400,000 hectolitres. 

On comptait en Portugal, en 1852, 71,648 
chevanx, 40,403 mulets, 132,206 ines ,  606,2 17 
betes a cornes, 2,575,770 betesalaine, 1,148,183 
chevres et  934,480 porcs. 

Les huiles di1 Portugal, quoique mal prépa- 
rkes, sont tres-estiiCes et d'uu prodnit cunsi- 
dérable. Le sol prodiiit encore des citrons, des 
oranges et tous les friiits des climats tempérks. 
On cultive le riz dans I'Algarve, sur les rivages 
inondes. EnOn on a fait récemment, avec suc-. 
chs, des essais de sériciculiure. 

L'ag.riculture est encore dans I'enfance : ori 
emploie peu de machines, on ne  counait pas 
toutes les ressources des engrais; on a con- 
servé I'usage des jacheres; et enfln, ce qui cst 
capital, il n'y a que tres-peu de voies de com- 
munication. Le gourernement a presente en  
1858 un projet d'établissement de crédit fon- 
cier, qui s c n  sans doute repris : les institu- 

tions de crkdit appclées grelders c&ntztnattx 
ne  sont pas u'un graud secours poiir I'agri- 
culture, parce quc leurs ressources sont in- 
suffisantes et  qu'ils sont forcés d'exiger des 
iiiter8ts trop elevés. Un institut, trois écoles 
regionales et six feanes-écoles composent I'en- 
seignement agricole. Le cadastre, jusqu'ici ne- 
gligk, et  seule base ~Critable de I'ktablisse- 
ment de l'impbt foncier, a 6té entrepris. Des 
omciers mililaires ont commencé la triangu- 
lation. Les travaiix hydrographiques et  géode- 
siques sont portks aux biidgets pour des allo- 
cations de plus de 50,000 milreis. 

Les pScheriesloiiitaines du Portiigal sont íipcu 
pres aneanties. La peche cOtiCre seule conserve 
une certaine impoitance. L'absence de roiites 
de terre a fait du cabotage un moyen de trans- 
port indispensable, qui s'enerce be~ucoup par 
la navigation A vapeur, ii peu p r b  impraticable 
dans les voyages de long coiirs. 

Le nombre des navires portugais élait en 
1854 de 13,700; en 1855, de 12,413. Cetle dé- 
croissance a hté conipensbe par l'aiiginentaliori 
du tonnage, qni s'est blevé de 771,233 ton- 
neaux a 198,7'12. 

Le moiivemeiit de lous les ports du Porliigal. 
en  1850, s'elevait, ii l'entrbe, a 6,854 navires 
portiigis, et  2.708 étrangers; a la sortie. i 
7,029 portugais et 2.950 étrangers. Le com- 
merce maritime dii Portugal arme tres-peu zu 
long coiirs. Pour les transports de passagers, 
ce sont des compagnies anglaises et  hollan- 
daises qui font le scrvice entre le Portugal et 
le Bresil, entre le Portugal et la mer du Nord. 
Le Portiigal, ayant des produits similaires a 
ceux du midi de I'Europe, n'a guere dc com- 
merce inaritirne i faire avec la Méditerranée. II 
est plus en rapport avec le Brésil et I'occiderit 
de l'Europe. Le mouvement du commerce por- 
tugais s'klevait, en  1856, i I'importatioii, a 
20,151,809 inilreis, ti I'exportntion a 16,299,035 
milreis. C'est iiii fait tres-connii que I'emigra- 
tion des Portugais dans leurs colonies a depeu- 
ple la métropole, arr6tk I'agriciilture, tari les 
sources de I'iiidustrie et du conimerce. Pbi- 
lippe 11, en ferrnant aux Hollandais le port de 
Lisbonne, lcs a attires dans les Indes, ou ils se  
sont substitiiés aux Portugais. Le traile de 1703, 
conclu entre l'Angleterre et  le Portugal par 
I'ambassadeur anglais Methiieri, a fait du Por- 
tugal un fief corniriercial de i'Angleterre : a elle 
seule il a envoyk ses produits, d'elle seule il 
en a recu , et tres-peu. 

Le marquis de Yombal et les ministres libé- 
raur  de  notre époque out essayé de reagir 
contre ce  despotisme, qui paralt s'affaiblir de- 
vant les nécessités économiques du temps , et 
les recents trailes de commerce conclus y e c  
la France, les Etats-Unis, la Russie, les Htats 
de la mer du Kord et i'hmérique du Sud. Lc 
systeme mktrique, adopte en  Portugal depuis 
1859, relie encore le pays au systeme commer- 
cial de la France. L'OcCan, dans lequel s'avance 
le Portugal I'extrémité de l'Europe, est la vkri- 
table voie ouverte a son commerce maritime; 
et ce c a i n  que Ic Portugal a découvert, il 
faut espkrer qu'il saura l'exploiter. 
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1,'activitc qii'nnt deployke dans ces demieres 
:inuées l e  miiiist8re et  les clianibres de Portu- 
gal, a éclaire la situatioii financiere, commence 
le cadastre, aboli les monopoles. Elle ne pou- 
vait oublier la création des routes, dont dkpen- 
dent toute agriciiltiire et tout commerce. La 
compagnie des travaiix publics, fondee en 1845, 
a fait les routes dc Lisbonne ti Cintra, de Porto 
;i Braga, comrnencé celle de Lisbonne a Bada- 
j o ~ .  En 1863, les routes deja terminées s'éten- 
daient sur un parcours de 1,805 kilometres, 
et  326 kilometres Btoient en construction. Ces 
routes ont coiitt: au Trésor environ 50 niillions 
(le francs. La rbgularisation dii lit des fleuves, 
la canalisation des ri\it!rcs, I'ertension des ca- 
naux, la crkation de routes royales (entrete- 
iiues par i 'Étai) ,  de routes de districts et  
~ommiinales (eiitreteriiies par les dislricts et 
lee conimiines), ont &té entreprises. Les princi- 
paux cliemins de fer sont terminks, sur une 
etenduc de 628 kilometres; spPcialement celui 
de Lisbonne a la frontiere á'Espagiie (275 hilo- 
mhtres), ii Porto et Cormbre (030 kilom6tres). 
Ces chemins de Ter construits a I'oide de sub- 
vcntions de I'Etat ont coute aii TrSsor 90 mil- 
lions de francs environ. Plusieurs cmbraiiche- 
ments sont en voie d'exécution. Le systkrne des 
lignes telégrapliiques s'etendra sur un par- 
cours de 632 Lilomelres et compren6ra le tbl6- 
graplie de la froutiere, celui de la capitale aux 
pi'ovinces du nord, et auu villes avoisinantes. 
On a deja relie les fils portugais aiix fils espa- 
gnols. Qiiant au r  colonies portugises, voy. I'ar- 
ticle Colonies. JACQUES, ng Bors~osi.i,u. 

POSTES. La civilisatioii des peiiples se  tra- 
duit extérieurement par I'état dc leurs moyens 
de communication et  I'on peut dire : Donnez- 
moi les agents de circulation des idees, des 
liommes, des valeurs et  des prodirits cliez un 
peuple, ct je voris dirai a que1 degre dc 1'6- 
chelle il doit etre place. 

Eii effet, la prospérité d'iin pays est intime- 
inent 1it.e a ces diverses manifestations de I'ac- 
tivite; idkes et pi'oduits valent par l'ecliange 
qui les coiistitue socialement oii commerciale- 
ment. Pliis un peiiplc aura ktendu la splikre de 
ses relations extkrieures, plus il aura perfec- 
tionné le réseau de ses communications inte- 
iieures, mieux il sera en mesure de proroquer 
et de satisfaire les besoios qiii stimulent sa  
production; plus son industrie prendra de dé- 
veloppement, plus son commerce déploiera 
d'activite, plus scs maeurs recevront de poli et  
de rafinement. 

Par un merveilleiis accord des clioses, uos 
progres sont iutiinemeiit liés aux progres des 
autres, notre perfectionnenient a leur amélio- 
ration, notre prosperit6 a leur participatioii aux 
resultats de notre travail. Si bien qii'aucune 
amklioration ne peut se  produire dans nos pro- 
cedes de crkation ct d'kchange intellectuels et 
rnateriels sans qu'aussitcit toutes les branches 
de la production, tous les ordres de sentiments 
e t  d'idées, lous les modes de satisfaction n'en 
subissent l'heureuse influence. 

La rapiditc, la fr6qiience des corrcspondances 

et des cominiinicatious erercent iine prompte 
et  décisive aclion sur I'ensernble desindustries, 
en proyoqiiant d'iucessantes transactions, en 
permettaiit la libkration facile des capitaux en- 
gagés et  leur application a de nouvelles oruvres. 
Elles n'ont pas un moindre enipiie sur les es- 
p r i t ~  et les cmurs , en fournissant a la publicit6 
des moyens puissants d'eupansion, en donuant 
aux affections la toie d'6~anclicments réitérés. 
cii adoucissaut 1:s douleurs et  les aniertunics 
dcs scparalions. L'inrention de la t c l k ~ r a ~ h i e  
électrhue a pu faire dire a iin savañt -que 
I'liomme avait conquis le don d'ubiquit6. 

La correlation entre l'état des comniunica- 
fious et  celui des sociktés est tellemenf Ctroite, 
q11'oii ne peiit constaler un trouble dans celles- 
ci sans voir cellcs-18 pericliter, et  le bilan des 
postes pourrait aiissi bien que celui de la Ban- 
que servir de mesure aux agitations sociales. 

Nous ne sommes, d'ailleurs, pas le premier 
a dice que la stalistique peut s'emparer de la 
situation des postes dans iin Etat comme de l'un 
dcs termes de comparaison les plus exacts pour 
juger de s prosperité et de son developpement 
iritellectii d . C'est ainsi que N. Maurice Block1 a 
[ i i i  établir le tablear1 quc nous résumons ici e t  
qui nous niontre qiie la Prance iie vient encore 
qu'en qunfriQiiie ligne soiia le rapporl de l'in- 
struction primairc. de l'activité commerciale e t  
de l'initiativc individiielle; et qiie la Russie. 
parmi les nations civilisees, occupc le dernler 
riing a cc triple point de vuc. 

En prcnnnt une moyenne de miile habitants 
sur la population de cliacun des pays cités plus 
bas, on voit que le nonibre des lettres recues a 
été pendant I'nnnCe derniere : 

En Grande-Brbtagne. . . . . . . . . . .  1,907 
IGn Si)isse . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,630 

. . . . . . . . . . .  Aux 3:tats-Uiiis 706 
. . . . . . . . . . . . . .  En France. 699 

IPu Prusne . . . . . . . . . . . . . .  669 
. . . . . . . . . .  Dan3 les Paya-Las 492 

. . . . . . . . . . . . .  1a:n  Belgique. 438 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E:n Saxe 413 

En BaviBre . . . . . . . . . . . . . . .  348 
En Espagnc. . - . . . . . . . . . . . . .  274 
En Hauovre . . . . . . . . . . . . . . . .  234 

. . . . . . . . . . . .  E n  Aiitriebe. 155 
~n Portugal. . . . . . . . . . . . . . . .  24 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  En Russie 25 

Ilerodote nous doiine quelqiies renseigne- 
nients sur la premiere organisation des postes 
dont I'histoire ait enregistre le souvenir. C'est 
dans le vaste empire de Cyrus que nous re- 
lroiivons les premieres traces d'une institution 
reguliere des courriers et  des relais. L'auteur 
grec mentionne l'esistence de stations de poste 
echelonnees a une journée de distance l'une 
de l'autre, de Suze a la mer Egée. 11 est pro- 
bable que, dans toute i'étendue de l'cmpire. ce 
service etait installé d'une rnanikre identique. 
Les princes conqukrants, comme Cyriis, avaient 
besoin, dans le cours de leuis lointaines expé- 
ditions, de rester en  facile et rapide communi- 
cation avec leurs lieutenants el les gouver- 
neurs des pro~inces. Sonvent de formidablw 
insnrrections les arrachaient brusquement a 

1. Sfatistique de la Franer, cte. Paris, Amyot. 
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leurs entreprises conqubrantes, et les forqaient 
a se porter promptement vers les points de 
I'empire ou leur autorite était rnkconnue. L'in- 
stitution des stations de postes et des relais 
était done de premiere nkcessite, aussi appa- 
ralt-eUe dans les vastes monarchies de I'anti- 
qyité comme l'un des prcmiers services cen- 
tralisés. 

De récents travaux ont constate des organi- 
sations semblables, et, des la plus liaute anti- 
quite, en Chiue, en Egypte, dans la Médie e: 
SAssyrie. au Pérou, dans le Mexique, au Japon, 
partoiit ou de grands empires et des civilisa- 
tions puissantes avaient réuni sous les memes 
lois de nombreuses populations et de vastes 
territoires. 

La conflguration du sol de la Grece, le peu 
d'étendue desnetites rénublioues ariis'v étaient 

cielles, e l ,  pour accélkrer leur marche, pre- 
naient les equi singula~.es affectks a ces mes- 
sages rapides. On trouvait kgalement dans les 
stations des carpenta ou rhtedte, voitures de 
poste attelées de h i t  chevaux ou mules en 
été, de dix en Iiiver, augmentés de boeufs et 
d'ines de renfort aux grandes montees. 

Pour voyager ou expbdier des correspon- 
dances par ces moyens espeditifs, il fatlait 
&tre muni d'une autorisatioii irnpériale, lettres 
d'évection délivrées au nom et pour le service 
de l'empereur (diplomata tractator.ia), et don1 
on ne pouvait faire abus sans eucourir les 
peines les plus séveres. 

Les rha?dce étaient conduites par des car- 
pelitariz' ou conducteurs, et precédkes de ca- 
taúulenses ou de postillons prkparant les re- 
lais. -~ 

implantées, lafacilite des c<mmu¡iicat~ons ma- Dioclétien restaurale serviccdespostesapr~s 
ritimes entre les diverses narties de I'Amnhic- la nériode anarcliiuue du troisieme sikcle. Den- 
tyonie ne rendaient pas indispensable l'oGgani- 
sation d'un systemc de postes rkgulier, aussi 
ne constatons-nous aucun etablissement de ce 
genre pendant la pkriode la plus glorieuse de 
1'Hellade. 11 y avait cepcndant plusieurs galeres 
de l'État a Athknes, et I'on avait institué des 
prix pour des coureiirs a pied dont les écrivairis 
grecs ont vanté la vélocité. Par un systkme de 
feur allumés sur les montagnes et les promon- 
toires, les diverses iles de I'arcliipel et les dif- 
férentes provinces de la presqu'lle hellenique 
ktaient prkvenues des incursions menacantes 
pour la stretk genérale. Ces moq-ens élémen- 
taires sufisaient a un peuple qui a plus brillé 
par la valeur personnelle de ses citoyens que 
par I'éclat de ses armes et l'étendue de sa do- 
mination. 

11 est probable qu'Alexandre, pendant la pé- 
riode expansive de la GrCce. respecta et utilisa 
les services postaux qu'il trouva etablis dans 
les pays qu'il avait soumis. 

Chez les Romains nous retrouvons des insti- 
tutions postales identiqiies a celles des grandes 
monarchies orientales. Le sénat de Rome et les 
généranx placés a la tete des lkgions entre- 
tiennent d'actives correspondances , mais le 
service n'apparalt régularisé definitivement 
que sous Auguste. Ciceron et Suétone nous 
dounent des détails sur cette partie des offices 
publics. ~Voiilant connaltre ce qui se passait 
dans les provinces et leur transmettre ses or- 
dres avec c8lérite, Auguste organisa sur toutes 
les routes militaires et a de petites distances 
des postes de coureurs et plus tnrd de cha- 
riots; il eut ainsi la province danf la  main. 11 
multiplia également les chaussbes pavées. JI Ses 
siiccesseurs apporterent de noiiveaux perfec- 
tionnements a ce service, qiii eut a souffrir 
pendant les troubles qrii suivirent la mort de 
Néron, mais qui fut rétabli par Domitien et 
cousid&rablement développé sous Trajan et 
Adrien. 

11 y avait alors des Ii0telleries organisees 
pgur le séjour (mansiones), dirigées par des 
maltres de postes (mancipes) ; des mutatioizes 
ou simples relais pour cliaugemeiit de clievaux. 
Les cursores regii portaient les dCpeclies om- 

da& laquelle la phpart des services pullics 
avaient été désorganisbs. Apres Thkodose, l'in- 
vasion des Barbares bouleversa encore le ser- 
vice des postes. Soiis Justinien et Basilc nous 
le retrouvons a Byzance avec I'organisation et 
les perfcctioiiiieiiients qu'il avait r e y  a Rome 
en de meilleurs temps. 

Cliarlemagne, qui eut la gloire de reprendre 
ti la civilisation ronlaine une grande partie des 
iiistitutions qui avaient fait sa force et sagran- 
deur, ne meconnut pas I'iniportarice d'une 
bonne organisation postale, aussi établit-il des 
communicatioils réguliores entre la Germanie, 
la Gaule et I'Espagne qiii composaient l'empire. 
3falheureusement le flot de l'invasion barbare 
n'avait pas encore rencontrk de digiies assez 
puissantes, et il renversa facilement les pre- 
miers jalons de la socikté nouvelle. La féoda- 
lité fut un temps de guerres perpetuelles pen- 
dant lequel I'insécuriti! générale ne permit 
aiicune extension durable aux relations paci- 
fiques, aux rapports commerciaux; aiissi pen- 
dant cette période est-il difficile de reconnaltre 
Ics traces d'iin systéme rkgulier de communi- 
cations. 11 faut que I'aiitorité royale ait prévalu 
au moins dans un certain nombre de provinces 
pour que les postes recoivent une organisation 
íise. 

Cependant des le douzieme siecle, on voit 
se crCer a Paris, et d'une manihre indkpendante 
du gouvernement, des messageries a départs 
réguliers. Cette industrie prospere en dbpit 
des obstacles, carnoiis lavoyons drirer jusqu'au 
dix-septi8me siecle et siiffire aux besoins des 
correspondances privkes. Cela est facile a eom- 
prendre du reste, le nombre des peisonnes let- 
trées était extrernement rcstreiu t A  cette epoque 
et les dkplacements étaient fort rares parmi la 
popiilation laborieiise. Les marcliands forains, 
les négociants qui fréquentaient ti époques ré- 
gulieres certains grands marches établis dans 
les diverses provinces, se chargeaient rolon- 
tiers des correspondances. C'est ainsi que 
s'entretenaient et a de grands intervalles les 
relations d'amitik, de commerce o11 de parenté. 

L'Université, par I'Sclat de son euseignement, 
commencait a attirer a Paris un grand nombre 



POSTES. 59 1 

de jeunes gens de la bourgeoisie provinciale. 
La sollicitude des parents rkclamait des moyens 
de communication reguliers , aussi la grande 
corporatiou enseignante obtint-elle facilement 
I'autorisation d'établir de grands el petits mes- 
sagers qui se c11argBrent di1 traiisport des &O- 
liers, de leurs bagages et de leurs correspon- 
dances. Les graiids messagers formaient une 
confrerie dont le siége était aux AIathurins; 
ils étaient divises par dioceses et ne poiivaient 
entreprendre de voyage que dans cette cir- 
conscription. 11s étaient gknéralement choisis 
parmi les uégociants en relations d'affaires 
wec chaque province. Plus tard ces fonctions 
devinrent purement honoriflques et de sur- 
veillance sur les petits messagers, nunlii vo- 
lantes, comme on les appelait alors. Ceux-ci 
Ctaient spécialement affectés au service des 
maftres et des écoliers; mais les avantages de 
ce service ayant été gknéralement appréciés , 
les particuliers ne tarderent pas i recoiirir a 
leur ministere soit pour transmettre leurs eor- 
respondances, soit pour se transporter eux- 
memes. Ce service prit alors un certain déve- 
loppement, les pctits mcssagers se chargerent 
de conduire des voyageiirs etrangers a 1'Uni- 
versitb, de leur fouroir les chevaux et meme 
la nourriture pendant les trajets qui s'accom- 
plissaient avec une dCplorable lenteur et qui, 
cependant, n'étaient pas exempts de dangers 
de tonte naturc. 

Les preniiers tilres relatifs aux messageries 
qiie fournisse le dépdt des cliartes, datent de 
1296 et 1315 et sont relatifs aux messagers de 
Flandres et aux messagers de I'üniversite dont 
Philippe le Be1 et Lonis X coníirmcnt les pri- 
viléges. 

Primitivement gratuites et parsonnelles, ces 
concessions ne tarderent pas a devenir des 
charges transmissibles a titre onereux entre 
les mains des concessionnaires, car les béné- 
rices de I'exploilation des messageries prirent 
un accroissement rapide. L'abus fut te1 que les 
dipitaires de I'Université s'en émureut ct vou- 
lurent restituer a I'institution le caractkre cha- 
ritable qu'elle avnit recu au debut. Dans I'in- 
tention di1 Grand hlaitre et de son conseil, ces 
charges ne devaient etre exerckes que par des 
gens pauvres et comme moyen d'adoucir leur 
position, etc. On n'avait pas prévu l'avenir qui 
attendait un service d'une si générale utilité, 
et ce ne fut que plus tard, que i'üniversité 
songea a appliquer i ses propres besoins les 
benéflces considerables de i'industrie des mes- 
sageries. 

La centralisation politique dont Louis XI fut 
le promoteui, recut pour complément le rappel 
et la concentration aux mains de la royaute 
de tous les monopoles qiie les gnnds seigneurs 
et les grands Corps de I'État s'étaient arrogk le 
droit de conceder a titre gracieux ou contre 
beaux deniers. Parmi eux fiit naturellement 
compris celui du transport des voyageurs ct 
des correspondances, sauf certaines déroga- 
tions dont il sera par115 plus loin. Des maltres 
coureurs royaiix, ayant a peu pres les attri- 
butions de nos anciens maltresde poste, furent 

institnés sous la direction d'un grand maltre 
nommé directement par le roi. 

Ils devaient d'abord se consacrer exclusive- 
ment au service de lamaison royale, mais leurs 
attributions regurent promptement des exten- 
sions qui en flrent un office public. 

Louis XI dit, dans les considérants d'un édit 
sur la maliere , u qu'ayant mis en dhlibhation 
avec les seigneiirs de son Conseil , qu'il est 
moiilt nécessaire et important a ses an'aires et 
a son Etat de scavoir diligemment nouvelles de 
tous cotez, et y faire, quand bon semblera, sp- 
voir des siennes, d'instituer et d'establir en 
toutes ville, boug, bourgade et lieux que be- 
soing sera jug6 plus commodes, un nombre de 
clicvaiils courant de traite en traite, par le 
moyen desquels ses commandements puissent 
Ctre gromptement exécutés , et qu'il puisse 
avoir nouvelles de ses voisins quaiid il voudra.~ 
11 Ctait ndesfendu, sous peine de vie, aux maltres 
coureurs establis de quatre en quatre lieues 
sur les grands chemins du dit royaume, de 
bailler aucunls elievaulx a qui que ee soit et 
de quelque qualité qu'il puisse &re, sans le  
mandement du roi et du grand mattre des 
coureurs. n 

Cesm;indements, quirappellent les aneiennes 
lettres d'évection des empereurs romains, de- 
vaient contenir l'attestation expresse que les 
lettres, dont le porteur du mandat ktait cliargé, 
avaient { té  vues et s ?ze coatenaieizt rien qui 
prcjudisce'ad au roy. B 

C'est la premiere trace que nous trouvions 
de la violation oficielle du secret des lettres. 
Du moins se faisait-ellc ici oiivertement et soiis 
le coiivert de la loi; cliaciin savait a qiioi s'en 
tenir et pouvait voiler ses épanchements in- 
times, garder son cceur ou sa conscience contre 
les indiscrétions des fonctionnaires pnblics. 

Par sriite d'une ertension de la cliarte origi- 
nale accordéc par Louis XI. l'usage de la poste 
devint accessible aus particuliew; mais le liaut 
prix des transports et i'obligation d'un passe- 
port d'une obtention assez dificile le circonscri- 
virent aux gens riches el bien placés. On payait 
10 sols par clieval et par quatre lieues. Cepen- 
dant , en dkpit des enticaves, le service des 
postes prit rapidementune grande importance. 
et le produit en fut affecte 11 w r  dépenses de 
I'artillerie ». 

Iín édit de 1576 lixe les départs et arrivées 
des messagers etlimite les prix du transport des 
lettres a 10 deniers tournois pour iine lettre et 
sa réponse dans le ressort de chaque circon- 
scription, i 15 deniers pour un paquet de let- 
tres pesant moins d'une once, a 20 deniers pour 
un paquet d'un poids supérieur. L'unité de tarif 
était adoptée dans chaque circonscription; c'é- 
tait un grand pas, on le voit, et les progres de 
la reglementation peuvent nous donner une 
idee du développement pris par le service des 
postes. 

Sous Henri 111 cet édit fut confirmI5. Le mo- 
nopole avait respecte les messagers jures de 
I'üniversité, les besoins du Trésor roya1 sug- 
gérerent l'idke de les astreindre a prendre une 
licence; ils résisterent i cette prétention et 
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rurent coiidamnés a diverscs amendes que 
Iienvi IV leur Dt rcstitucr, lorsque, en 1597, il 
retablit les francbises qui lcur avaient été ac- 
cordées. Sous ce dernier prince, le nombre 
des maltres de poste fut aiigmenté et des relais 
(le poste furent organisés a par toutes villes, 
boiirgs et bourgades du royaume, tant sur 
grands chemins que sur chemins (le traverse, 
;i raison de 20 sols toiirnois par jour. n Lcs 
c~ommissions de maitres de postes furent adju- 
vees publiquement, et pour que les chevaux 
iie fussent pas enlevés soiis pretexte de ré- 
iluisitions, ils fiirent considéres comme faisant 
partie du domaine royal et marqu6s de 1'H ini- 
I iale et de la fleur de lis. 

Un kdit du 3 aotit IG02 r¿.uuit les relais 
t.oyaux aux postes ordiiiaires, les cliemins de 
traverse qui reliaienl entre elles les grandes 
voies royales, et qui sont devenus nos routes 
départementales, furent dotés de relais, et 
c.haqiic ville capitale eut la facultk d'oiivrir des 
I)ureaiix pour le loiiage des chevaux a la jour- 
iiée. Les postes furent placées sous la direction 
~I'iin contrbleur général, qui versa 32,600 écus 
tlans la caisse royale pour prix de son mono- 
pole. Cettc ferme fut conflrmée, en 1670, sous 
l e  ministére de Louvois, et pour aiigmenter ses 
iessourees, une redevance de 6 livres par tEte 
de ebeval fiit iniposée a tous les loiieiirs de 
chevaiix. 

Par un édit du 25 mai 1660, le serricc des 
rorrespondances privées avait ete définitive- 
ment annexé a celui des courriers ofiiciels. 
C'unité et la régularith s'établirent peu i peu 
ilans l'organisation des postes. Les parties du 
territoire qui avaient eté privées jusque-la de 
moyeus réguliers de correspondance en fiirent 
dotés. 

En 1629, le cardinal de Richelieu enjoignit 
ürix gouverneurs et fonctiounaires provinciaux 
<19envoyer a l'avenir leur correspondance offi- 
cielle par la voie des postes ordinaires et noti 
plus par expres. Une économie sensible fut 
iiinsi réalisée. I'our plus de sfireté, l'envoi de 
toutes les dépeclies oficielles dut Ctre enre- 
gistre sur un lisre spécial et accompagné d'un 
bordereau, d'ou lesysteme des letlres chargées 
qui, un peu pliis tard, fiit étendu aux corres- 
pondances privCes , moyennant quelques for- 
iiinlités et un siipplément de prix. 

Les tarifs mauquaicnt de íixité, et les com- 
mis du génkral, ainsi qu'on appelait le direc- 
tcur des postes a cette époque, avaieiit elevé 
1ü prétention de changer les taxes Iiabituelles 
de leur autorité privee; de nombreuses plaintes 
s'éleverent et amenérent hI. d'blméras a pré- 
scnter au cardinal de Richelieu, qui s'intéres- 
sait vivement a cette branche des scrvices 
~~iiblics, un projet de tariílcation, qui fut adopte 
lc 26 octobre 1627. Le port des lettres simples 
de  Paris a Lyon. Micon, Clermont-Ferrand, 
Nantes, et recipmqiiement, fut Dxé ti 3 au lieu 
ile 4 sols, celui des lettres de Provence et de 
I,anguedoc, a 6 sols au lieu de 8, et ainsi de 
suite. Ces diverses améliorations se tradiiisirent 
bientbt en iin accroissement d'activitd g e n 6  
ralc. 

A cette époque, les postes étaient adminis- 
trées par un siirintendaut génbral; des contrb- 
leurs, appelés conseillers-maitres des courriers, 
avaient étk établis a Paris, Orléans, Soissons, 
Lyon, Grenoble, et dans quioze autres vilies 
importantes du royaume. Six ofices speciaux 
pour >les correspondances étranghres furent 
créés dans le meme temps, ce qui prouve que 
deja les traités passds par M. d'hlmeras avec 
les gkneraiix et -courri&s -majors des postes 
eti.angers avaient amené de frequents échanges 
de correspondances internatibales. Par les  
soius des nouveaux a g n t s  de nourelles con- 
ventions furent concliies. 

Les conseils-maitres des courriers devaient 
entretenir des distribiiteurs dont ils étaient res- 
ponsables dnns tous les bureaux établis; ils 
avaieiit le droit de créer des ofices de cour- 
riers sur toutes les routes du royaume, de ma- 
nihre a assurer, de jour et de nujt, a le servicc 
de toutes les correspondances publiques et pri- 
vees pour toutes les villes de I'intérieur et des 
frontikres, sous des peines séreres, s'ils fai- 
saient éprouver quelque préjudice a I'Etat. a 

Ces maitres-courriers étaient tenus de four- 
iiir les chevaos necessaires a tous les relais; 
leurs gages btaient aliectks par privilége i ces 
fournitures obligatoircs et au remboursement 
des sornmes indhiciit prélevées par les cour- 
riers et postillons qu'iis employaient pour prix 
de leurs services. On voit que leur position et 
les obligations qui Staientattachees Bleurcliarge 
etaient analogues a celles qu'eurent depuis nos 
modernes maftres de poste. 

Pour indemniser les mattres- coiirriers de 
I'entretien des-postes royales, on leur aban- 
donnait « toiis les droits et emoluments affectés 
au transport des lettres privées, a quelque 
somme que lesdits ports pussent s'klever. 1) 

Les départs n'avaieut lieu, d'ailleurs, que 
deux fois par semaine pour les principales villes 
du royatime, mais i jours Gres. 

Le surinteudant général avait perdu la direc- 
tion des postes, dorit il n'avait plus que la sur- 
veillance; I'anarcliic ne tarda pas a s'emparer 
des serviccs, et il fallut que I'édit de 1632 re- 
tablit ses prérogatives d'investilure des contrd- 
leurs provinciaux et lui rendlt la liaute main 
sur les diverses branches de I'administration. 

Les messagers de 1'Université et les messa- 
gers royaux conservdent encore, quoique bien 
alfaiblis, les priviléges qiii leur avaieut été pri- 
mitivement conchdés, et se maintenaient, grice 
aux prix modiques de leurs tarifs. Le monopole 
voyait d'un mil jaloux cette concurrence, toute 
inodeste qu'elle fi~t. Louvois prCta les mains a 
leur depossession; mais il ne fallut pas moins 
que I'évocation de cette aítaire au Conseil du 
roi pour terminer l'interniinable proces pendant 
devant les Parlernents. 

11 parait, du reste, que le tiiomphe du mo- 
nopole ne fut pas complet, car nous voyons 
plus tard les courriers en titre racheter peu a 
peu les oflices concurrents. 

L'Université mettait d'autant plus d'ipreté a 
dCfendre ses petits mcssagers qu'elle affermait 
maintenant ces oRices a son proflt et qii'clle cn 
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t8s avaient obtenu le droit de francliise et 
elles en faisaient un te1 abus qu'il fut reconnu 
que les deux tiers des correspoudances se 
trouvaient exemptes de droit. 

Les maltres de poste avaient d'ailleurs perdu 
la meilleure source de leurs proets par le dk- 
grevement de l'indemnité postale affectée aux 
messageries ; aussi la plupart d'entre eux vou- 
lurent-iis rksilier leurs marches et il fallut une 
nouvelle mesure arbitraire pour empecber la 
désorganisation du service. Un décret du 18 
octobre 1794 vint modieer le décret du ler mai 
de l'année prkckdente qui avait rCnni toutes les 
messageries et düigences aux postes, et accorda 
la liberte la plus illimitée a cette brancbe de 
l'industrie des transports. Un nouveau tarif fut 
adopté pour les lettres qiii durent payer 5 sols 
par lettre simple a l'intérieur de Paris et dans 
les limites de chaque département. A cette 
augmentation correspondit , comme on doit 
bien le penser, une large diminution des re- 
cettes. Des modiíications eurent éaalemeut lieu 
dans l'organisation administrati; ; aux neuf 
membres comaosant la direction aPnCraIe fut 
snbstitué un Comité de-douze mimbres par 
décret du 3 aoht 1795 : on revint également au 
tarif de 1791. 

Deux années plus tard. en 1797, le coup 
d'État du 18 frnctidor vint bouleverser encore 
unefoisle regime administratif des postes. On 
nomma un commissaire génkral, et les messa- 
geries furent encore une fois rénnies au semice 
général pour etre abandonnées de nouveau a 
l'industrie privée , sons la reserve d'un droit du 
dixieme au profit de l'enregistrement. (Loi du 
9 vendémiaire an Vi.) 

Un décret du 15 veutdse an XII raffermit la 
position des maltres de poste asses compromise 
par ces remaniements (et d'autres que uous 
omettons), et les entreprises de messageries 
accklérées furent grevées en leur faveur d'une 
redevance de 25 c. par poste et par cheval dans 
chaque cireonscription postale. 

Ce régime dura a peu pres sans modifica- 
tions im~ortantes ~endant  la durée de 1'EmDire: 
les pro&&s avaieit &té peu sensibles, cir on 
constate au'en 1815 un grand nombre de villes 
étaient encore dépourvues de correspondances 
regulieres, et ce ne fut qu'en 1821 et 1828, 
sous l'administration de MM. de la Rochefou- 
cault-Doiideauville et de Vauché que ces lacii- 
nes furent comblbes ; le réseau ne fut définiti- 
vement complété gu'eu 1828. Un reglement 
organique de 182.2 conféra au ministre des 
ílnances, dansles attributions duquelles postes 
avaient été deja placées, la nomination des priu- 
cipaux emplois, depuis le directeurgénéral jus- 
qu'aux directeurs d'arrondissement et aux mal- 
tres de poste. 11 eut également le droit de rCgler 
la dietribution du travail entre les administra- 
teurs et garda la haute siirveillance du service. 
En 1827, fut introduite une amélioration impor- 
tante qni exerca le plus heureux effet sur le 
développement du servicepostal: ce fut la révi- 
sion des tarifs et I'aQnission du calcul des dis- 
tances en ligne droitc et non en raison du par- 
cours effectif. Le factage rural fut organisé, 

toutefois il laissait encore beaucoup ii dksirer ; 
le service de distributiondeslettres dansles vil- 
les lui-meme ne fut complétk qu'en 1830. Jus- 
que-la les lettres n'étaient portees ti domicile 
que dans les villes au-dessus de 4,000 &mes et 
moyennant un supplement de taxe de 5 c. 

L'administration de 1 .  Conte, nomm6 prhsi- 
dent du Conseil des postes en 1830, puis di- 
recteur gbnéral en 1831, fut marquCe par une 
serie de progr&,s. Des conventions postales 
conclues avec I'Etranger assurerent l'échange 
des correspondances internationales et la re- 
mise des lettres meme non affrancliies an dela 
des frontikres. Déja des comptes etaient ou- 
verts avec les principaux pays, et le solde en 
faveur de la France commencait a produire des 
résultats appréciables. En 1826 le nombre de 
ces comptes était de 576 et produisait un mil- 
lion brut avec un solde de 460,000 fr. en faveur 
de la France ; depuis, comme nos lecteurs pour- 
ront s'en rendre compte par I'examen du ta- 
bleau que nous donnons plus loin , le revenii 
neta presque dkcuplé le produit brut de 1826. 

L'établissement des chemins de fer a amené 
une réroliilion dans les postes en dégageant 
compl8temerit le service des correspoudances 
de celui de la poste aux chevaux tombé rapi- 
dement en décadeuce, ainsi que I'atteste le cliif- 
frede t 4,738 fr. auquel s'était réduit, en 2857, le 
revenu net de cette branclie des anciens ser- 
vices qui donnait encore 2millions dix ans aii- 
paravant. 3lais le progres le plus radical est 
celui qui fut réalisé en 1849 par l'adoption 
d'une taxe uniforme. Cette réforme était ac- 
complie depuis pr& de dix années en Anglc- 
terre. Elle avait eu pour résultat dans ce pays 
de doubler d'une année a l'autre le nombre 
des lettres échangées et de faire reíiuer dans 
les caisses du Post-once tous les produits dc 
la fraude. 

En France commc cii Angleterre, dans la 
premiere aunke d'application, le revenu nct 
s'abaissa de 16 millions a 6,  et l'on se crut 
obligk de relever la taxe de 5 c. Ce régime 
mixte dura de 1850 aii le' juillet 1854, ou la 
surtaxe fut supprimée. 

11 suffit de rappeler pour la glorification de 
cette mesure, que, de 1847 ti 1861, le nombre 
total des lettres expédiées en France s'est 
élevé de 126 millions a 294 millions. 

Le timbre-poste , d'origine anglaise, a BtB 
adopte en France et bientdt dans tous les au- 
tres pays. 11 a eu pour résultat de rédiiire 
0.75 p. 100 les rebiits qui s'klevaieut avant 
cette innovation i 2.85 p. 100 des leltres 
transmises. On comptiit 3,987,000 rebuts sur 
122,140,400 lettres en 1848 ; on n'eii compte 
plus, en 1860. que 1,494,421 sur 294,000,000 
lettres expPdi6es. 

En meme temps la proportion des lettres 
affranchies sur les lettres taxkes a e tk  renver- 
sée ainsi: en 1848 le nombre des lettrcs af- 
franchies n'était que de 10 p. 100 du nombre 
total, aujourd'liui ce sont les lettres non affran- 
chies qui ne sont plus que de Ií, p. 100 des 
lettres expédiées. 

En 1862, le poids de la lettre simple a Bt6 
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eleve de 7 grammes i 10 grammes. En m@me 
temps, 50 établissements nouveaux ont &té 
crCBs. le service journalier a CtB Ctabli dans 
500 communes rurales et la distribution des 
lettres a ete rendue plus fréquente dans 2,000 
localites et  250 villes. D'autres ameliorations 
sont attendues. 

Avant d'aborder les résultats d'ensemble 
dus aux dernikres amkliorations introduites 
dans le systerne postal, il n e  sera sans doute 
pas sans intkret de passer rapidement en re- 
vue I'liistoire de cette branche des services 
publics en Angletcrre. 

Le Post-once anglais fut une imitation d'une 
instiliition d¿ja esistante en France, c'est ti 
Charles 181 que la Grande-Bretagne doit la pre- 
mikre regularisation du transport des voya- 
geurs et des correspondances et  la prcmiere 
intervention rkguliere de l'État dans l'exploi- 
tation de cette industrie. 

Les p r o s &  furent rapides en Angleterre. 
Dans ce pays dont le genie pratique est mer- 
veilleux et qui, dans la pkriode historique mo- 
derne, a s i  rapidement conquis la premiere 
place parmi les nations industrielles, le besoin 
de  correspondances actives et faciles a dii 
snivre cliacun de ses agrandissements, ccir- 
respondre a l'extension de  ses débouchés, a 
l'accroissernent de ses possessions coloniales, 
a la multiplication de ses rapports commer- 
ciaiir avcc le monde entier. Ou y a vite corn- 
pris que le service des posles btait une insti- 
tution qu'il importait de  soiislraire a toute 
exploitalion abusive , aussi n'a-t-elle jamnis 
Cte considérCc cemme un moyen de fiscalité. 

En 1770, la taxe des lettres rendait a elle 
seule 2 millions de revenii net ,  autant que nos 
services rCunis des postes et des messageries. 
En 1815, ce revenu alteignait pres de  39 mil- 
lions, tandis que nos exploitations ne produi- 
saient que 8 millions. A partir de cette Cpoque, 
l'institiition anglaisc reste stationnaire, jiisqu'en 
1839. A cette kpoque sir Rowland Hill et  sir 
Henrp Parnel proposerent llaChambre des com- 
munes un projet de tarilicationunirorme(peniiy- 
postage) qiii fut adopte aprhs d'assez longs 
dbbats parlementaires, et appliqiié a partir du 
10 janvier 1840. La disciission qui eut lieu lors 
de la prksentation dii projet, etablit qii'eii An- 
gleterre le revenu des postes était reste sta- 
tionriaire en prCsence d'une augrnentation de  
population de 6 millious d'imes. 11 fallait donc 
attribuer aux tarirs cet arret d'accroissement. 
La suite prouva la rbalitb des prévisious , car 
le nombre des lettres expédibes et distribuees, 
qui 4tait de 82,471,000 en 1839, un an avant 
la réforme, s'eleva a 168,768,000 en 18/10. Le 
produit n e  fut pas tout d'abord en harmonie 
avec cet accroissemen t des correspondances, 
gr ice  a l'énorrne reduction du prix moyen des 
transports; mais, des 1846, l'ancien niveau 
ctait atteint; de 1851 i 1855, il etait depasse 
de 200,000 liv. st.; de 1856 a 1860, de 800,000 
liv. st.; en 1861, i'excédant a &te de 9 1 mil- 
lions de  francs sur les produits anterieurs a 
l'adoption du penny-postage. 

M. Withbrand avait proposé, en 1806, d'au- 

toriser les bureaux de  poste ti recevoir les dé- 
p6ts des caisses d'kpargne; cette proposition , 
representke a la Chambre, fut adoptCe le 17 mai 
1861. Aujourd'hui les Saving Banks fonction- 
iient activement : 2,532 bureaux de poste ont 
repu en 1862 pour plus de  18 millions de dé- 
pdts, dont la moyenne est de 3 liv. st. 12 sh. 

Une chose qui nous frappe, c'est la diffkrence 
eonsidérable dans le nombre des lettres ecrites 
en Angleterre et  celiii des lettres Bcrites en 
France. Ainsi, en  1861, 31 millions d'Ang1ais 
ont ecrit 639 millions de lettres (ce qui donne 
21 lettres par habitant) et  pris pour 365 millions 
de nmneys-orders (bons de  poste), tandis qu'en 
France, 36 millions de Franpais n'ont kcrit que 
274 millions de lettres (ce qui donne 8 lettres 
par habitant) et pris pour 90 millions de bons 
de  poste. -La différence de  10 centimes entre 
le prix d e  transport des lettres simples, est-il 
suíllsant a expliquer cette disproportion, ou 
faut-il i'attribuer a i'infériorit& de l'instruction 
primaire dans notre pays? Je pense que notre 
iiifkrioritk est due uniquement a la différence 
d'activitb commerciale, car notre factage rural 
est infiniment mieus organisk qiie celui de  
I'Angleterre, et ce sont les correspondances ur- . 
baines qui constituent tout l'avantage que nous 
sigoalons en faveur de la Grande-Bretagne l .  

Quant a l'usage du bon de poste, il a toiijours 
eté mieux apprkcie par 110s voisins qiie par 
nous; du reste, i'abaissement du droit de corn- 
mission a 1 p. 100 et les facilites et garanties 
nouvelles accordees en France ne  tarderont pas 
i generaliser ce  moyen de  traiismission. 

Les dépenses de l'hngleterre pour ses postes 
excedent les n6tres; ainsi, en 1861, pour un 
produit brut de 9 I,G75,000 fr., I'Anglcterre a 
dPpeus6 62,525,000 fr., tandis qu'eii France, 
poiir un  produit brut de 66,781,383 fr., nous 
n'avons depensk que 42,748,373 fr. La pro- 
gression du produit brut s e  traduit en France. 
de 1860 a 1861, par 6 millions de  francs; elle 
n'atteint dans le meme temps que 3,500,000 fr. 
en Angleterre. 

Les cliií?res suivants donneront une idee de  
l'iniportance prise en France par la vente des 
timbres-poste : 
1850 . . . . 5,021,060 fr. 1860 . . . . 44,574,561 fr. 
1854 . . . . 17,098,555 1801 . . . . 48,133,600 
1858 . . . . 98,094,755 1862 . . . . 53,066,857 

La proportion des letlres taxbes aux lettres 
affranchies siibit une modilication proportion- 
nelle. 

En 18i7, la proportion des lettres taxées est  
de 90 p. 100 siir le chiffre total; celle des 
lettres affranchies de 10 p. 100. 

En 1857, la proportion des lettres affranchies 
s'eleve a 84 p. 100 sur le chiffre total; celle 
des lettres taxees descend A 11 31, p. 100. 

En 1862, la proportion des lettres affrancliies 
est  devenue de  90 p. 100, et celle des leltres 

1. Voici la proportion des lettres expddiAea en An- 
gleterre : 

On oompte en 1 laude . . . 9 lettres par h.hit.nt. 
- en deosse. . . . 18 
- en Angleterre : 

Pour 18 ville de Londres . . 47 - 
Pour laville de Manchester. 26 - 
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taxées est tombée i 10 p. 100. L'adoption du 
timbre-poste a produit, comme on le  voit, un 
renversement complet des proportions. 

Le tableau suivant donne une nouvelle preuve 
des avantages attachés a i'usage des timbres- 
poste : 

EBBDT.3. 

Lciires rniseg 1 L.elbea ( Proporliou 
en circulition. tomb PU rebut des rebuis. 

1847. . . . . . 126,480,000 3,706,000 2.93 p. 100 
1851. . . . . . 165,000,000 4,059,000 2.46 p. 100 
1861, . . . . . 1 1 1  274,000,000 2,149,&98 0.78 p. 100 

Les facilites et shretés accordées en 1839 
pour l'envoi des lettres coutenant des valeurs 
se traduit par une augmentation tres-sensible, 
comme ou le  voit par les chiffres suivants: 

Passons en revue maintenant les autres pays 
de I'Europe : 

Les provinces allemandes de I'Empire parta- 
gerent les bienfaits du mouvement rénovateur 
imprimé a I'Europe occidentale par Charlemagne. 
Les services postaux y repurent un commence- 
ment d'organisation. Les principales villes des 
vastes domaines de ce souverain furent mises 
en rapport avec Aix-la-Chapelle, résidence im- 
pkriale. Malheureusement sous les successeurs 
de ce grand prince une partie des fondations 
dues a son initiative furent abandonnées ou 
resterent inachevées. Plus tard, dans la se- 
conde moitik du treizieme sikcle, lorsque la 
ligue hanséatique se fut formCe, la nécessité 
de rapports frequents entre les cites commer- 
$antes qui faisaient partie del'association, amena 
la création d'un service régulier de messagers 
dont les départs avaient lieu a époques 5xes et 
qui mettaient en communication Lubeck, Dan- 
zig, BrCme, Hambourg, Bruges, Berghem, Riga 
avec les villes du centre de I'Allemagne. A 
la meme époque, I'ordre Teutonique dont les 
maisous couvraient une partie de 1'Allemagiie 
septentrionale et s'étendaient jusqu'en Cour- 
lande et en Livonie, créa des relations pos- 
tales permanentes entre les divers centres ou 
s'exerpit leur influence. Ces divers services 
s'étant organisbs d'une maniere aussi réguliere 
que le comportait I'ktat de I'Europe a cettc 
Bpoque , les princes allemands s'en servirent, 
et les particuliers eux-memes ne tarderent pas 
a profiter des avantages de cette création. 

La premiere poste aux chevaux établie eii 
Allemagne dessei~ait Hamboug et Nurernberg, 
les départs avaient lieu une fois par semaine, 
et chaque voiture ktait accompagnée d'un con- 
ducteur chargé du soin de se pi-ocurer les re- 
lais en route. Francesco de Taxis, de la maison 
de Tour et Taxis, famille d'origine milanaise 
établie en Allemagne, regut de Nanimilien la 
mission d'organiser les postes impériales sur 
le plan déja appliqué par son pere, Roger dc 

1 

Taxis, en Styrie. 11 offrit a l'empereur de se 
cliarger gratuitement du transport des dépeches 
impériales, a la condition qu'il conserverait le 
monopole de l'institution i titre hérkditaire, et 
pourrait s'eii servir pour les besoins privés. 
L'empereur cousentit et, de nos jours encore. 
la maison de Tour et Taxis conserve le privi- 
Iége, sensiblement réduit, il est vrai, du tr,ans- 
port des dépeches dans une partie des Etats 
allemands. Le monopole conchdé ne tarda pas 
a soulever les réclamations des princes et des 
villes libres qui avaient déja des services or- 
ganisks. Charles-Quint, aiiquel les plaiiites s'a- 
dressaieut, y repondit en constituant les postes 
de Taxis comme service uéerlandais enheteni1 
par le roi d'Espagne, mais avec I'autorisation 
de parcourir sans entraves toiite i'Allemagne. 

L'empereur Rodolphe, en 1595, confirma le 
monopole entre les mains de Léonard de Taxis 
et lui nccorda le titre de Maltre général des 
postes de I'Empire, et lui octroya gracieuse- 
ment l'exploitation du droit régalien. En 16 15, 
I'empereur hlatliias constitua ces fonctions, a 
I'état de fief liéréditaire, dans la ligne mascii- 
line de la maison de Tour et Taxis. Le service 
des postes qui desservait d'abord seulement 
les grands centres, ne tarda pas a s'étendre 
aux villes de second ordre. Cliose remarquable, 
i'archiduché d'Autriche, la Boli&me et la Hon- 
grie furent laissés en dehors de la combinaison. 
Ces trois divisions de I'Empire conserverent 
une organisation postale distincte, car nous 
voyons, en 1637, un baron de Paar recevoir a 
titre de fief la maltrise des postes de cette par- 
tie des possessions impérialei+. 

La révolution qui détruisit tant de privilhges, 
faillit engloutir celui-la; cependaut en 1803, le 
monopole de la maison de Taxis fut maintenu, 
et a la paix de 1815, i'article 17 de la coosti- 
tution fédérale approuva la décision .précitke. 
Aujourd'liui, un certain nombre d'Etats ont 
cesst5 de faire partie de cette union postale. Le 
Wurtemberg a cessé en 1849, en rachetant par 
une rente la concession primitive; la plupart 
des autres htats allemands ont fait de mCme. 
Actuellement les postes féodales de Tour et 
Taxis n e  comprenneut plus que la Hesse élec- 
torale, la Hesse grand-ducale, le Nassau, Saxe- 
'Weimar, Saxe-Coboui'g-Gotlia, Saxe-Meiningen, 
les deux Scliwartzenbourg, la principauté de 
Reuss , dcliombo~irg-Lippe , Lippe-Detmold , 
Francfort, Liibeck, BrCme et Hambourg. 

En 1819, la Prusse racheta du prince de 
Taxis, moyennant i'abandon de la principautk 
de Krotoschin a titre de dédommagement, le 
droit de poste que cette maison possédait dans 
plusieurs de ses provinces. 

En Baviere, les postes forment un service 
de llÉtat, mais en 1808 le prince de Taxis en 
fut nommk i'administrateur. 

Les postes allemandes ont eii, comme les 
postes anglaises et franpises, leur part des vi- 
cissitudes historiques; ces services ont tour a 
tour prospéré et pkriclité suivant que la paix 
ou la guerre répandaient leurs bienfaits ou 
leurs ravages sur I'Allemagne. Elles ont suivi 
de pces les progres accomplis en France et en 

1880. . . . . . 
1661. . . . . . 
1862. . . . . . 

Learescoute- 
naut d. valeurs 

693,684 
815,408 
974,520 

Sornmes 
déclarbes. 

487,338,800f 
521,860,670 
598,272,741 

DrOil perqu. 

450,125f 
524,649 
620,224 
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Angleterre, tant sous le rapport administratif 
que sous celui des tarifs. Les bureaux ambu- 
lants sur les chemins de fer ont Até empruntes 
a I'organisation francaise, les tarifs ont subi de 
sensibles redrictions, cependant l'uniformité de 
taxe n'est pas encore adoptée. L'Autriche et Ea 
Prusse comptent plusieurs zones. Jusqu'a 74 
liilom&tres, le prix du transport des leltres est 
de 12 centimes; de 74 a 148 kilomdtres, 24 
centimes; au deli, 36 centimes. Faisons remar- 
quer que ces prix sont assez modérés, car le 
maximum (lu poids de la lettre simple a 6th Qxé 
a 15 grammes, tandis qu'il est de 10 seulement 
en France. 

Autrefois cliaque canton de la Suisse avait sa 
poste particuliere; depuis, la noiivelle conutitu- 
tion (art. 33) a Ctabli l'unité. 

L'Espagne possedait déji des sewices rbgu- 
liers de poste au seizikme siecle, et deja a cette 
époque elle avait compris l'importance d'iin ta- 
rii a tr8s-bas prix. Le port pour les plus gran- 
des distances ne depassait pas un rbal. Une 
ordonnance royale du 17 aofit 1845 a coiisacr6 
la taxe iiniforme d'un réal pour une lettre 
simple non affranchie, les lettres affranchies 
ne couteot que 24 maravkdis. En Espagne le 
senice des messageries et du transport des 
Yoyageurs a toujours &té libre et abandonué 
ii la concurrente, tandls qu'en Allemagne ce 
service est constauiment resté sous la régie 
royale. 

En Turquie les postes, comme tous les ser- 
vices administratifs, sout restees sans organisa- 
tion régiiliere jusqu'i nos temps. Le transport 
des dép&chcs oficielles était fait par 2,000 mes- 
sagers qui partaient de Constantinople suivant 
les besoins. Aujoiird'liui la capitale est mise en 
communication r@iili&re deux fois par semaine 
avec les provinces eloinnées Dar des tatars i¡ 

ii'a jamais bt6 considdré comme iine ressource 
flscale. Ce service presente des diiricult8s con- 
siderables, en raison de I'etendue dn territoire 
et de la dispersion des habitants; chaque annbe 
voit naftre de nouveaux centres de population. 
de nouveaux colons s'avancent dans les prai- 
ries du Far-West, et il faut prevoir et satisfaire 
de nouveaux hesoins. Le premier tarif btabli 
etait fort modQé; il fut eleve en 1845, puis ré- 
formC et abaissk en 1851. 11 n'a, du reste, ja- 
mais donne des rbultats flnanciers remarqua- 
bles; de 1837 a 1845, les recettes et dépenses 
ont laisse a la charge de I'État u11 leger déficit; 
de 1846 a 1850, le produit net n'excédait pas 
300,000 dollars. On comprend, d'ailleurs, en 
AmCrique, que i'importance des sewices rendus 
par la poste ne se traduit pas directetnent, 
mais bien par i'influence exercde sur le com- 
merce et I'industrie par les facilites nouvelles 
données aux transactions. Le dernier tarif, 
adopte le 3 mars 1851, est excessivement mo- 
dere : chaque lettre simple du poids de 14 '1, 
grammes, envoyée a une distance de 4,827 
kilometres ou au-dessous, paye 3 cents(l5 cen- 
times de notre monnaie), et 6 cents (ou 30 cen- 
times) au dela de cette distance. 

Le secret des lettres. - Bous avons vu qu'en 
admettant les particuliers a jouir des bkn6Gces 
de l'institiition regularisée des postes, Louis Xl 
faisait cette restriction que les coiirriers u de- 
vaient afiiner que les lettres dont ils étaient 
porteurs avaient dtd vues et ne contenaient rien 
de prejudiciable au roi. 1) La violation du secret 
des lettres était douc, a cette époque, chose 
oficielle et patente. On partait de cette idee que 
tous les services publics relevent du domaine, - 

el que le souverain est en principe le maltre de 
toutes choses , le propriétaire du sol et le pere 
de suiets tori.iours niineurs. Dans cette donnee. 

clreval.  oute es les corrcspondances doivent etre l'usafie des iervices gCnCraux btait une presta: 
affraiicliies. L'expAdition des articles d'argent el tion a titre gracieux, Dour laquellc le chef du 
des objels de pr& ne se fait qu'a des conaitions 
onkreuses. Les voyageurs qui veulent se servir 
des postes doirent se munir d'une passc dite 
Jol-Emri. 

Les premieres traces d'unc organisation des 
postes en Russieremoutent U ivan Vasiliewitcli, 
vers la fin du seizikme sikcle. Elles fiireni re- 
gularisees en 1630, sous Micliel Péodorowitch 
et reFrent des développemerits considerables 
sous le regne de Pierre le Grand, qui etablit des 
services de courriers entre les principales villes 
de I'Empire. Peu a peu les centres secondaires 
ont Cte mis en communication regulikre et le 
reseau embrasse 5 peupres tout le pays, il reste 
cependant bien des lacunes a combler. Ce n'est 
qu'en 1820 qu'ont étb etablies des diligentes a 
départ fixe entre Moscou, Saint-Pbtersbourg, 
Riga et Mittau. Le tarif du transport des lettrea 
est tres-bas, la lettre simple, dans tout 1'Em- 
pire, ne coiite que 10 copecks (40 centimes). 

La Sukde, la NorwCge et le Danemark ont 
depuis longtemps la mCme oganisation pos- 
tale que 1'AUemagne. La plupart des progres 
rdalisbs dans cette contrCe s'y sont prompte- 
ment vulgaris6s. 

Aux Etats-Unis, le transport des dépbches 

gouvernemgnt pouvaii faire foutes reserves 
utiles a ses droits et intérets. Depuis 1789, la 
base de notre droit social a changP et les gou- 
vernements nc sont plus que des delkgations, 
les gouvernants que des mandataires, les pre- 
miers entre les commis de la nation et non ses 
maltres. 11s ne possedent aucune partie du do- 
maine en propre, et n'en peuvent user que 
d'une manlbe dbfinie et sous une respon- 
sabilitk plus ou moius btroite, plus ou moins 
dkterminee. La raison d'ktat peut encore obs- 
ciircir celte nolioii, elle ne saurait l'effacer de 
la conscience publique. 

La violation du secret des correspondances 
a toujours, et a juste titre, semblé l'ua des 
abus de pouvoir les plus monstrueux. Les gou- 
vernements qui en ont usé se sont avilis, et !e 
benkllce qu'ils ont pu tirer du bris des cachets 
~ ' a  jamais compense i'odieux dont ils se sont 
couverts. 

11 est plus que probable que les successeurs 
de Loiiis XI ne se crurent pas davantage obli- 
gks au respect des correspondances privées. 
Au moins a cette époque, la chose se faisait 
presque publiquement, et les sujets btaient 
prbvenus contre les epanchenients de i'amitib; 
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les révoltes de la conscience se gardaient de 
prendre la poste pour écho. Richelieii, ce poli- 
tique trop vanté, qui n'abattit la noblesse que 
pour donner au pouvoir roya1 le droit d'abuser 
de tout, qui n'abolit de monstriieux priviléges 
que pour les concentrer en un monopole pliis 
monstrueux encore, qui tlt de la volonté du 
souverain la raison d'Etat, Richelieu autorisa 
« le ramollissement des cachets u ,  et Louis XIV 
et Louis XV, les héritiers de cette toute-puis- 
sance, allhrent chercher dans le secret des 
correspondances jusqu'a des renseigiiements 
pour leur luhricité. 

Louis XVI eut i'honneur de flPtrir de pareils 
abus, de répudier pour son pouvoir de pareils 
moyens; l'arreté du 18 aoUt 1775, rendu a pro- 
pos de poursuites faites a Sairit-Domingue sur 
des indications fournies par une lettre inter- 
ceptée, s'exprime ainsi : u Considérant que de 
telles lettres ne peuvent jamais devenir la ma- 
liere d'auciine délibération, que tons les peu- 
ples mettent la correspondance secrete des ci- 
toyens au nombre des choses sacrees dont les 
tribunaux comme les particuliers doivent dé- 
tourner les regards, etc ... Annule les pour- 
suites, etc. u L'influence des principes qiii al- 
laient illuminer le monde et transformer la 
conscience genérale se fait déja sentir, I'hciire 
de la responsabilité vient de sonner pour les 
pouvoirs, et celui-la meme qui acceple cet 
arret des temps n'y écliappera pas. Quelques 
années plus tard, la révolution elle-m&nie se 
sert des armes du despotisme ; elle ressuscite 
Cgalement la raison d'Etat, et c'est en son nom 
que w la violation du secret des correspondan- 
ces est considérée de nouveau comme un 
moyen de gouvernement.* Vainement la Coosti- 
tuante fletrit d'un blime public la conduite des 
ofiiciers municipaux qui avaient decacheté la 
correspondance de N. d'ogng, intendant gene- 
ral des postes, et proclame l'inviolabilité du 
secret des lettres par les individus ou les corps 
constitues; bientdt les partis se font une arme 
des coníldences ecrites ; les Girondins s'en 
serveut contre les Feuillants, le Comite de sa- 
Iiit public l'invoque contre les Girondins. Plus 
brutalement sincere, la Nontagne demande 
l'autorisation ot7icielle de cliercher, jusque dans 
les correspondances privées, la preuve des 
conspirations reaclionnaircs. 

u Vous criez, repond I'orateiir rnontagnard 
aiix scrupnles tardih des Girondins, parce 
qu'on ne veut pas que vous distilliez vos poi- 
sons. JI Et la Convention sanctionne une me- 
sure empruntée aux plus mauvais jours du 
despotisme : deux conventionnels president a 
la violation officielle des lettres et joiiissent a 
cet effet d'appointements spéciaux ... 

Plus tard Barrere et Tallien invoquent 6 leiir 
tour le respect des correspondances, les thermi- 
doriens veiilent repudier I'anne qui a servi leurs 
haines politiques; une fois de plus la rnorale est 
affirmée et la raison d'ktat fletrie; mais le pou- 
voir va se concentrant a nouveau, les passions 
politiques un moment épuisées fermentent, et 
sur les ruines de la Révoliition s'élkre un gou- 
vernement assez fort pour faire de la volontk du 

souverain le seul arbitre de ce qui est bien ou 
mal, joste ou injuste en politique. Encore une 
chute, encore une restauration, mais le cabi- 
net noir est devenu une institutioñ rbuliere, 
et la violation di1 secret des lettres continue a 
etre un moyen legitime de police. Son exis- 
tence reste officielle jusqu'en 1827, oh Charles X 
en prononce la suppression. Apres cette sa- 
tisfaction donnée aux chambres et a l'opinion, 
nous ne trouvons plus de traces exterieures 
de cette odieuse pratique; cependant sous les 
gouvernements qui se sont succédé depuis 
1830, quelques procés politiques, dans les- 
qiiels certains passages de lettres interceptees 
eervaient de base ou d'appui a I'accusation, ont 
proiivé que I'abus, pour n'avoir plus de forme 
réylihre, n'a jamais &té complétemant répudik. 
Les abus naissent spontanément des pouroirs 
exageres, E L  pour les prevenir ce n'est pas a 
de vaines prescriptions legales ou de solen- 
nelles déclarations qu'il faut recourir; c'est a 
la réduction successive de la politique dans 
les fonctions administratives qu'il faut s'appli- 
quer. Qiiand I'admiriistration des services pu- 
blics sera deveniie une fonction neutre, sans 
prétention sur nos croyances et sur nos opi- 
nions ; quaiitl elle lirnitera son action a la sC- 
curitC génbriile, au respect des propriétes , a 
I'exécutiou des conlrats librcment consentis , 
A la perceplioii de I'inipbt et ti la distribution 
entre les scivices genéraiix des sommes Y 
affectées ; nous n'aürons plus a craindre dé 
semblables atteintes ti la dimite individuelle et - 
U. la inorale genkralc. 

i)ionopoZes. P1~0gr2s. - 11 nous reste A exa- 
miner l'instilution des postes au point de vue 
di1 monopole gouvernemental, piiis a indiquer, 
parmi les améliorations de dPtail qui ont éte 
proposées, celles qui nous paraissent devoir 
ajouter aus avantages deja rccueillis. 

En principe, nous sommes contre les mono- 
poles , c'est pour nous affaire de principe 
autant que d'espérience. Cependant nous ad- 
mrttons qiie la sociéte piiisse liaiiver qiielque 
béiicílce U. I'unite qui s'etablit eiitre les services 
d'iitilite gbnérale , a la condition que l'exploi- 
talion de ues seivices restera indépendantc de 
toiite acliou politiqiie ct qii'elle ne sera pas 
consid6ri.e comine iine ressource Bscale. Kous 
conlprenons tr&s-bien qii'en niatiere de com- 
miinication on nc puisse abandonner ii la seule 
speculation I'entretien d'iine voie, le maintien 
d'uii service de poste et de correspondance; 
car les relations des diverses parties du terri- 
toire pourraient etre interrompues. soit par le 
fait de la faillite de l'undes entrepreneurs d'une 
partie du trajet, soit parce que cette section 
des lignes de parcours serait jugée improduc- 
tive oii peu rémuiiératrice. 11 y a lieu, dans ce 
cas, a équilibrer les pertes éprouvées sur un 
parcours par l'excédant de recettes obtenu sur 
11n autre, et cela suppose une exploitation ge- 
nkrale. II y a donc nécessitk de coucerilrer sous 
une administration unique lesdiversesbranclies 
de services qiii doivent restcr solidaires. Con- 
ceder de seniblables priviléges a de puissantes 
compagnies n'est pas le remede, tant s'en faut, 
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aux inconvénients attachks au monopole.. Les 
grandes ~ompagnies privilégiées sorit des Etats 
dans les Etats ; pour les mainlenir dans I'ex8cu- 
tion de leur cahier des charges et  sans y jamais 
parvenir, le gouvernement doit entretenir tout 
un syaeme de surveillance cotiteux et  inef- 
ficace. Nous avons eu l'occasion d'ktudier de 
pres le fonctionnement de ces grandes admi- 
nistratious privilkgiées et nous leur avons re- 
connu exactement les memes dkfauts qu'aux 
administrations de i'htat, en y ajoutant un 
esprit de rapacité dont rien ne saurait donner 
l'idke. Leurs employés ont le meme dédain du 
piiblic et  de ses droits, mais s'ils sont plus 
actifs, ils n'ont peut-etre pas au meme degré 
I'impartialitéet I'intégritC scrupuleuses qui sOnt 
le propre de nos administrations publiques en  
France. Je retrouve dans l'organisation de leurs 
services plus de hikrarchie que de distribution 
inteilinentedans le travail.lam8me monstrueuse 
dispr&ortiondans larkmÚn6ratiori des services; 
une bien ~ iuse rande  inséciiritépour les travail- 
leiirs em~loy&s. A nos yeux, si ie monopole des 
transports, postes, chemins de fer et  paquebots 
est nécessaire, il doit rester ou revenir aux 
mainsde I'Etat, comme celui des routes et ca- 
naux. Mais il doit &tre rnploitk prix de revient 
et  au titre de simple entreticn des moyens de 
communication. Nous proscrivons I'Etat spé- 
culateur, faisant pront des services publics; 
rien ne nous paralt plus anti-economique que 
des prklevements qui peuvent avoir pour effet 
de gener l'industrie dans sn production ou le 
commerce dans ses éclianges. L'impdt doit 
s'adresser a des valeurs faites, i des valeurs 
realisées, au revenu net, sous peine de tuer 
la poule aus  a u f s  d'or. Nous compreiidrions 
qu'apres avoir fait subir a l'impdt toutes les 
reductions et  simplifications, voulant diminuer 
ses frais de perception et simplifier son assiette, 
on pdt pour base la circulatiori, mais i condi- 
tion que cette base ftituuique. 11 serait absurde 
d'ajouter a tant de taxes, qui atteigueut le 
produit et  le producteur sous toutes les formes 
et  d'une maniZre si im~roportionnelle, des 
sources de rcvcuiis provenani de I'exploit~~ioir 
active par 1 'Et~t des industries de relation. L'Etat, 
nous ¡e rkpktous, doit administrer la poste a 
prix de revient; le bknkflce qu'il en peut tirer 
comme augmentation des revenus publics doit 
etre tout iudirect, en ce sens que, par les fa- 
cilites noiivelles données aux communications, 
il multiplie les transactions, dkgage les capi- 
taux et en facilite le remploi; la somme des 
richesses s'accrolt et le rendement des impdts 
augmente saus surtaxe ni grevement d'aucune 
des cantributions. 

Kous ne terminerons pas ce travail sans h i re  
remaruuer combien les nations civilisées sem- 
blent disposkes aujourd'liui a adopter les per- 
fectionnements administratifs uui se sont uro- 
duils chez l'une d'elles.  esprit de roÜtine 
perd chaque jour du terrain, et  si  les intérets 
politiques, les plus arbitraires des intkrets, ne 
se  jetaient i la traverse, une salutaire kmula- 
tion tiendrait les gouvernements en haleine; la 
marche du progresserait alors ininterrompue. La 

taxe uniforme adoptée par les ~ta ts -unis  et  1'An- 
gleterre a etk successivement admise en Francb, 
enltalie, en Espagne, en Russie.., et le serabien- 
tbt partout. L'Autriche et  la Prusse, qui ont con- 
servé des zones, ne  tarderont pas i comprendre 
qiiels avantages son t attachés au bon marché 
et  a la simplicité des tarifs. L'usage universel 
des chemins de fer donnera l'unifonnite aux 
services : ue serait-il pas désirable qu'on favo- 
risit ce mouvement en adoptant un poids sem- 
blable pour la lettre et une taxe équivalente? 
Telle lettre qui emprunte notre territoire pour 
arriver d'Augleterre en Suisse, iieu de desti- 
nation, paye 40 centimes, c'est-a-dire autant 
pour la traversée de France que pour les deux 
trausports anglais et  siiisse. 11 est evident qu'il 
y a la une anomalie, ce prélevement est exa- 
géré et jamais le prir de transit ne devrait dC- 
passer les tarifs des pays expkditeur et  desti- 
nataire. Les conditions favorables que noiis 
rkclamons pour le transit des depeches et cor- 
respondances devraient également s'appliquer 
aux paquets, papiers de commerce, pieces de 
procédure , échautillons , etc. De semblables fa- 
cilites sont kgalement a accorder pour les en- 
vois d'argent d'un pays ti un aiitre. On devrait 
poiivoir prendre des maiidats sur les postes 
ktrangkres, comme on le fait pour les postes 
nationales. Nous avons deja des comptes ou- 
verts avec tous les pays civilisés pour les cor- 
respondances, ce n'est qu'une extension nou- 
velle a donner a la comptabilité internationale. 
Les bénéfices que chaque pays tirerait de l'in- 
iiovation l'auraieiit bientbt justinée; les irais 
seraient promptement couverts et  un lien de 
plus se  serait forme entre les divers centres 
d'activitk materielle et intellectuelle. 

En Allemague le transport des paquets se 
fait a tres-bas prix, en France il est presque 
impossible de s e  servir de la voie des postes 
poiir ces sortes d'envois. C'est un service a 
développer et qui ne  tarderait pas a donner des 
résultats sérieux; I'admiuistration semble l'a- 
voir compris puisqu'elle a dkji réduit ses tarifs 
(80 centimes par 100 grammes), mais ils sont 
encore de beaucoiip trop élevés. 

La poste pourrait également se  charger des 
petits recouvrements sur la province et l'étran- 
ger. Le tireur remettrait ses mandats dans l e  
1)iireau de son arroudissement postal et  celui-ci 
chargerait le bureau du tiré d'opérer le rem- 
boursement. Le mandat presente par les fac- 
teurs, lors de leur distribution, serait acquittb 
oii refusC. Dans le premier cas, le facteiir re- 
inettrait une quiltance du bureau correspon- 
dant; daus le second, le mandat serait renvoyé 
au bureau expediteur. Nous sommes certain 
rlrie ces améliorations de détail prendraient une 
reelle importance par le nombre d'individus 
qui en  proriteraient e t  par les facilites qu'elles 
donneraient a une multilude de transactions. 

Nous avons encore i demander une réduction 
sur le prix de transport des imprimés qui est 
réellement trop klevk. Dans un pays ou l'on s e  
préoccupe aussi vivement de la vulgarisation 
des lumikres, toiit ce qui réduit le prix des  
lirres, des joiirnaur, des écrits de toute na- 
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ture, doit Ctre accueilli c o m e  un moyen de 
ptogrhs. 

Abaisser les prix, rkduire les tarifs, savoir 
faire un sacrifice pour le récupérer au cen- 
tnple, te1 est l'esprit qui doit présider a .une  
bonne admiuistration des postes. Et nous pas- 
sons bien des desiderata. 

Nous l'avons deja dit, ce n'est pas directe- 
ment et surtout Bscalement aue les nalions in- 
dustrieuses et policees doivkt tirer proflt des 
amkliorations introduites dans leurs moyens 
de communication, mais bien par l'action-que 
ces améliorations exercent sur l'activité gCné- 
rale, en reduisant les frais de production ou 
de vente; en donnant a la civilisation des armes 
nouvelles contre les préjuges et l'iguorance, 
en rapprochant les hommes, en surexcitant le 
besoin qu'ils out les uns des autres, en élar- 
gissant le champ des kclianges , en prkparant 
cet avenir si désirable ou la solidarité des in- 
tkrCts fera de la paixuniverselle une nécessité. 

F. EDOUARD HERV~-THEVENARD. 

POSTLIMINIE. Principe en vertu duque1 
les droits de propriété sont suspendus, mais 
non éteints par le fait de la guerre. 

Les publicistes du sibcle dernier ont beau- 
coup kcrit sur ce principe, mais sans l'éluci- 
der. Un grand nombre de distinctions qu'ils 
ont etablies sont devenues sans objet, d'une 

, part, parce qu'un droit public liberal a rem- 
place celui des gouvernements absolus , et 
puis parce que l'adoucissement des msurs a 
rendu sacrkes, pendant la guerre, les proprik- 
tés priyees. Nous n'avons donc pas a examiner 
ce qui doit ntre fait, aprbs la guerre, des pro- 
priétks prises sur les sujets de la puissancc 
ennemie. 

11 ne reste que les propriktés publiques, 
tant de I'Etat que des provinces ou des com- 
munes. Le vainqueiir peut s'en emparer. Les 
biens meubles, il les consommera ou les trans- 
portera ailleurs et les vendra; les acheteurs 
- cela est recu - surtout s'ils ont ignori? 
qu'ils font I'acquisition d'un butin - en ac- 
quiCrent la propriétk. 11 n'en est pas de mCme 
des immeubles. Le vainqueur étant seulement 
possesseur de fait et non propriétaire Iégitime 
de ces biens, il ne peut transmettre que le 
droit dont il jouit. 11 n'acquiert la propriété que 
lorsque la piiissnnce dkpossedée reconnait la 
mutation par un traite. Par conséquent, le  
vainqueur ou l'envahisseur d'un territoire ne 
peut qu'administrer les immeubles publics et  
jouir de leurs fruits; si quelqu'un Btait assez 
malavisé pour les acheter, aprbs la guerre, si 
le territoire ne change pas de ma'ltre, si le vain- 
queur ne le conserve pas, il sera obligé de 
rendre la propriktk sans indemnité, et cela en 
vertu du droit de postliminie. 

Ce que nous disons s'applique a plus forte 
raison a un territoire entier, dont l'acquisi- 
tion se  complique d'ailleurs par une question 
de population ou de nationalitd 

L. SCHWARTZ. 

POUDRE A FEU. Qui a invente la poudre ? 
Personne n'en sait rien. Les uns nomment 
Berthold Scliwarz ( 1330), un moine allemand , 
qui s'occupait d'expkriences chimiques; d'au- 
tres croient avec plus de vraisemblance qu'elle 
était antérieurement connue en Chine, d'ou 
elle est venue en Europe par l'entremise des 
Arabes. Ce seraient donc les Chinoiv qui au- 
raient n invente la poudre n.  Ce n'est pas un 
mince mérite, si l'on soiige que la poudre a 
tu8 la fbodalité et a permis aux grandesnationa- 
lités de se former. L'iníiuence dela poudre sur 
les progres de la civilisation ne peut ntre com- 
parée qu'avec celle de la boussole (due éga- 
lement aux Chinois), de i'imprimerie et de la 
vapeur. Ce n'est pas une raison pour aimer la 
guerre, et la poudre a feu qui a detruit la bar- 
barie et déblayé le terrain ou la civilisation 
s'est établie, pourrait bien, son tour, si l'on 
n'y prend garde, arreter le déueloppement de 
l'industrie et du commerce. 

La poudre ktant un moyen de destruction, 
la plupart des pays i'ant soumise a une régle- 
mentalion plus ou moins semblable a pelle qui 
regit la vente des poisons. Gknéralement aussi 
les ~ t a t s  se soiit réservé le monopole de la 
fabrication et ils la vendent avec bénéflce aux 
particuliers, soit pour les besoins de la chasse, 
soit pour ceux de I'industrie. En France, la 
vente des poudres produit environ 11 millions. 

11 est inutile de dire que la poudre occupe 
le premier rang parmi les u contrebandes de 
guerreu. (Voy. Blocus et Neutralit6.) M. B. 

POURPRE. Couleur de la souverainet8. Les 
rois do l'antiquité portaient des vntements de 
pourpre, ce qui comprend toutes les nuances 
de rouge, le violet et meme le bleu fonce. Les 
patriciens Ctrusqiies et romains portaient une 
tunique blanche a larges boutons rouges , c'est 
le laticla~e, et une toge blanche bordee d'une 
bande rouge, c'est la prétexte. Les consuls, 
en certaines occasions, avaient des toges tou- 
tes de pourpre. Les empereurs suirirent cct 
exemple. On voit , dans 1'Histoire augztste , 
qu'il sufisait sou'ent d'attaclier un cliiron de 
pourpre au sngum d'un soldnt pour faire iin 
empereur, et que beaucoup d'individus se pro- 
mettaient I'empire a cause de quelque circon- 
stance ou ils avaient porté du rouge. Plusienrs 
furent mis a mort pour avoir eii chez eux dcs 
étoffes de pourpre, car tons les empereurs 
n'avaient pas la philosophie de Jiilien. On Iui 
disait : Un te1 s'habille de poiirpre ; il a déji le 
manteau, la lunique, la ceinture; il ne Iiii 
marique plus que les cothurnes. - Portez-lui- 
en une paire de ma part, rkpondit l'empereur, 
afin qu'il ait l'habillement complet. Les Por- 
phyrogéniles, dans l'empire grec, étaient les 
empereurs nks pendant que leurs pbres étaierit 
eux-memes empereurs, ce qui n'etait pas tres- 
ordinaire. Eníh on dit : la pourpre romnin~, 
pour dire la dignité de cardinal. J. DE B. 

POUVOIR. 11 n'y a pas de mot dans la Ian- 
y e  politique qui n'ait son histoire, sa signiíl- 
cation philosophique, qui ne resume tout uia POTENTAT. Synonyme de prince puissant. 
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sufnsante faite a l'autoritk publique, aux ga- 
ranties protectrices. 

C'est justement de cette oscillation entre des 
pkrils d'une nature si diffkrente, de cette im- 
puissance reelle ou presumée des doctrines 
extremes qiie nalt la 1Pgifimitk d'une combi- 
naison qiii concilie les divcrses nkcessites so- 
ciales, qui fasse au pouvoir une situation telle 
qo'il soit suñisamment armé en se coordonnant 
néanmoins au dkveloppement de toutes les li- 
ber té~ publiques. Dans le gonvernement qui 
s'est appelk constitutionnel et qui est conqu 
de facon a répondre a cet ideal de transaction 
entre des necessités et des intkr&ts multiples, 
le pouvoir n'est plus ni un fait iudkpendant ten- 
dant a la domination par droit proprc, par I'en- 
tralnement d'un principe absolu, iii iin man- 
dat direct et incessamment renouvele d'iine 
volonte populaire mobile , pleine de fluctua- 
tions: c'est une oeuvre complexe de la raison 
publique, rCglCe et prkciske par iin pacte con- 
ventionnel. Le pouvoir est likreditaire au som- 
rnet, parce que I'hPrkdite fait la part de flxité 
necessaire, et en m&me ternps il est entouré 
d'un systeme d'instilutions qui s'assouplissent 
a toutes les modiflcations d'idées, qui le font 
participer en quelque sorte du tempkrament 
public, qui I'empCchent de se mettre jamais en 
dehors du coiiraiit universel, de se faire usur- 
pateur et enneiiii. Le pouvoir se subdivise pour 
la garantie de toiis les droits. 

On se sert d'un terme peut-&tre philoso- 
phiquement inesact, quand on dit qii'il y a trois 
pouvoirs : le poiisoir executif, le pouvoir legis- 
latif et le poi~\~oir jridiciaire. Chacun de ces pou- 
voirs a. il est vrai . iine ~ a r t  de souverainetk. 
piiisqué le p ~ ~ ~ ~ i r J ~ d i ~ i a ~ r e  ~ui-m~meestinvio~ 
lable dans I'a~dication et I'interprétation des 
lois. En r~a1it~,ccpeiidant, ce sor? plutdt trois 
fonctions sociales séparées, concourant a un 
memebut, agissant chacune dans iine splieredis- 
tiiicte,se conlrdlant et s'appuyaiit mutuellement 
et garantissaiit les droits, la liberté de tous par 
la limitation des attributions. De cet equilibre 
de forces sociales, mises en mouvement et se 
manifestant daiis des limites determinees, nalt 
l'ordre. L'essence de ce systeme, c'est que la 
loi faite en commun, resultant de la participa- 
tion de tous, est pour tous obligatoire. En de- 
hors de la loi, il n'y a point de pouvoir, il n'y 
a qu'arbihaire et anarchie. 

Ce n'est pas en un jour qu'une sociétk entre 
véritablement et pratiquenient dans iine telle 
voie ou la sécurité universelle nalt de cette 
combinaison des prerogatives diverses de i'au- 
toritk et de la liberte doiit le dernier mot est 
le regne de la loi consentie. Ce n'est pas en un 
jour qu'une sociéte prend ce pli de la rie vrai- 
ment conslitutionnelle. Cette vie n'existc pas 
alisolurnent parce qu'il y a iine Constitiition, 
parce qu'il y a toutes les apparences d'un mé- 
canisme savamment et rkgulierement organisk 
Tout cela peut &tre tres-artiílciel et voler en 
eclats dans iin jour de crisc. Ce n'est qu'avec 
le temps qii'on arrive a la rkalisation complete 
et serieuse d'un organisme qui semble une 
crkation ingkuieiise et cornpliqukc et qiii ne 

fait pourtant que rkpondre i la diversité des 
eléments sociaux. 11 faut que les moeurs se 
faconnent ce rkgirne. Bien des luttes peuvent 
se produire, bien des kclipses, bien des de- 
faites apparentes sont possibles. Et cependant, 
si on cberclie I'idkal d'organisme public en- 
trevu, a demi réaliae quelquefois, toujours ca- 
ressk et desiré par les sociétés modernes, il 
esf evident que cet idéal est dans une situation 
ou, pour le bien de tons, le pouroir ne soit 
ni omnipotent, ni subordonnk, et totalement 
dksarmk. IL n'y a plus de place aujourd'liui 
pour le pouvoir absolu, oii du moins ce pouvoir 
n'est que passager, et ne peut que conduire a 
des rkvolutions incessantes. 11 peut y avoir 
place pour le pouvoir klectif, s'il sait faire la 
part de skcuritenécessaire.Et, en Bn de compte, 
ce qu'il y a sans doute de plus conforme aux 
idees comme aux besoins de notre temps, c'est 
un pouvoir tirant son origine de la loi, régnant 
par la loi, mettant dans la loi sa force, sa legi- 
timité et son lionneur. CH. DE MAZADE. 

PRAGMATIQUE SANCTION. Littbralement 
loi sur les affairesl. Toutes les ordonnances des 
rois de France et toutes les rksoliitions de la 
Diete gerrnanique, du onzieme au quinzieme 
siecle, sont des pragmatiques sanctions. Mais 
on appelle spkcialement ainsi: 

i o  L'ordonnance de saint Louis (1268-1269) 
sur les relations de la France avec le saint- 
sikge. Xoiis I'asons reproduite au mot PapautB; 

20 L'ordonnance de Bourges (de i 4 3 8 ) ,  ou 
Charles VI1 proclame la nécessité des conciles 
cecuméniques, et leur siipériorité sur les papes; 
attribiie aux chapitres et aux moines l'élection 
des éveques et des abbks; abolit les réserves. 
les expectatives et lesannates,limite les appels 
en cour dc Rome et restreint les effets de 
I'excommunication et de l'interdit. (Voy. Fran- 
chises del'Église gallicane.) LouisXl siipprima 
cette pragmatique, et I'exhcuta. Francois Ier la 
remplaca par le concordat de 151 6; 

30 L'acte de l'emperciir Charles VI, qui, en 
17 13, designa pour lui siicceder sa íllle hIarie- 
Tlierese; 

40 L'acte par lequel Cliarles 111 (17G7) aboüt 
I'ordre des jesuites en Espagne. J. DE B. 

PRAGUERIE. On appela ainsi , par allusion 
i I'insurreciion, alors recente, des Hussites A 
Prague, le soul&vement des grands vassaux et 
du Daupliin, depuis Louis XI, contre le roi de 
France Charles VI1 ou plutdt contre le conseil 
de France qui gouvernait en son nom. 11 n'y a 
vrairnent que le nom de commnn entre la rk- 
volte des 1Iiissiles et cctte ligue des seigneurs 
francais qiii voulureiit empecher le roi d'exk- 
cuter l'ordonnance de 1439 sur les gens de 
giierre, et de remplacer les bans et arriere- 
bans fkodaus et les compagnies de routiers 
par une a r d e  permanente. Le roi gagna la 
moitié des confkdbrks, vainquit I'aiitre en plu- 
sieurs batailles, et pardonna a son lils. J. DE B. 

1. Polyhe appcllc 
toire d'o.fairea. 

son 
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mot Dbpartement, I'histoire et l'organisaiion 
de cette division territoriale ou administrative; 
il ne nous reste qu'i toucher ti une question 
speciale qui n'a pas pu trouver sa place dans 
i'article précite : nous voulons parler de l'or- 
ganisation des préfectures. 

Actuellement, les employés des préfectures 
dépendent uniquement du prkfet. C'est lui qui 
les nomme, qui leur donne i'avancement, qui 
les révoque, s'il y a lieu: ils sont presque 
considérés comnie ses secrétaires particuliers. 
Néanrnoins, la nature des clioses leur coufCre 
une influence sensible sur les aílaires, ils sont 
payés sur les f o d  de l'État1, mais i'ñtat ne se 
charge pas de leur fournir uuc pension de 
retraite, ils sont obligcs d'entretenir des caisses 
speciales. Quant a leur carribre , saiif de rares 
exceptions, elle reste confinée dans les limites 
d'iin étroit département, ou peu de places leur 
son t accessibles. 

Bien qii'ils soieiit rétribués avec une parci- 
monie qui n'est plus de notre époque, ce n'est 
la qiie le petit cdté de la question. Ils l'ont dit 
expressément dans une pétition4 atlressée au 
Sénat en décembre 1863, et dans laquelle on 
lit: uLe problbme a résoudre n'est pas une 
aflaire pécuuiaire, c'est une question d'organi- 
sation radica1e.n Kéaumoins, lorsque cette péti- 
tion a été discutée aii Sénat (voy. le Monifeur 
du 25 dkcembre 1863), c'est surtout íi I'exposé 
des ameliorations materielles qui leur ont été 
accordees que s'est attaché le rapporteur pour 
demander I'ordre du jour. 

Kotre cadre ne iious pennet pas de dkvelop- 
per I'ensemble des moiifs qiii militent en fa- 
veur d'une modincation de I'organisatioii des 
prkfectures. Nous sommes obligé de nous con- 
tenter d'indicalions sommaires. 

Lc remplacement des directoires departe- 
mentaux par des prbfets, bien qu'il cons1itu;it 
en rbalité un cliangement de principes (voy. 
Bureaux), n'était pas exeiript d'iin certain 
esprit de réaction. C'est cet esprit qui suggéra 
l'idée du fonds d'abonnement. On voulut qiie 
le prkfet fbt bien réellemeiit un fonctioniiaire 
unique. Peut-&lre y avait-il une nécessité tran- 
sitoire B prendre iine pareille mesiire, mais iI 
n'y a certainement aucun avantage durable & 
la maintenir. La subordination est compléte- 
ment désintéressée dans la question; il serait 
absurde d'en douter.Lecolone1 ne nommepas le 
capitaine, le capitaine n'en obkit pas moins a ses 
ordres. Nommes par le minislre, les fonction- 
naires ou employés départementaux n'en re- 
connaissent ou n'en reconnaltraient pas moins 
le préfet comme leur chef, et les notes du pré- 

1. Le fonds d'abonnement forme le chapitre SI du 
budget du miniatere dc lSint8rieur. 

2. Cette pétition forme une brochure trbs-intéres. 
sante, Bcrite avec convensnce, pleino d'arguments 
et de faits. Elle a par11 i Rennes, typographie de 
A. Leroy. 

fet conserveraient sur leur sort I'iníiuence la 
plus decisive. 

Le systeme actuel n'a donc plus que des 
inconvenients. Le recrutement du personnel 
des employés est dificile, les traitements sont 
généralement si faibles qu'il faut compléter les 
cadres en acceptant des hommes prépares 
d'une manikre insufisante. Les hommes ca- 
pables qiii acceptent une place dans les bu- 
reaux tantdt par des raisons de famille - pour 
rester dans la localité - tantdt paree qu'ils 
ne connaissaient pas bien les clianccs d'ave- 
nir, se découragent souveiit en voyant com- 
bien ces clinnces sont restreintes. 11s ne peu- 
vcnt, d'ailleurs , comprendre que l'infériorité 
de leur position repose, soit sur la justice, soit 
siir I'iritéret général. Pourquoi n'y aiirait-il 
pas égalité entre eux et les autres fonclion- 
iiaires d'un grade ou d'une importance simi- 
laire? Les affaires qu'ils ont h traiter se distin- 
guent-elles des autres? Nous ne voyons pas 
de quelle facon. 

Pour rksumer en peu dc mots notre manikre 
de voir, nous dirons : que des conditions de 
savoir devraient elre imposces aux aspirants- 
fonctionnaires; que, pour la plupart d'entre 
eux, la carriere devrait cornmencer dans les 
départemerits; que, des bureaiix dcs prefec- 
tures, il faudrait pouvoir passer aux adminis- 
trations centrales; qu'il devrait y avoir assiuii- 
lation entre les grades; que ~'Etat devrait payer 
directement Ic tnitement et dispenser l'em- 
ployé d'avoir une caisse spkciale de retraite. 

Et qu'on le remarqrie bien, cette organisa- 
tion, nous ne la demandons pas tant dans 
I'intéret des employks que dans I'intCrBt du 
service. Si 1'Etat veut &re bien servi, il faut 
que les hommes qui liii consacrent leur intel- 
ligence et leiir travail s'assurent ainsi une 
carriCre en rapport avec leiir capacité et leur 
mérite. AI~uiiics BLOCK. 

PRBFET. du mot iatin vrc~.fectus. sieniaant 
simplcmen~préposé et sláppliguant a uÜ grand 
nombre de fonctionnaires. 11 Y avait. ~ a r  exem~le. 
des préfets de cité chargés' du g6uvernenient 
des villes qui avaient nianqué a la fldelité ro- 
maine, un prefet de Rome sous Romulus, les 
préfets des rivres aur époques de disettes, le 
préfet des légions ou majar général, le préfet 
du prétoire, commandant de la gaide preto- 
rienne. 

L'administration francaise connalt des préfets 
depuis 1798. (Voy. Dbpartement.) Les préfets 
des départements y représeutent le gouverne- 
ment; leurs attributions sont aussi étendues 
que variees. Ils sont assistés d'un conseil de 
prefecture et d'un conseil général et de sons- 
préfets dans les arroildissernents. Ils aduii- 
nistrent le département et exercent la tutelle 
administrative sur les commnnes l .  (Voy. Admi- 
nistration, Organisation administrative, Po- 
lice, etc.) 11 y a aussi des prefels nturili~ncs 

1. On comprcnd qiie nous ne pouvons pas entrer 
ici dan8 le détail indni des attributions des prkfets. 
(Vog. notreDielionnaire de Z'Adminislralion jrangaise. 
Paris , Berger-Levrault. 3e Bditiou , 1863.) 



(voy. ce mot), et un prkfet du palais, fonction- 
naire de la cour imMriaie. M. B. 

PRÉPET MARITIHE. Fonctionnaire chargk 
de la direction supkrieure de tous les services 
et établissements de la marine dans un arron- 
dissement maritinie. La shretk des ports mili- 
taires et des arsenaux, la police des rades, le 
service des forts et batteries, la protection ma- 
ritime de la cdle, du cabotage et [la police des 
peches maritimes lui sont coniles, ainsi que le 
mouvement des bitiments de l'Etat dont le mi- 
nistre ne s'est pas reservé la direction. Les 
préfets maritimes sont ordinairement des vice- 
amiraux ou des contre-amiraux. 11s rksident au 
cheF-lieu de leur arrondissement, dans l'un des 
cinq ports militaires : Cherbourg, Brest, Lonent, 
Rocliefort et Toitlon. Dans le sous-arrondisse- 
ment du chef-lieu, ils sont secondés par un 
conseil d'administration, composk des huit chefs 
des divers services; dans les autres sous-ar- 
rondissements (ports marchands), par un chef 
ilu service de la marine. J. DE B. 

PRELIMINAIRES. Sans aller jusqu'a ad- 
mettre comme théorie politique que la paix 
tout prix, la paix quelles qn'en soient les con- 
ditions, est préíérable a l'ktat de guerre, il faut 
.cependant proclamer tout haut que la paix doit 
Ctre le but, la fin de la société humaine et que 
tous ses efforts doivent converger a suppri- 
mer la guerre el a y substituer i'etat de paix. 
Une guerre ktant donnée, laloi naturelle pres- 
crit a toute puissance belligerante de faire la 
paix aussitdt qu'on lui offre une satisfaction 
convenable. 

Avant le traité dknnitif de paix, on arr&le 
souvent des conventions qui sont appelées en 
droit des gens préliminaires de paix. n Lors- 
qu'on est d'accord, dit de Ríartens , sur toutes 
les conditions de la paix a I'égard des diverses 
puissances qui y ont pris part, rien n'empeche 
d'en venir d'abord a la signature du traite dé- 
finitif. Mais lorsqu'on n'est d'accord que sur 
quelqiies points sur lesquels on esp&re s'ar- 
ranger, on peut se  voir engagk a signer un 
traite préliminaire de paix. n Le traité prélimi- 
naire, apres avoir &te signé et ratiflé, est d6s lors 
.obligatoire et les ministres de chaque puissance 
intéressée sont cliarges de négocier le traitk 
definitif dans un lieu choisi a cette fln et qui 
est ordinairement une ville d'iin pays neutre. 

L'exemple le plus récent d'un traité préli- 
minaire est celui de Villafranca, rédigé entre 
I'empereur Francois- Joseph et I'empereur Na- 
poléon 111, le 11 juillet 1859, pour mettre fln a 
la guerre entre la Prance, 1'Autriche et le Pié- 
mont. La ville de Zurich, en Suisse, fut choisie 
pour les negociations et la conclusion du traitk 
définitif de paix. 

Deux clauses principales se rencontrent ge- 
nkralement dans les preliminaires : la premiere 
est i'armistice, la seconde est l'amnistie géne- 
rale. L'armistice entralne la cessation des hos- 
tilités, des contributions de guerre et m&me 
I'échange ou la restitution des prisonniers; 
i'amnistie entrainel'absolution pleirie et entiere 

en faveur des personnes compromises, d roe- 
casion de.r événements de Za guerre, dans les 
territoires des parties belligérantes, soit par les 
sujets de celles-ci, soit meme par leurs aliiks. 

Les préliminaires de paix , de meme que les 
traités de paix, présentent auxplénipotentiaires 
des difiicultbs fort grandes, car il s'agit souvent 
de concilier les droits de la force et de la con- 
quete avec les droits de la raison; aussi l'his- 
toirenous offre-t-elle souveut ce qu'on a appelk 
des paix pldtrées et qui contiennent le germe 
de noiivelles mésintelligences. 

EUGENE PAIGNON. 

PRÉPONDERANCE. est rare qu'un prince 
reve la monarchie universelle. 11 faut, pour 
qu'une telle pensée se presente i son esprit, 
une grande puissance acqnise, une ambition 
démesurée et un pouvoir absolu. Ces conditions 
ne se reunissent qu'une fois tous les cinq ou 

7 
dix siecles, et l'histoire nous apprend qu'elles 
ne suffisent pas pour faire atteindre le but. 

Aussi ne nous pr6occuperons-nous pas de 
~ i s é e s  aussi extraordinaires; si  le cas devait 
se  représenter dans quelque siecle futur, ce 
serait a nos arri6re -neveux i aviser: a chaque 
jour, i chaqiie génhration siiffit sa tiche. 11 est 
un autre mal, bien plus pres de nous, contre 
lequel nous devons cherclier a réagir, mal d'au- 
tant plus dangereux, qu'il flatte nos passions; 
nous voulons parler de la prépondérance. Qui 
ne voucjrait pas que sa patrie dépassit tous les 
aulres Etats en puissance, en grandeur, en in- 
fluence ! 

11 est difficile, sans doute, de blimer un pa- 
reil sentiment; notre cceur en est plein ; il fait 
vibrer nos iibres les plus intimes, et nous in- 
spire souvent des pensées elevees. Aussi la 
prépondérance a-t-elie bien des partisans. 11 

'est si doux d'etre une Ctincelle de la foudre, 
que la nation pourrait lancer sur. . . . . une na- 
tion plus faible qu'elle. - Arretons-nous pour 
réfléchir. - La prépondérance est-elle le ré- 
sultat d'une civilisation plus dkveloppée, d'une , moralité plus pure, d'une supériorité intellec- 
tuelle? Rarement. Une prépondkrance qui au- 
rait une telle origine ou une telle base, serait 
legitime, et si elle a son revers, la mkdaille en 
scrait si brillante qu'elle aurait de l'éclat pour 
deux; le mal se trouverait donc pleinement 
compensé. 

Rlais les choses ne se passent pas ainsi dans 
la triste reaiite. Denos jours, un Etat ne devient 
prépondérant que parce qu'il dispose d'une 
armee formidable et qu'il est prompt a s'en 
servir : la prépondkrance est done le produit 
de la force, dirigée par l'ambition. Un Etat est 
prépondérant en vertu du droit du plus fort. 

Pour apprécier la prepondbrance d'une ma- 
niere absolue, nous devons commencer par 
nous placer au point de vue d'un pays faible. 
Que doit penser un gareil pays, en pr6sence 
d'un voisin puissant? 11 pensera tres-probable- 
ment que prépondérance et tyrannie sont des 
termes synonymes. Le puissant voisin ne man- 
quera pas, a l'occasion, d'abuser de ses for- 
ces; il lui serait trop dificile de résister a la 





transaction, parce qu'on n'en pourrait faire au- 
cune avec skcurité. ~Figurez-vous, dit M. Thiers, 
Ogurez-vous que1 serait i'état de la société, 
quelle acquisition serait shre, des lors faisable, 
si on pouvait remonter au douzieme et au trei- 
zihme siecle, et vous disputer une terre. en 
prouvant qu'iin seigiieur I'enleva a son vassal, 
la donna a un favori, oii a un de ses hommes 
d'armes, lequel la vendit a un membre de la 
conféderalion des marchands, qui la transmit 
lui-meme, de mains en mains, a je ne sais quelle 
lignee de possesseurs plus ou moins respec- 
tables I 11 faut bien qu'il y ait iin terme Bxe ou 
ce qui est, par cela seiil qu'il est, soit declaré 
légitime et tenii pour bon : sans quoi, voyez 
quels proces s'élhverait sur toute la siirface du 
globe I n Outre qu'elle se justifle par la neces- 
sité sociale, la prescription est juste en elle- 
meme, car, en somme, elle punit la négligence 
et I'incurie; puis, c'est seulement par accident 
qu'elle donne gain de cause a l'usurpation et 
a la mauvaise foi;son effet le plus fréquent est 
de dcfendre contre des réclamations fraudu- 
leuses le propriétaire legitime et le débiteur 
liberé, en remplacant pour eux les titres dont 
le temps a pu les prircr. Ajoutons qu'en etei- 
gnant l'obligation civile, la prescription peut 
qiielquefois laisser subsister l'obligation nalu- 
relle. 

La prescriplion tient la fois du droit des 
gens et du droit civil; elle emprunte a I'un son 
piincipe fondamental qu'on retrouve chez tous 
les peuples civilisés, i I'autre les conditions de 
son application qui varient suivant les législa- 
tions. Nous résumerons, a titre d'exemple, les 
principales dispositions de la loi francaise. 

II faut distingiier la prescription acquisitive 
de la prescription libératoire. Le droit romain 
donnait a la premiere le nom plus energique 
et plos exact d'usucapion; niais cette erpres- 
sion n'a point passé dans les lois francaises. 
Aux termes de ces lois, il faut, pour acquerir 
iin immeuble par prescription, le posséder pen- 
dant trenle ans, sans interruption, paisible- 
ment, publiquement et a titrc de propribtaire. 
Mais si l'immeuble a &te acquis de bonne foi et 
par juste titre, il sera prescrit au moyen d'une 
possession de dix a vingt ans, siiivant que le 
veritable proprietaire Iiabitera ou non dans le 
ressort de la Cour d'appel dans i'ktendue de la- 
quelle est situ6 l'immeuble. On ne peut pres- 
crire les choses qui ne sont point dans le com- 
merce, celles, par exemple, qiii constituent le 
domaine public; mais les biens de l'État, des 
communes, etc., n'etant point absolument ina- 
liénables, sont prescriptibles. En fait de meu- 
bles, la prescription est instantanee et s'opere 
par le seul fait de la possession animo domini. 
La loi fait une exception pour les cboses per- 
dues oii ~~olbes. Le orooriétaire oeut les re- 
vendiquer pendant tro'is ans entre iea mains de 
quiconqiie les possede. a la condition de rem- 
bourser le pos-sesseur~de ce qu'elles lui ont 
coiitb, s'il les a achetkes dans une foire, un 
march6, une vente publique ou d'un mnrchand 
yendant de pareilles choses, sans indemnitk 
dans tout autre cas. La prescription libératoire 

s'opere seulement par trente ans. Toutw les 
actions, tant réelles que personnelles, s'étei- 
gnent lorsqu'elles n'ont pas été exercées pen- 
dant ce laps de temps. Díais la prescription, tant 
acquisitive que libératoire, peut &re snspendue 
ou interrompue. La prescription est' suspendue 
quand celui contre lequel elle doit courir est 
empeche d'agir par quelque cause déterminée 
par la loi, par exemple, parce qu'il est mineur 
ou parce que, lacréance Btant a terme, le terme 
n'est pas échu. Les causes d'jnterruption sont 
égalcment determinees par la loi. 11 y a inter- 
ruption, par exemple, quand le possesseur, en 
voie de prescrire un immeuble, cessc de le pos- 
seder pendant plus d'un an, ou bien quand le  
débiteur est cité en justice par le créancier, ou 
reconnait le droit de celui-ci. Il y a entre i'in- 
terruplion et la suspension cette dinérence es- 
sentielle que n la premiere anéantit la prescrip- 
tion antérieure et ne laisse place qu'a une 
prescription nouvelle, tandis que la seconde 
arrete seulement le cours ultérieur de la pres- 
cription et laisse subsister le ternps antbrieur 
qiii n'aura plus qu'a se compléter quand la sus- 
pension cessera. * (Marcadé.) 

Outre la prescription ordinaire, la loi a Ctabli 
des prescriptions speciales et de courte diirée 
a I'égard de certaines creances qui sont habi- 
tuellement payCes de la main a la main et t i  

bref delai. Ainsi I'action des maltres et institu- 
teurs des sciences et arts, pour les lecons qu'ils 
donnent au mois, celle des gens de travail, 
pour le salaire de leurs journées, se prescii- 
vent par six mois; l'aclion des marcliands. pour 
les marcliandises qu'ils fournissent aux parti- 
culiers non marchands, se prescrit par un an, 
etc. l a i s  ces prescriptions spéciales cessent 
d'etre opposables lorsqu'une creance nouvelle, 
résullant d'un compte arreté, d'une obiigation, 
a &té substituCe íi la créance primilive résul- 
tant des travaiix, fournitures, etc. De plos, le  
serment peut etre diiféré a celui qui oppose 
ces coiirtes prescriptions, sur le point de sa- 
voir si la cliose a éte réeliement payke. Enfin 
les arr6rages de renies et de pcnsions, les 
loyers ou fermages, les inlérets de sommes 
pretées, et gCnCralement tout ce qui est paya- 
ble par année ou a des termes tres-courts, se 
prescrit par cinq ans. Le but de cette derniere 
disposition est d'empecher que le débileur mal- 
heureux ne succombe sous l'accumulation d'un 
yassif pkriodique. 

De la déchéance. - La prescription, dans les 
rapports de 1'Btat avec ses creanciers, s'appelle 
plus habituellement déchéa?ice. Mais il faut dis- 
tinguer deux sortes de déchéances, les unes 
btablies a diverses époques pour des catégories 
déterminees de crkance, et dont les effets sont 
consommés; les autres permanentes, qui n'ont 
point cessé d'ktre appliquhs et applicables. 
Les premieres entachées, dans une cerlaine 
mesure, de rktroactivitk, out k!é édictées sous 
l'empire de circonstances spéciales et ont eu 
pour effet de dégager le Trésor public d'iin ar- 
riCré qui l'écrasait; les autres, Ctablies d'une 
maniere prkventive, ont pour but de maintenir 
dans les Gnances l'ordre et la stabililé en em- 



pbchant le  renouveiiement ae cet arribré. h la 
fln do siecle dernier, la situation flnanciére était 
singulierement embarrassée par le passif eonnu 
et  inconnu qui la grevait; pour remédier aii 
mal, la loi du 2 4  frimaire an VI ordonna et r@la 
la liquidation de toutes les sommes dues par 
l'État a quelque titre que ce fht; puis, pour 
simpliíler cette liquidation, la loi du 9 frimaire 
an VI1 declara déchus tous les créanciers qui 
n'auraient pas produit leurs titres avant le ler 
germina1 suivant. Cette dbchéauce fut confirmée 
depuis, et des dkchéances analogues furent éta- 
blies pour i'arrikré des années subséquentespar 
diverses lois postérieures. (Voy. Décret du 25  
février 1808, lois du 15 janvier 1810 - 23 
mars 1817 - 17 aoht 1822 - 29 janvier 1831.) 
Enfin la loi du 4 mai 1834 fixa au ler juillet 
suivant la clbture définitive de la liqiiidation 
des créances dont l'origine remontait a une 
epoque antérieure aii 1 er janvier 1816, et vint 
clore irrévocablement I'arriéré laissk par l'Em- 
pire a ses successeurs. Cette loi est la derniere 
des lois dedéchéance qui n'ont qu'un intérethis- 
forique. Laloi du 29 janvier 183 1 avait statiié ala 
fois pour le passb et pour l'avenir, en ordonnant 
d'une part que a le terme de prescription des 
créances portaut sur les exercices 1830 et anté- 
rieurs serait porté au 31 décembre 1834 pour 
les crbanciers domiciliés en Europe et au 31 
décembre 1835 pour les créanciers residant 
Iiors du territoire européen; D et d'autre part 
que toutes les créances non acquittées avant 
la cl6tiire des credits de I'exercice auquel elles 
appartiennent scront prescrites et définitive- 
ment bteiutes au proflt de I'Etat, si, faute de 
justiflcations sutfisantes, elles n'ont pu &re li- 
quidées, ordonnancées et payées dans un délai 
de cinq ans a partir de l'ouverture de I'exercice 
pour les créanciers domiciliés en Europe, et 
de six ans pour les créanciers résidant Iiors du 
territoire européen. Enfin une autre disposition 
des lois de finances a élendu a I'Etat le bénéfice 
du droit commnn en appliquant la prescripfion 
de cinq ans aux arrérages des rentes sur I'Etat. 

De Icr prescription en droil pdnaL - 11 peu t 
se  faire qu'iin acte délictueux échappe d'abord 
a la répression, soit qu'il n'ait pas bte divulgué, 
soit qiie le délinqiiant se soit soustrait par la 
fuite a la peine prononcée. Au bont de plusieurs 
annees, la faute se découvre, ou bien le con- 
damné reparait. Paut-il que le prochs criminel 
ait son cours, oii que le coupable subisse sa 
peine, que1 que soit l'intervalle écoulé depuis 
1'kpoque de la faute ou du jugement 1 Le droit de 
punir ayant poiir base lajusliceabsolue de l'ex- 
piation, et I'utilité exemplaire du chitiment, on 
a pensé d'une part que la justice pouvait &re 
jusqu'a un certain point satisfaite par les lon- 
gues angoisses que la crainte et le remords 
avaient dii infliger au coupable, et d'autre part 
que le chitiment produit une impression peu 
saliitaire lorsqu'il est siibi trop longtemps aprés 
la faute. Une autre cousidération milite en outre 
contre le droit d'action, erercé a long terme, 
c'est que le temps écoulé peut priver I'accusé 
d'une partie de ses moyens de défense, et que 
la manifestation de la vérité devient avec le 

temps trbs-incertaine. Tels sontles motifs prin- 
cipaux qui ont fait établir les différentes pres- 
criptions criminelles; ces prescriptions sont 
plus oii moins longues, suivant la gravite de 
l'acte ddictueux, et suivant qu'il s'agit de la 
peine ou de I'action. En matiere criminelle, la 
peine se prescrit par vingt aus, l'action par dix 
ans; en matiére correctionnelle la peine se 
prescrit par cinq ans et I'action partrois; enfin, 
lorsqu'il s'agit d'une simple contravention, la 
peine se prescrit par deux ans et I'action par 
un an. Gas~ox n~ BOURGE. 

PRÉSEANCE. Les questions de préséance 
ont joué autrefois un rdle tres-important dans 
les relatious internationales. Actuellemeiit, les 
États souverains étant égaux devant l'etiquette, 
c'est l'ancienneté des agents qui determine la 
préseance. On cherche d'ail1eu.r~ de plus en 
plus a éviter les discussious oiseuses et sou- 
vent puériles qui s'y raltachent. 

La question des preséances a encore quelque 
intéret relativement aux fonctionnaires d'un 
meme pays. Ce point, cependant, paralt avoir 
été regle maintenant partout par des disposi- 
tions spéciales trés-nombreuses et souveut 
tr8s-minutieuses. Le releve de la Iégislatiou 
francaise sur les préséances se trouve dans 
le Dictionnaire de l'ddrni~tistration ,franpaise, 
de M. Maurice Block (Paris, Berger-Levrault). 

M. B. 

PRÉSIDENT. Celui qui dirige les délibéra- 
tions d'une assemblée. Le président a toujours 
la police de la salle des séances; mais ses pou- 
voirs sont pliis ou moins restreints ou étendus, 
selon le reglement. 

11 est rationnel que le président soit élu par 
les membres de l'asseinlilée; c'est une ques- 
tion d'indbpendance et de dignité. Le président 
n'est que pr+~nzis inter pares; cependant il a 
un certain pouvoir disciplinaire sur ses colle- 
gues. Lorsque ce pouvoir ne lui est pas con- 
féré par eux, mais par une autoritk supdriezcre 
(elle ne peut étre que supérieure, nous insis- 
tons sur ce mot), i'assemblée peiit &re consi- 
déree comme soumise a une cerlaine tutelle. 
(Voy. Bureaux.) 

Dans plusieurs républiques, le supr&me ma- 
gistrat ou le chef du pouvoir exkcutif porte le 
titre de president. b1. B. 

PRBSIDES. En espagnol , presidios, forte- 
resses que I'aspagne posséde sur les c6tes de 
I'empire de laroc et dans lesquelles sont relé- 
gués les iridividus condamnés pour crime. Ces 
forteresses sont au nombre de quatre : Ceuta 
(chef-lieu), Peuon de Velez de Gomera, Melila 
et Alhucemas. 

PRESIDIAUX. Tribunaux d'appel, établis 
par Henri 11, en 1551, dans chaque bailliage oo 
sénécliaussée, pour recevoir les appels des 
prev6tés. Les neuf magistrats qui les compo- 
saient s'appelaient juges présidiaiix. 11s ju- 
geaient en dernier ressort'les affaires de moins 
de 2,000 livres; ensecondeinstance, les affaires 
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supkrieures a ce taux, et dont les appels Btaient 
portes aux Parlements. 11s avaient aussi juri- 
diction au criminel, et c'est un présidial qui 
condamna au dernier supplice le chevalier de 
la Barre pour une infraction que l'inquisition 
d'Italie aurait punie de quelques, mois de pri- 
son. J. DE B. 

PRESSE. Rous diviserons aiusi qu'il suit la 
matiere traitée dans cet article : 

SOMNAIRE. 
carp. 1. m s T o R I p w .  
CüAP. U. EXPOSÉ DES PRlUCIPES. 
w. m. ~feis~snon. 

Beot. 1. Pranoe. 
ART. lar. LEGISLATION ANTERIEURE, 1789 i 

1852. 
ART. 2. L~GISLATION EN VIUUEUR. 

8 l. Base ou principe de la Zt!gislation 
francaise, 1 ,  2. 

O 2. Mesures pre'venCives. 
Natnre des pnblications , S. 
Ecrits non politiques, 4. 
Ecrits politiques non periodiques, 

5 et 12. 
Autorisation prBalable, 6 Z 9 et 11. 
Cautionnement. 10 et 11. 
Timbre. 12 B 16: . 
Exemptions du droit du timbre, 17. 
Transoort Dar la Doste. 18. 
Depat, 1s.- ' 

Gerant , proprietaire, rhdacteur en 
chef. 20 B 24. 

sigiat;re des auteurs, 25, 26. 
Imprimeur , 27. 
Avertissement officieux , 28. 
Publications Bmandes d7exilBs, 29. 

4 3. Mesures restrictives. 
Publicationli interdites, 30. 
Comptes rendus des debatade laCham- 

bre . S1 B 35. 
~ r o c g s ,  36. 
Militaires, 87. 
Diffamation. Nom des jnrds, otc., 38. 
Acte d'accuaatiou, 39. 
Sonscriptions , 40. 
Fausaes nouvelles, 41. 
Discours prononces B la Chambre, 42. 
DélibArations municipalee, 43. 
publications obligatoires ,U. 
CommuniquBs, 45,46. 
Droit de rBponse, 47,48. 
Iusertion d1arr8ts, 49. 
Annonces judiciaires, 50. 

8 4. Crimcs et ddits commis par la voie 
de la presse. 

Crime et dBlit contre la choae pu- 
blique, 51 a 55. 

Crime ou d6lit contre les fonction- 
naires ou des particuliers, 56, 57. 

Preuve ,SS. 
8 5 .  De la rdpression. 

RBpression adminiritrative. Avertisae- 
ment. Suspension ,59,60. 

RBpresaion judiciaire. Comphtence. 
Suppression, 61 B 65. 

Seot. 1. Allemagne. 
8. Orande-Bretagne. 
4. Belglque. 
6. Pays-Bae. 
6. Espagne. 
7. Italie. 
8. Tnrquie. 
S. hate-~nb. 

CHAPITRE 1. - EIXTOIIQOP. 
Nous ne ferons pas remonter l'origine des 

journaux aux acta diurna et aux acta publica 

de Rome , puisque les archéologues confessent 
de neconnaltre ni la forme, ni 1e:contenu de ces 
actes. C'étaient probablement des añiches ofü- 
cielles qui ne dispensaient pas les richcs d'en- 
tretenir des esclaves-nouvellistes. Pour nous, 
la naissauce, nous ne disons pas I'inveution 
du journal, est postbrieure a Guternberg. Chose 
curieuse I l'origine des plus grandes acquisi- 
tions de la sociétk humaine, la fabrication du 
fer, la poiidre, la boussole, I'imprimerie (on 
en conteste l'invention a Gutemberg), la ma- 
chine ii vapeur, les journaux, enfin, est enve- 
loppbe de mysthre. Et nous pourrions allonger 
cette Pnumération, on le sait ! 

L'ltalie, l'hllemagne, i'hgleterre, la France, 
la Hollaude m6me se disputent la création 
de la premiere feuille périodique. Les préten- 
tions de l'ltalie sont basées sur les Nolizie 
scritte (Notices écrites) que publiait d8s le mi- 
lieu du seizieme sikcle le gouvernement véni- 
tien aux temps des guerres avec la Tiirquie, 
qu'il faisait lire sur les places publiques et dont 
on vendait la relation imprimée pour une piece 
de monnaie appelée gazetta. Et comme les pre- 
miers journaux s'appelaient gazettes, on consi- 
dere ce nom comme une preuve de leur origine 
italienne. M. Hatini n'accepte cette étymologie 
que sous bénéficed'inventaire. Ilajoute: 11 Voila 
la tradition, et il serait presque i desirer qu'elle 
fht vraie : ne serait-il pas curieux, en effet, que 
le journal moderne, ce raisonneur bruyant et 
bavard, cet instrument de discussion et de pu- 
blicité, soit né, ait bkgayé ses premiers mots 
dans un pays qui avait fait du silence le dogme 
fondamental de sa politique? N'eut-il pas éte 
piquant de voir le gouvernement absolu et 
mystérieux de Venise, le déíiant et soupvn- 
neux conseil des Dix, encourager les premiers 
essais de ces petites feuilles destinées a de- 
venir les plus formidables machines de guerre 
qui aient jamais éte inventees contre l'autorité 
des gouvernements3? Par malheur on ne trouve 
en Italie aucune trace de ces gazettes véni- 
tiennes. B 

Sans compter les feuilles volantes, qui remon- 
tent au quinzieme sikcle, les premiers joiirnaux 
allemands furent rédigés sous les auspices de 
I'illustre maison (actuellement urinciere) des 
iJugger a ~ u ~ s b o u i ~ .  Yersla fin du Seizihme sikcle 
cette maison (alors comerciale\ entretenait des 
rapports etendus avec la plupart des nations 
civiliskes, et ses nombreux correspondants lui 
fournissaient des nouvelles de toutes sortes qiii 
furent publiées presque tous les jours sous le 
nom de Ordinari Ditlungen (nouvelles ordi- 
naires), souvent avec des suppléments portant 
le titre de Extraordinari Zeittungen. Le prix 
d'un numéro ou d'iin supplément était a Augs- 
bocrg meme de 4 kreutzers; toute I'année, y 
compris les frais de distribution a domicile, 
cohtait 25 fl. et les suppl¿?ments seuls 14 fl. Une 
collectios de ces journaux d'Augsbourg qui em- 

1. Hisloive de la Preaae, t. 1. 
2. Les iournanx ne sont oas ndcessairemtnt des m& 

chines dé giierre. 11s rendkt  des services nombreux 
et varios, ct s'ils sewent aussi d'armes . c'est plut8t 
pour la ddfense que pour I1attaqne. 

. 
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brasse les années 1968-1604 se tronve i la 
bibliotheque de Vienne en Autriche. Chaque 
nouvelle était publiee dans la langue originale, 
celle dont le correspondant s'était semi, et il 
fallait &re polyglotte pour les lire. 

En Angleterre, les premiers journaux étaient 
manuscrits. C'étaient des correspondants qui 
avaient leurs abonnés. Le premier journal im- 
primé fut le WeekZy News (Nouvelliste hebdo- 
madaire), paraissant, a partir du 23 mai 1622, 
sous la direction de Nathaniel Butter , un de ces 
nouvellistes a la main ou de ces correspondants. 
Ben Jonson dans une pikce intitulée: Staple of 
News, met en sceneM Butters oflce. Le Weekly 
News est mort en 1640. 

Dans les Pays-Bas, ou plus exactement en Del- 
gique, nous trouvons des 1605 a Anvers les 
Niewe Tijdinghe (dernikres nouvelles). D'autres 
suivirent, et dans tous les cas il est tres-pro- 
bable que les journaux hollandais ont precede 
les journaux englais. 

En France, M. Hatiu, passant sous silence 
le Mercure francais (1605 a 1643), considere la 
Gazette de France (voy.) comme le plus ancien 
joumal. Elle commenca a paraltre le 30 mai 
1631, et si ce ne fut pas la premiere feuille a 
nouvelles, ce fut au moins la premiere feuille 
paraissant régulierement, d'abord une fois par 
semaine, et a partir de 1762, deur fois. 

Une fois né, le journal ne put que gagner en 
importante. En Prance, la censure et une legis- 
lation draconienne lui furent peu favorables. 
On ne vit guere avant 1789 que quelques pii- 
blications plus ou moins iittéraires et scien- 
tiiqueu: la Gazette burlesque ( 4 mai 1650) , 
le Nercure galant (politico - littéraire), 1672, 
plus tard (1717), sous le titre de iMercure de 
France (jusqu'en 1815). La premikre feuille 
motidienne fut le JournaldePuris í 1777-18191. 
~entionnons encore les Annules ~oli&iques e& 
littéraires de Liliguet, le Journal eccldsiastioue 
de I'abbé ~ a r r u d ,  la. Sentinelle d z ~  peuplide 
hiondes6ve et Volney , le Jous.ml g6ndral de 
L'Europe. Le Journal des savants date de 1665. 
La Gazette de Frunce avait commencé a donner 
des nouvelles de la Bourse en 1765 et des 
théitres en 1792. 

La révolution de 1789 Gt éclore des jour- 
naux aussi nombreur qii'éphkmkres ; on cal- 
cule que de 1789 a 1800 on en a créé 750. 
Tous les partis étaient représentes : les Royii- 
listes (Z'Ami du roi); les Girondins (Bulletin 
des A,mis de la vérite?; les Jacobins (Jottrnal 
de la Montagne), et jusqu'a ceux que fletrissent 
les dénominations d'liébertistes (PSreDuchesne) 
et de Maratistes (Z'Ami dupeupte). La seule an- 
née 1789 vit fonder 150 nouveaux journaux. 

L'un des premiers actes du consul Bona- 
parte fut de rédiiire 13 le nombre des jour- 
naux politiques de Paris qui etait d'ailleurs 
tombé a 17, etde ces 13, trois seulement sesont 
maintenus jusqu'a nos jours : c'est la doyenne 
de tous, la Gazelte de Piance, puis le Moniteur 
et les Débats. (Voy. ces articles.) A titre de cu- 
nosité historique , nous indiquerons les noms 
des dix autres : Journal de Paris - Bien in- 

f ~ m é  - Publiciste - Ami des lois - Clef 

du cabinet des souverains - Citoyen frantais 
- Journal des hommes libres - Journal du 
soir - Journal des d@enseurs de la patn'e - 
Ddcade philosophique. A cette époque, la poli- 
tique ne jouait qu'un rble secondaire dans les 
journaux : la littérature y trbnait en maltre, et 
c'est a ses feuilletons que le Journal des 0 6  
bats dut ses premiers succes. u Le feuilleton, 
dit M. Hatin, triompha des susceptibilités om- 
b'rageiises du maitre, les plus hautes ques- 
tions politiques s'apitkrent impunément dans 
ses colonnes retentissantes, et te1 était le be- 
soin de s'entendre, meme & demi-mot, dans 
ce grand silence, que le succes d'un journal 
qui parlait pourtant plus souvent de prose et 
de vers que de gouvernement et de bataiiles, 
plus souvent de Racine et de Boileau que de 
Napoléon et de l'empereur Alexandre, atteignit 
des proportions jusque-la inconrmes. u 

Napoléon comprit alors u qu'il y aurait folie 
a vouloir étoufler la liberté de la presse. n Mais 
ses yeux s'ouvrirent trop tard. 

La Restauration ne donna une certaine li- 
berté qu'en 1819 pour la reprendre bient6t. 
Les alternatives de liberté et de non-liberté 
ressortent d'une maniere saisissante de I'his- 
toriqiie de la législation que nous donnons 
plus loin. De cette epoqiie date le Constitu- 
lionnel (voy.), qui fut sous la Restauration le 
journal le plus lu. En 1826 il y avait a Paris 
127 publications périodiques politiques et non 
politiques; en 1829, 307. Nommons parmi les 
journaux de l'époque qui ont cessé d'exister 
le Nalional, le Courrier franpais, la Quoti- 
dienne, le Globe. 

La revolution de Juillet flt naturellement sur- 
gir une foule de feuilles éph6meres. 11 en resta 
cependant quelques-uns , puisqu'a la lin de 
1835 apres u les lois de septembre n on compte 
347 feuilles périodiques de toutes sortes. Entre 
1830 et 1848 l'opinion légitimiste était repré- 
sentke par la Gazelle de France, la Quotidzenne, 
l'Uzion (ntonarchique), la Prance; les Débats et 
Ia Presse soutenaient le ministerc, le Constitu- 
tionnel était inspiré par M. Thiers, le Si&k 
par M. Odilon Barrot. Le lvational était dirige 
par Marrast et comptait parmi ses rédacteurs 
auelaues-uns des iioms ré~ublicains les ~ l u s  
célebres. Nommons encore ie Bon Sens, I ~ D &  
mocratie pacifique. la Ruorme (rédacteurs en 
chef, 11h1.- ~oÜis Blanc, ~onsidérant, Flocon); 
en 1845 les ?G journaux alors existants comp- 
taient L 80,000 abonnés. Peu d'années aupara- 
vant il n'y avait que 20 joiirnaux se partageant 
70,000 abonnés. C'est a M. de Girardin qii'est 
due surtout cette extension du cercle des lec- 
teurs; il y est parvenu en réduisant a 40 fr. 
le prix du journal qui avait été jusqu'alors de 
80 fr. (Voy. Presse [la] le journul.) 

La révolution de 1848, la suppression du time 
bre , l'ajournement di1 caiitionnement eurent 
leur effet, et I'on vit paraltre des joiirnaux par 
centaines. L'espace nous manque pour en nom- ' 
mer meme les plus celebres ou les plus fa- 
meux, nous devons renvoyer le lecteur aux 
ouvrages spéciauxtels que: Isarnbard, la Prlrss 
parisienne; Petit de Baroncourt, Physionomis 



de la Presse ; Delombardy, le Croque-Mort de 
la Presse. Toutefois , malgri: le grand nombre 
de feuilles indignes d'un pays civilisé qui se  
vendaient alors dans les rues de Paris, nous 
ne croyons pas que leiir influence ait étk assez 
grande pour justifier l'introduction de l'autori- 
satiou préalable. D'ailleurs, l'exc&s, abandonné 
a lui-meme, s'use vite. Actuellement on compte 
environ 600 feuilles périodiques, politiques et  
autres; les plus importants parmi les journaux 
quotidiens sont : Moniteur , Débats , Siecle , 
Constitutionnel, Temps , Opinion nationale , 
Union, Gaíelte de Frunce, Patrie, France, 
Natio?~ , Pays , Monde, Clrnrivari , Gironde 
(Bordeaux), Salutpublic (Lyon), Progris de Lyon, 
Sdmapkore de Harseille, Yhafe  de la Loire 
(Nantes). Parmi les rcvues nous citons : Revue 
&S Deux-Mondes, Revuc nationale, Revue con- 
teniporaine , Correspondanl. 

C'est dans la Grande-Bretagne que la presse 
a acquis sa plus haute importance. Le premier 
journal quotidien anglais fiit le Daily Couranl 
fondk en 1709. En 1712 on iutroduisit le timbre 
des journaux; supprime apres qiielques annees, 
il fut rétabli en 1725 et  monta successivement 
d'un demi-penny a 4 pence; il est de 1 penny 
depuis 1836. (Voy. cliap. 111, sect. 3.) La pu- 
blication des débals dii Parlement Ctait lorig- 
temps déferidue; le Boyer's Regisler n'en donna 
que de maigres esquisses ti partir de 1715, 
ce n'est que la London eueaing Post d'Alinoii 
qui les publia presque i n  extenso vers 1770 
eiiviron. (Voy. Publicité.) En 1753 7,411,000 
numkros avaient payé le timbre, en 1792 cet 
impbt a été acquitte pour pliis de 15 millions 
de nuniSros.Le Times (voy.) a été fondé en 1788 
comme suite du Duily universal Register. Les 
fameuses lettres de Junius out paru de 1767 a 
1771 dans le Public Advertiser. (Voy. aussi 
Revues.) Le premier jouriial du soir date du 
cornmencement de c e  siécle. En 1724 on ne 
compta encore que 3 journaux quotidiens. en  
1792, 13 et une cinquantaine d'autres. En 1850 
uue enquete parlementaire constata I'exislence 
de 623 publications périodiques, dont 133 i 
Londres, 250 dans le reste de i'Anglelerre, 17 
dans la priucipauté de Galles, 113 en Écosse , 
110 en Irlande. En 1864 on compta dans le 
Royaume-Uni 1,250 journaux i'kparlis de la ma- 
niére suivante: 919 en Angleterre, 37 dans le 
pays de Galles, 140 en gcosse, 140 en Irlande, 
14 dans les flesBritaiiniques. Si I'on se  reporte 
i l'Annuaire de 1854, on trouve qu ' i  cette 
date il s e  publiait dans le  Royaiime-Uni 624 
journaux, dont 18 quotidiens a Londres. Ainsi, 
en dix ans le nombre des journaux a doublé en 
Augleterre. Le nombre des feuillesquotidiennes 
est de 72 en 1864; iln'était, suivant le Readcr, 
que de 19 en 1854. Les Magazines qui pa- 
raissent actuellement soiit au nombre de 537, 
en y comprenant les revues trimestrielles. 196 
de ces recueils out un caractere piirement re- 
ligieux, et  reprksentent YEglise anglicane, les 
Wesleyens , les Méthodistes, les Baptistes, les 
Indépendants et  d'autres communions chré- 
ticnnes. 

L'abonnement n'est pas usite en  Angleterre; 

pour connaltre la circulation des principaux 
journaux, nous ne pouvons qu'indiquer le 
nombre des numéros swmis  au timbre (ce 
qui n'en est pas la totalité, le timbre étant fa- 
cultatif). En une année, du l e F  juillet 1862 au 
30 juin 1863, le Times a soumis au timbre 
2,782,206 exemplaires ; l'lllustrated London 
~Vews,  1,306,062; la Shipping Gazette, 261,000; 
le Morning Post, 260,000 ; le GZobe, 240,000 ; 
le  Punch, 129,500; le DaiS News, 124,888; le 
Morning Eerald, 103,256 ; I'Evening Standard, 
80,020; l'Euening Star, 75,000; le Morning Ad- 
vertiser, 40,000. (Voy. Daily News, Daily Te- 
legraph, Morning Post, Morning Chronicle, 
Times, etc.) Les feuilles hebdomadaires ont un 
grand succks en  Angleterre et  on en comple 
80 a 90; plusieiirs de ces publications vendent 
plus de 100,000 numéros par semaine. 

Tout a éte dit sur i'organisation grandiose 
des feuilles anglaises, sur leurs correspondants, 
siir le mode de leur vente, mais on n'a peut- 
&tre pas assez remarqué qu'en Angleterre les 
journaux sont plutdt influencks par l'opinion, et 
qu'en France ce sont plutdt les journaux qui 
influencent Sopinion.1 

En Alleinagne la premiere feuille réellement 
périodique fut publike a partir de 1615 par le 
libraire Bgenolpli Emuiel i Francfort-sur-Meiii, 
e t  i'annee d'apres, l'administrateur des postes 
féodales de la meme ville l'imita; de la l'ori- 
gine de la Oberpostamtszeilung qui parait en- 
core de nos jours. Nous ne réveillerons pas le 
souvenir de tant de feuilles qui ont végété au 
dix-huitieme siecle, s e  bornant a recueillir e t  
a répandre des iiouvelles, sans s e  permettre 
la moindre ri'íiexion. La Gazette d'dugsbourg 
(voy.) fut la premiere qui élargit sa  mission; 
mais bieutOt les Bvénements se  presserent et 
imposerent une prudence que le  tout-puissant 
Napolkou sut exiger. Apres 1813 il y eut un 
grand mouvement, il parut meme un Journal 
de I'opposition redigé par le íils du po&te Wie- 
land ; mais a la suite des décisious de la diete 
du 20 septembre 1819 les journaux furent 
placks pendant cinq ans sous la surveillance di1 
gouvernement, c'est-a-dire sous la censure, e t  
uiitemps d'arret s'ensuivit. L'annBc 1830 donna 
quelque espoir aux libéraux et  on vit paraftre 
la Deutsche Tribune, de Wirtli ; le Bairisches 
VolksbEatt, de Eisenmann ; le Freisinnige, de 
Rotteck et  Welker; le  Wachter al,, Rhein et 
autres. Mais en  novembre 1831 la diete recom- 
manda aux gouvernements K d'aroir soin de la 
presser, et  en  1832, s i  le silence rie s e  rktablit 
pas tout a fait, on ne parla plus que tout bas. 
(Voy. plus loin chap. 111, sect. 2.) 

De i'époque entre 1830 et 184 8 ,  nous de- 
vons citer, parmi les journaux libéraur dont 

1. 11 convient cependant de distinguer: en temps 
ordinaire, lorsque le calme est dans lesesprits et l'iii- 
diffbrence dans lee cceurs, on ne se donne souvsnt 
pas la peine de se falre laborieusement un avis;  on 
le prcnd tout fait dans le jourual. Mais aux Opoques 
passiounées, il faut que le journal suive le mouvc- 
ment s'il veut avoir des abonnés. S'il ne flatte pas les 
~ a s s i o n s  du moment, on le dit vendu a l'ennemi, 
c.1 i l  se trouvcrn des personues bien infornibes . qui 
diront, a u n  centime prks, le chiffre de la somine yu'il 
s falló pour le corrompre. 
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quelques-uns ktaient trop u avancbs o, la Mann- 
heimer Abendzeitung, de Struve (1840) ; le 
Rheinische Zeitung, de Marx (1811) ; les Sdch- 
sischcn Valerlandsblatter , de 184 1 a 1845, 
date de leur suppression. Plus modkrées, mais 
encore liberales, étaient la Lipsiger Allg. Zei- 
tung, actuellement la Deulsche Allg. ZeEtung fon- 
dée en octobre 1837 par la maison Brockbaus a 
Leipzig, la Bremer Zeitung, la Weser Zeitung , 
la Kolnische Zeitung (voy.Gaxette de  Cologne), 
la Deutsclte Zeihrng, rédigPe par M .  Gervinus 
( a  partir de 1847). L'année 1848 exerpa une 
grande intluence siir la presse allemande, e t  si  
la lbgislation n'est plus aussi liberale qu'en 
cette année fameuse, la valeur intrinseque des 
publications a certainement gagnC. En 1849, on 
compta 1,551 journaux politiques grands et pe- 
tits. C'est la Prusse qui a,  en Allemagne, le plus 
grand nombre de journaux, parmi lesquels la 
Nationalzeitung, la Volkszeitung, la Spenersche 
Zeitztng, la I'ossische Zeitung, la Gazelte de 
Cologne, la Gazelte de Ea Croix paraissent les 
plus importants. L'Autriche compte en 1864 
362 journaux et revues, dont 134 politiques; 
sur  ce nombre 80 sont en langue allemande. 

En Italie, ou Grkgoire XIll lanpa dans la se- 
coude moilie du seizieme siecle les foudres de 
I'hglise coiitre les journalistes, il n'y eut long- 
temps que des feuilles scienliliqiies et  liltkraires 
qui pussent prospérer; les journaux politiques 
etaient soumis I une censure sévere et partant 
ils étaient peu estimes. De 1836 a 1845 le nom- 
bre des écrils périodiques s'était accru de 171 
a 205. C'est l'année 1847 qui rompit le charme, 
et c'est I'avknement de Pie 1X qui fut le mot 
magique. De nombreux journaux politiques. 
dont plusieurs rédigks avec talent, surgirent 
alors, et  quelques-uns ont survkcu. L'année 
1859 a donnk une nouvelle impulsion a la 
presse en Italie. 

L'Italie a eu la premiere reviie critique, Gior- 
ñale de btterali  (de 17 LO a 1733). 

L'Espagne doit son premier journal a la cour 
qui ílt paraltre au milieu du dix-huitieme siecle 
le Diario de Madrid. Le nombre des journaux 
s'accrutassez rapidement depuislors.Les événe- 
ments politiques ont exercé leur influence habi- 
tuelle sur la presse espagnolc, et  a un moment 
donnk, par les seuls noms des jol~rnaux, on 
pourrait savoir si i'opinion liberale ou l'opinion 
absolue a le dessus. Kous ne pouvons pas suivre 
période par période la presse espagnole qui su- 
bissait d'ailleurs de g r ~ n d e s  iluctualions, mais 
en voici lastatistique pour l'année 1861 (d'a- 
pres I'dnuario oficiel). Journaux officiels, 115; 
jourilaux politiques, 40, dont 20 I Madrid; jour- 
naux scientitiques, 37; littkraires et artistiques, 
28; consacrés a des intérbts matbriels, 37; a 
des intérels moraux et matériels a la fois, 27. 
En y comprenant les journaux spkciaux, le 
nombre tolal est de 378. On a fait la rernarque 
que loreqii'un des partis veut agir fortement 
sur la population , il foude des journaux sati- 
riques et se  sert de l'ironie et  du sarcasme 
poussés a un Iiaiit degre.' 
1. Voici le nom et le tirage des journaux espagnoli 

198 plal rdpandus : Conespondeneia de Eepana, 9,987 

Lorsque la Belgique devint indbpendante en  
1830, elle avait 34 feuilles pkriodiques. d& 
1848 on en compta 202, avec 61,408 abonnks. 
18 de ces publications étaient quotidiennes et  
137 ktaient rédigées en franpis, les autres en  
ilamand. La IPgislation si  IibCrale de la Belgique 
(voy. plus loin) u'a fait qu'augmenter ce nombre. 
C'est l'lndependance belge (voy.) qui est la plus 
repandue entre toutes. C'est un journal liberal. 
A ce camp appartiennent encore I'Observateur 
(1835), le Journal de Likge, le Messager de 
Gand, De Schelde e t  autres. Dans le camp ca- 
tholique flgurent : I'Émancipalion (fondée le 
21 octobre 1830 a Bruxelles) , le Journal de 
Bruxelles, le iournal d'dnvers, De Standaert. 
11 y a aussi quelques journaux démocratiques 
en Belgique. 

Depuis 1315 les Pays-Bas jonissent de la Ii- 
berté de la presse. Les journaux les plus rk- 
paudus sont le Allgemeene Handelsblud a Ams- 
terdam, Staats-Couranl aLa Haye,le Harlemsche 
Courant, et puis le kurna l  de La iiaye, ce 
dernier en franpais. 

Le premier journal sukdois fut la Ordinarie 
Post- Tidende (1643-1 70 1) ; le premier journal 
norwégien , la Christiania Intelligentssedler ; 
et le  premier journal danois, la Borlingske Ti- 
dende, celui-ci parut d'abord (1749) en alle- 
mand. Dans aucun de ces pays les journaux 
n'avaient acquis une grande iniluence avant les 
derniers événements. Pendant longtemps la 
liberté de la presse était aussi inconnue dans 
le nord que dans le midi de l'Europe. En Suede 
il y avait, en  1800, seulement 25 publications 
periodiques;en 1830, 80; en 1850, 113. 

Rous n'avons pas besoin de dire qu'en Russie 
la presse littéraire est bien supérieure a la 
presse politique. Comme en France, sous VEm- 
pire, c'est par la littérature que la politique 
cherche a s'exprinier. Cependant on y compk 
aussi quelques bons journaux politiques ; les 
plus conuus en Eiirope sont le Journal de Sainl- 
Pétersbourg et l'htvalide russe (en francais). 

Aux Etats-Uiiis, c'est Boslon qui vit paraltre 
le premier journal, le 25 septembre 1690. Ce 
premier numero ne  ful suiri d'un sccond que 
le 24 avril 1704 sous le  titre de Boston News- 
Letler. Cette publication se  maintint jusqu'en 
1776, lors de la révolution. La Boslon Gacette 
commeupa le  2 1 décembre 171 9, et le jour sui- 
vant parut le Amevican Weekly Mercury dans 
l'imprimeric du futur patron de Franlilin, Wil- 
liam Bradford, a Philadelphie. En 1721, James 
Franklin, le  frkre de Benjamin, fonda le New- 
England Couranl, et en 1725 parut le premier 
journal de New-Yorli, the New-York Gazette. En 
1776 le nombre total des journaux publiés dans 
la contrke qui devait &re les Etats-Unis fut de 
37. Le premier journal quotidien ne date que 

abonu8s ; Esperanza, 9,335; Novedades, 9,047; Iberia, 
8,881 ; Epoca, 7,752; Democracia, 5,838; Penaamiento 
eapanol, 4,840; Eco del Pab, 4,488; Gaceta, 4,138; 
Diaeusion, 3,453; Politica, 3,187; Reino, 3,075; Diario 
capanol, 8,960. Regenrracion, 2,941; Clamor, 2,623; 
PuelIo, 2,547 ; '~ontempardneo, 8,286 ; Amirica, 2,193; 
La Razon e~panola, 1,749 : El Espirilupúblico, 1.710; 
El Ancora, 1,388; La Union, 1,364; La Verdad, 1,206; 
La Libertad, 1,097, etc. 
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de 1784, i I  parut a Philadelphie. En f 810 on 
compta dans la jeunerkpublique américaine 359 
feuilles périodiques, dont 27 qiiotidiennes : en 
1828, 1,852 (68,t 17,796 numéros); en 1840, 
1,631 feuilles (195,838,673 numéros); en 1850, 
2,800 (426,409,978 numkros), dont 398 litté- 
raires, 191 religieuses, 53 scientiflques, 83 di- 
vors et le reste politique. En 1860 on compta 
3,242 publications politiques. dont 372 quoti- 
diennes et un nombre proporlionnel (encore in- 
connii en ce moment) d'écrits périodiques con- 
sacrCs aux matiCres littéraires , religieuses , 
scientifiqiies et autres. 

GEAP. n. - rxposi DES PII~QPSS. 

La liberté de la presse est-elle un bien ou un 
mal 1 Telle est la queslion que nombre de per- 
sonnes voudraient enfln voir déflnitivement ré- 
solue. 

La question ne nous semble pas bien posée. 
Rien en ce monde n'est absolument bon, ni 
abSolnment mauvais : la plus belle médaille a 
son revers et tout revers suppose une mkdaille. 
Demandons seulement si la somme du bien 
l'emporte sur la somme du mal. 

Encore n'est-ce la que la seconde question. 
Au-dessus du fait, il y a le droit. 

Que vous considkriez le droit comme une 
regle flxée par une autoritk supérieure aux 
honinies, par Dieii, ou simplement comme une 
émanation, un besoin impérieux de notre na- 
ture, vous Btes forcé d'avouer que toiite societé 
qui lese un droit primordial souffre par ou elle 
peche. Or, la liberté d'exprimer ses pensbes 
est-ce rbellement un DROIT ?Le doute n'est plus 
permis sur ce point. Tout notre &re se soul&ve 
a la pensée d'ktre réduit en esclavage, et nous 
ne faisons aucune distinction entre l'esclavage 
du corps et l'esclavage de i'esprit. Nous nous 
smtirions aussi malheureux de ne pas pouvoir 
penser, dire ou kcrire librement, que de ne 
pouvoir aller, venir, travailler , manger lihre- 
ment. On ne démontre pas un axiome : on ne 
prouve pas qu'on a le droit de vivre, d'user de 
ses forces pour se conserver, d'exercer son ac- 
tivité physique et intellectuelle, de s'approprier 
matériellement les choses, moralement les hom- 
mes 9, Le besoin de faire prévaloir ses propres 
idées, ses opioions, ses golits, est si grand qu'il 
a produit bien des martyrs religieux, politiques 
et scientiflques. 

Ce droit a d'ailleurs &té reconnu solennelle- 
ment par l'autontk politique la plus élevée des 
temps modernes et que I'Europe entiCre révere 
presque comme un oracle : nous voulons parler 
des a Principes de 89. n L'article 1i  de la De'- 
claration des droils de l'homme dit : u La libre 
communication des pensées et des opinions est 
un des droits les plus prkcieux de I'homme; 
tout ciloyen peut donc parler, écrire, imprime? 

1. t L'rxercice d'une facnltb qnelconqne eat do 
droit natnrel; le8 lois posent des limites. (Dnc de 
Brog i e ,  Rapport anr la lo1 de la presae , 1819. Va!/. 
.ea darih d t  DUEWV,, t. 11, p. 9.) - Plt aillenrs : a 11 
n'y a point de loiA fdre inr la  liberte de la presse, 
parce que cette liberte exiite par elle-meme, et qn'au- 
cnne lo i ,  d'alllenrs, ne poanbde 1s vertu de creer et 
de mettre en activite 1s libertb. S 

Ebrement, sauf a répondre de l'abus de cette 
liberté dans les cas déterrninés par la loi. e Ce 
droit a ,  depnis lors, été admis par presque 
toutes les constitutions et il n'est plus skrieuse- 
ment conteste. Aussi ne reste-t-il aux gouver- 
nements qui lui sont Iiostiles, qu'a restreindre 
l'exercice de ce droit par une réglementation 
compliquée et a en réduire la joiiissance a un 
minimum. 

N'a-t-on pas un excellent argument : lapresse 
fait tant de mal I Et le mal, il faut le combattre. 

Ecoutez M. Cottu : uSans cessc occupée a 
remiier la lie de la sociktk, la presse péric- 
dique est nn obstacle continu a ce qu'aucune 
situation s'affermisse , a ce qu'aucune idee 
d'ordre puisse s'établir dans les esprits. Son 
intéret est de remettre chaque jour en pro- 
bleme, et les principes du goiirernement , et 
les droits acquis; de faire naltre partout des 
alarmes, afln de devenir elle-meme un premier 
besoin et de prhsenter des illusions a toutes 
les passions honteuses qui s'agitent dans l'htat. 

a....Eb! que1 gouvernement pourrait rbsister 
a la denbgation constante du principe qui le 
constitue, au mépris déversé chaque jour sur 
tous ses actes, auxéloges sans cesse prodigués 
a des théories politiques toutes contraires, 
Comment pourrait-il résister aux arguments 
tires contre lui de prétendus droits du peuple? 
lorsque. s'appuyant sur des conventions spe- 
ciales, il est obligé de rester place dans la rai- 
son relative, tandis que la presse, s'appiiyant 
sur I'inlCret prétendu de l'humanité, a I'avan- 
tage de se placer toujours dans Ia raison ab- 
solue. 

a....La presse, semblable ala lance d'Achille, 
guérit, dit-on, les blessures qu'elle fait. Et moi 
je dis, avec I'expérience, qu'il n'est aucun 
écrit, si fort qu'il soit de raison et de vérité. 
qui puisse balancer la puissance de la presse 
révolutionnaire, parce que cette presse ne 
s'adressant jamais a la raison, rnais seulement 
aux passions des masses, et a leurs passions 
les plusirritables, il s'ensuit que sessophismes 
passent toujours aux yeux du peuple pour des 
vérités incontestables, tandis que les vérités 
développées par le gouvernement passent pour 
des sopliismes , ou pour des arguments inspi- 
rés par l'intéret d'une classe avide du pouvoir 
et des dignites .... n (Guide politique de la jeu- 
nesse, Paris, Dufart, 1838, p. 181 a 183.) 

Voici une opinion plus récente dans le meme 
seos : u.... Ainsi , Messieurs, aussi longtemps 
que les théories de 1789 sur le regime de la 
presse n'eurent pas subi i'épreuve nkcessaire 
et dPcisive de I'expérience et des aunées, on 
fut autorisé a croire a leur vérité et a leur eñi- 
cacite. Mais lorsque cinquante annécs de pra- 
tique eiirent montré que ces théories condui- 
saient fatalement la presse au boiilcversement 
de la socibte sans réussir a se préserver elle- 
iii6me, il c t t  &te i la fois criniinel et insensé 
de ne pas chercher. de ne pas donner i 1- 

Iégislation sur la presse une base nouvelle 
- Discours de M. Granier decaesagnac au Corps 
Ihislatif. (Mouilcur du 23 janvier 1864.) 

Quelques jours auparavant ( Moniteur du 



12 janvier), le  représentant dn gouvernement 
(M. Rouher, ministre d%tat) avait dit dans la 
memc enceinte : u Mais qu'est-ce donc qu'un 
journal, qu'est-ce que cette piiissance collec- 
tive melée a la fois de desir d'irnmixtion dans 
les affaires du pays, de commerce, de specu- 
lation, de l'intérbt privé, de l'intkret gknéral, 
si ce n'est une macbine puissante qui, tous les 
jours, exerce sur l'opinion publique une ac- 
tion, je ne veux pas dirc souveraine, mais des 
plus considCrables? (C'est vrai, c'est vrai 1) 

n Vous avez dit que les journaux ne faisaient 
pas l'opinion publique; vous avez raison, ils la' 
faussent, ils la dénatnrent, ils la passionnent ... 
Qu'est-ce donc que cette liberté d'écrire, d'e- 
crire dans un journal? Est-ce une liberté ayant 
le caractere de toutes les libertés légitimes, la 
reciprocite, le respect de la liberté d'autrui? 
Est-ce qiie cette liberte n'a pas quelque cbose 
non-seulement d'aigu, c o m e  on disait tout a 
l'heure, mais d'agressif et de violent? ... A la 
fois monopole et moyen d'agression quoti- 
dienne, elle constitue une liberté sans res- 
ponsabilité sérieuse qui emeut et qui trouble 
toutes les libertés individuelles. 

U Je l'ai vue, la liberte absolue de la presse, 
je l'ai vue en 1848 et 1849. Savez-vous ce 
qu'elle produisait? Elle donnait aux citoyens 
honnetes et laborieux la liberte de fermer leurs 
boutiques sous I'empire de la peur. (C'est vrai, 
c'est vrail) 

« Ahl cette liberté de la presse, je ne la nie 
pas, je la considere comme utile dans un pap ,  
mais je la veux avec ses contre-poids, je ne 
dirai pas seulement rkpressifs, mais préventifs; 
car je conserve le souvenir de ces deux tr6nes 
renverses, surtout parce que la Zégislation sur 
la presse était impuissante et vaine ... w 

Partant de ce meme fait (réel ou imaginaire), 
l'orateur que nous venons de citer conclut a '  
I'augmentation des rigueurs Iégislatives, et M. de 
Girardin a la suppression de toute restriction. 
Voici ce que ce dernier écrivit dans la Presse, 
le 25 janvier 18501, répondant a un article de 
l'univers : 

.Que penser de lois qui caccroissent le mal 
qu'elles voudraient empécher ? » Ne serait-il 
pas ceut fois préfkrable qu'elles n'existassent 
pas; et si  elles existent, ne serait-il pas cent 
fois preferable de les abrogerl 

~Telle est la question que nous posons a tous 
les législateurs, a tous les magistrats, a tous 
les publicietes. 

rQu'ils s'interrogent et répondent! 
uhous l'avous prouvé, l'histoire et les codes 

a la main: tous les systkmes, tous les régimes 
ont été tour a tour essayés; prohibition, cen- 
sure, prioil&ge, intimidation, tous les eupé- 
dients, tous les moyens de répression ont suc- 
cessivement écboué. La Restauration n'a pas 
Bti! mieux inspiree que I'Empire, la monarchie 
de 1830 n'a pas éte plus heureuse que la Res- 
taiiration; YL Senard et hlarie, Odilon Barrot 
et Dnfaure n'ont reussi qu'a refaire I'aeuvre de 

1. Rep-oduit en 1864 dans un volums intitnl6: 
Que8tionr de Prarac, p. 338 e$ miv. 

MM. de Peyronnet et Persil, et qu'il aggraver les 
lois de 181 9 et de 1835 en matiCre de presse. 
De cette impuissance attestée par trois actes 
d'abdication: abdication de l'emaereiir Naao- 
Iéon, abdication du roi Charles X, abdicationAdu 
roi Louis-Phili~oe. n'est-il Das raisonnable de 
conclure qu'ili avaient entkpris I'impossible? 
C'est ici que ressort, dans toute sa vérité, I'a- 
nalogie qui existe entre les pretendus crimes 
de la presse et les prktendus crimes de la ma- 
gie. Aujourd'hui, qui oserait soutenir que les 
pretendus crimes de sorcellerie n'ktaieut pas 
des crimes imaginaires? Que I'Univers Tose 
donc ! Aujourd'hui, qiii oserait soutenir qae les 
veritables criminels étaient les prétendus sor- 
ciers qu'on brulait, et n'ktaient pas les juges 
ignorants et peureiix qui les condamnaient? 
Car, par respect porir la justice, il faut le pro- 
clamer haiitement, I'ignorance et'la peur sont 
de vkritables crimes dans le jiige A l'arret dii- 
que1 sont soumis i'honneur, la \<e, la fortune 
de I'accusé. 

~L'Univers declare qu'il est winsexsé de ne 
pns fuire des lois rdpressives contre les opi- 
nions, contre les doctrines fausses et dange- 
reuses, contraires aux opinions, aux abctrines 
universellement regucs. n 

11 . . . . . Aussi, assimiloiis-nous de la maniere 
la plus absolue les pretendus crimes et délits 
de la parole et de la presse aux prétendiis 
crimes et délits d'héresie et de magie. Nous 
disons qiie ce sont des crirnes et des dklits 
imaginaires; nous disons que ce sont des cri- 
mes et des delits qui ne sont rien par eux- 
memes ; nous disons qu'ils n'cxistent que par 
le fait de I'ignorance des lkgislateurs et des 
juges. 

a Les journalistes sont au d i -neuvibe  si& 
cle ce que les sorciers étaient aux si&cles der- 
niers. 

« Dans quelques annees, on ne comprendra 
pas qu'il se soit trouvé des tribiinaux et des 
j iiges pour coudamner Béranger, Cliateaubriand, 
Lamennais, Proudhon, a raison d'opinions, aaies 
ou erronées, exprimées par ces écrivains, pas 
plus qu'on ne comprend aujourd'hui qii'il se 
soit trouvé d'eminents jurisconsultes, tels que 
Rodin, pour preter l'autorité de leurs noms B 
In jurisprudence en matiere de sortiléges. 

U Un journal peut commettre des erreurs, 
des exagératioiis, mais il ne saurait jamais 
commettre ni délits ni crimes. 

u Telle est notre doctrine, doctrine absolue 
qui n'admet aucune exception. 

n Un journal peut m'appeler assassin, mais 
il ne peut pas faire que je sois un assassin, si 
je n'ai jamaia commis de meurtre, pas plus 
qu'il n'est donne au microscope de creer les 
insectes invisibles dont il révkle l'existence. 11 
les fait voir, mais il ne les fait pas naltre. 

n Un journal est un microscope moral. 
u Dira-t-on qu'un journal qui attaque , dif- 

fame, calomnie, porte atteinte i fa rkputation 
de celui qu'il a attaqué, diffamé, calomnié? 
Soit. Mais comment cette atteinte se réparera- 
t-elle devant les tribunaux? En s'aggravant. 
Donc il est prefkrable de n'avoir pour avocet 



que sa conscience intérieure et pour juge que 
la conscience publique. 

C'est a la conscience publique i s'armer 
de sévérité contre les injures, les diffamations, 
les calomnies, les erreurs, les provocations, 
tout ce qui, enfln, aujourd'hui constitue le do- 
maine des délits et des crirnes de la parole et 
de la presse. 

U C'est a la conscience publique protkger 
énergiquement la societe et l'individu l. ... » 

M. E. de Girardin. on le voit, ne nie pas que 
la presse puisse diffamer, calomnier et faire 
autre chose encore que les lois interdisent et pu- 
nissent, mais il soutient que les pénalités sont 
impuissantes pour prevenir et surtout pour 
réparer. 

Le torrent renverserait la digue, a quoi bon 
alors épuiser nos forces dans un travail ste- 
riie : laissons couler I'eau. Sans méconnaltre la 
part de vérité que renferme cette opinion trop 
absolue, nous pensons que la sociétk serait 
profondément bouleversee, si tout crime n'C- 
tait pas menace de son chatiment. Quant i 
soutenir qu'une provocation, qu'une excitation 
au crime est impuissante a produire I'acte qui 
le consomnie, cela nous semble contraire a 
I'bvidence des faits.' 

Nous sommes de ceux qui admettent que la 
presse peut faire du mal, mais qu'elle fait in- 
flniment pliis de bien. B. Constant a dit, dans 
un discours celbbre (séance du 13 février 
181 7) : u.... Les principes sur lesquels repose la 
liberté de la presse sont genéralement recon- 
nus et admis. Chacun sait que la presse n'est 
autre chose que la parole étendue et agrandie; 
que les memes crinies et les memes délits 
peuvent se commettre par la presse et par la 
parole; que i'une et, I'autre ne sont coupables 
que lorsqu'elles font partie d'une action cou- 
pable; et que les ministres qui restreindraient 
en France la liberté legitime de la presse, ne 
diíl'ereraient en rien du despote faroiiche quisé- 
vit a Constantinople contre la parole, parce que 
la parole est a Constantinople ce qu'est la 
presse en France. Ces ministres, dis-je, ne 
diñbreraient en rien du tyran de Byzance, sauf 
qu'ils seraient de plus en guerre ouverte con- 
tre leurs serments, en révolte contre les lois 
du pays. . 

U Chacun sait encore que ce n'est point pour 
I'avantage des ecrivains que la liberté de la 
presse est nécessaire. Elle est nécessaire, 
comme la parole, aux citoyens de toiites les 
clases. S'ils ont besoin de poiivoir appeler a 

1. Ncus oartaeeons su r  ce ~ o i n t  l'avis de M. La- 
bklaye .  ~ ó i c i  le  passage que  no118 avons e n  vue : 
le Parf i  lib¿raZ, p. 286 et 287. 

S.. .. Ce sera, dira-t-on , une licence abominable. 
Allez-voua aussi nous pr&cher I'impunit6 absolue ? 

.Non, qnoiqu'il y ait une part de v6ritB dans cette 
doctrine de I'impuuit6. Elle a le  m6rite de recon- 
naftre e t  de proclamer qu'en politiqne comme en re- 
ligion, i l  n'y a poiutde delit d'opinion. L'hBr6sie po- 
litiaue. comme l'bbr6sie r e l i~ i euse .  oeut &re une 
erréur;  ciie ne yeut &re un &me. Ciest ee que  nos 
loia sur la presse, et riurtout lea coudamnationa pro- 
nonc8es. out t r o ~  souvent m6connu. On a drir6 en  
attaques'contre ia moraie, La soriétd , le  gouverne- 
ment, ce qui n'6tait que la libre recherehe d'un es- 

leur secours quand on les attaque sur la grande 
route ou qu'on brise de nuit les portes de 
leur domicile, ils ont besoin de pouvoir récla- 
mer par la presse contre I'arbitraire, s'il les 
frappe, et la spoliation, si elle les atteint. 

U La cause de la presse est celle des rentiers 
quand on leur fait banqueroute; des innocents 
quand on les arr&te ou qu'on les envoie en- 
chaines dans de lointains cachots; des commer- 
qants quand on les ruine par une politique 
fausse et deplorable ; des protesiants, quand, 
sous de vains pretextes, on suspend I'exercice 
de leur culte; des employés, quand on les 
destitue, en les calomniant ; de tous les Frau- 
qais eníln, quand on tralue la dignité nationale 
aux pieds de l'étranger, et qu'on se plait a se. 
inontrer complice de I'arrogance qui insulte i 
notre gloire , apres avoir, pendant quatorze 
ans, briguC i'honneur de partager les chalnes 
que nous portions avec jmpatience.. .. nc 

Ecoutons des YOK plus modernes: aVons 
voulez jouir des conquktes de la liberté? éman- 
cipez la presse. Vousvoulez perfectiouner Por- 
ganisation sociale, préparer par vos lois les 
progres futurs, et consacrer les progres accom- 
plis? C'est encore la liberté de la presse qui 
vous aidera. S'il faut attendre un Montesquieu 
ou un Turgot, vous pourreeattendrc des siecles. 
11 est contre la sagesse divine et humaine de 
se reposer sur de tels hasards. A dCfaut du 
génie d'un grand homrne, convoquez toutes les 
intelligences comme dans une sorte d'éternel 

' 

concile. Qu'il y ait, chaque matin, place pour 
la discussion des abus et pour la préparation 
de l'avenir ... u (Jules Simon, la Libertd, 29 kdit., 
t. 11, p. 279. Paris, Hachette.) 

De toutes les garanties politiques de la 
liberté, dit BI. E. Laboulaye, la pliis knergique 
et la plus súre, c'est la liberté de la presse et  
des journaux. La presse est le forum des 

l. Chateaubriand, auin 'a~aar tenai t  Daa A Iamdme 
nuanet! politiqite que-Benj.-Constant, iva i t  d6jh dit: 

Point d r  gouvornement representatif sana liberte 
de Ia presse ...... Dar?. un  goiivernement repr6senta- 
tif il y a deux tribunaux: celui des Chambres o& les 
int6rets particnliers de l a  nation sont jug6s; celui 
de l a  nation elle-meme, qui juge en dehors des deux 
Chambres. 

S Dans lesdiscussions qui s761bvent n6cessairement 
entre le ministbre et  les Chambres, comment le  pu- 
blic connaitra-t-il l a  verit& si les journaux sont sous 
l a  censure du ministAre, c'eat-&-dire sous l'influence 
d'une des Darties interessees? Commeut le miuistere 
rt les Chimbres connaitront-ils l'opinion publique 
qui fait la volontB gbnbrale, si cette opinion ne pcut 
librement s 'ex~r imer  ? 

a Il faut dan; une monarchie constitutionnelle que  
le  pouvoir des Cbambres et celoi du minist6re soient 
en  hsrmonie. Or, si vous livrez lapresse a u  ministhre, 
vouslui donnez lemoyen de faire pencher de son c6t8 
tout le poids de l'opinion publique, et  de se servir de  
oette opinion contre les Chambrea, la Constitution 
est en pbril. 

S Mais la libertB de l a  presse a ses dangers. Qui  
l'ignore? AuSsi cette liberte n e  peut exister qu'en 
ayaut derribre elleune loiforte, immanis Zez, quiprb- 
vienne laprevarication par  l a  ruine, Iacalomniepar 
l'infamie. les Bcrits seditieux Dar la orison. Dar l'exil 
et  qoelqúefois par la mort ; l é  ~ o d e e s t  so; 'ce point 
l a  lo1 nnique. C'eut anx risques et  p6rils do 1'6crivain 
aue  ie  demande oour  lu i  laliberte deIaDreese: mais 
ii la-faut, cette liiertd, ou, encore une  fois,la ~ o n s t i .  
tution n'est qn'un jeu. 

(Chateaubriaud, De ia Dímarehie ~ e b n  la Cbarte.) prit indhpendant ...,. m 



peuples modernes. C'est le journal qui réunit 
cbaque matin des millions d'hommes par les 
memes idées et les memes sentiments. Sup- 
primer la presse, c'est du meme coup sup- 
primer la liberté. n (Le Parti libdral, p. 269. 
Paris, Charpentier.) 

Ainsi, la presse , comme toute force , tout 
instrument, toute institution en ce monde, pro- 
duit a la fois du bien et du mal, et vouloir em- 
pecher le bien, aun d'éviter le mal, c'est prC- 
tendre supprimer la religion, parce qu'elle 
a creé l'inquisition avec ses bhchers, le fana- 
tisme avec la Saint-BartbClemy et les dragon- 
nades. Le mal qu'oii peut mettre sur le compte 
de la presse est incomparablement moindre 
que le bien dont elle peut se glorifier. Sans 
presse, il n'y a ni liberte, ni progres; ne l'ou- 
blions pas quand nous nous plaignons des maux 
qu'elle peut occasionner. Ces maux ne sont pas 

.... Ce qa'nn vain penple pense. 

Ce ne sont le plus soiivent que les espikgle- 
ries de l'écolier en vacance. A-t-on laissé, en 
Frauce, morir l'institution? 11 faiit qu'elle cjette 
son feu m ;  laissez-lui le temps de se calmer et 
vous n'aurez plus a punir que de rares Ccarts. 
des fautes accidentelles. Ce serait d'ailleurs 
d'une bonne politique; en la persecutant, vons 
lui donnez des forces, vous la posez en victime, 
vous la passionnez. Permettez-lui de s'user, 
eiie perdra ses forces pour le mal, le bien seul 
restera intact. 

. a D'ailleurs, I'Empereur disait qu'il était des 
institutions, et de ce nombre se trouvait la 
liberté de la presse, sur lesquelles on n'etait 
plus appelé a décider si elles Btaient bonnes 
ou mauvaises, mais seulement s'il était pos- 
sible de les refuser au torrent de l'opinion; or, 
il prononcait que l'interdiction ou la restriction 
de cette liberté dans un gouvernement repré- 
sentatif était une anomalie choquante, une 
véritable folie. Aussi, a son retour del'ile d'Elbe, 
avait-il abandonni' la presse a tous ses exces, 
et il pensait bien qu'ils n'avaient Cté pour rien 
dans sa derniere ch11te.n (MJmorial de Sainte- 
iidZ&ne.) 

En 1815, il avait dit (sCance impériale du 
7 juin) : .La liberte de la presse est inherente 
a la Constitution actuelle; on n'y peut rien 
changer sans altérer tout notre systeme poli- 
tique; mais il faiit des lois répressives, SURTOUT 
DANS L'ÉTAT ACTUEL DE LA NATION. r 

L'Empereur avait raison; il faut encore des 
lois répressives, et ces lois ne diminuent pas 
la liberté de la presse, comme les pénalitbs 
edictCes contre le vol, le brigandage, I'assas- 
sinat ne reslreignent en rien lo liberte indivi- 
duelle. La liberté de la presse n'est IimitCe 
que par les mesures préventives, et 1i oh ces 
mesures existent , la liberte n'est pas complete 
ou manque tout a fait. Les restrictions peuvent 
etre plus ou moins nombreuses. La moindre est 
celle qui se borne a exiger un cautionnement 
destiné a rendre efficaces les peines pécuniaires, 

a assurer la rentrée des ameiides. I'efit-il que 
ce but, le cautionnement serait dbja une me- 
sure preventive puissante, mais il est encore 
destine a exclure, a éloigner du r sacerdocc m 
de la presse toute personne ne pouvant pas 
reunir les fonds nécessaires pour le caution- 
neinent.1 

On pcut considérer comme une mesure pré- 
ventive plus grave celie qui consiste a imposer 
aiix journaux un droit de timbre. Vous direz 
peut-&re que c'est un impat, et un irnpdt 
comme un autre. On pourrait rkpliquer qu'il y 
a plus d'une taxe mal assise et que le timbre 
des journaux ressemblerait, en eíYet. a i'une 
de celles-la; mais la vraie réponse, la voici : 
Non, le timbre des journaux n'est pas un im- 
p6t, puisque les journaux scientitiques et lit- 
téraires en sont exempts, et puisque la taxe 
est plus forte poiir les journaux politiques de 
Pads que pourceux des departements. C'est une 
mesiire ayant pour hut d'élever le prix des 
feuilles politiques, alin de restreindre le nombre 
de leurs lecteurs. 

hlais la mesure préventive la plus grave, 
celle qiii est completement incompatible avec 
l'ombre mCme de la liberlé, c'est la dcessité 
d'iine autorisation préalable. Cette nécessité 
eiitrave, rend presque impossible la création 
d'un journal independant. Elle diminue ainsi le 
bien qiie la presse périodique pourrait pro- 
duire, tout en donuant plus d'intensitk au mal 
qu'elle peut causer. a C'est un axiome de la 
~cience politique aux États-Unis, dit Alexis de 
Tocqueville, qiie le seul moyen de neutraliser 
les effets des journaux, c'est d'en multiplier 
le nombre. Je ne saurais me íigurer qu'uue 
vérité aussi évidente ne soit pas devenue cher 
noiis plus vulgaire. Que ceux qui veulent faire 
des r&volutions a I'aide de la presse cberchent 
a ne Iiii donner que quelques puissants or- 
ganes, je le comprends sans peine; mais que 
les partisans officiels de l'ordre établi, et les 
soutiens naturels des lois existantes, woient 
attknuer I'action de la presse en la concentrant, 
voili ce que je ne saurais absolument conce- 
voir. Les gouvernements d'Europe me semblent 
agir vis-a-vis de la presse de la meme facon 
qu'agissaient jadis les chevaliers envers leurs 
adversaires; ils ont remarque par leur propre 
usage que la centralisation etait une arme puis- 
sante. et ils veulent en pourvoir leur ennemi, 
aíln sans doute d'avoir plus de gloire a lui ré- 
sister.u (De la démocratie, t. Ier, p. 221.) 

Peiit-&re avons -nous eu tort de considérer 
ces mesures préventives comrneles plusgrandes 
restrictions a la liberte de la presse, les pro- 
gres de l'art de la rkglementation ont permis 
de donner A I'entrave la plus puissante de la 
presse la forme d'une mesure purement ré- 
pressive : nous voulons parler de I'avertisse- 
ment, avec son cortége, la suspension et la 
suppression par voie administrative. L'aver- 
tissement est la censure retroactive, et avec 
l'avertissement officieux, on a meme la censure 

l. Extraits dn Dictimnaire de Napoüon, de M. Di- 1. Voy. Dalloz. v. Psmss~,  t. XXXVI, p. 459, et 
mas Hinsrd. Qnisot, Ri~toire pnrlcnirilai+e, t. 1, p. 19, 
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préventive, moins la sécurité 8 .  L'avertissement 
est, en outre, une punition infligée, sans que 
l'inculpé ait pu se défendre. 

~L'avertissement, dit M. Jules Simon, a l'air 
d'une peine légere, d'une peine tres -léghre, 
c'est simplement le droit donnC a I'autorité de 
déclarer que, dans son opinion, le journal se  
trompe et a tort. Ainsi cousidérée, la peine est 
trks-1Pgkre. En effet, quand on soutient une 
opinion, on ne se sent pas précisément désho- 
iioré parce qu'on a devant soi ou l'inimitié ou 
I'appréciation différente de ses propres adver- 
saires. Mais l'avertissement . qui ne semble 
qu'une déclaration. est, au contraire, une pé- 
nalité tres-forte, puisque, quand on en a recu 
deiix dans I'espace de deux ans, on peut &re 
suspendu, et que, quand on est suspendu, on 
peut &re supprimé. 

« 11 en resulte que, chaque fois qu'avec i'ap- 
probation du minivtre de l'intérieiir un préfet 
envoie un avertissement a un journal. il dimi- 
nue de moitik les chances de vie de ce jour- 
nal et de moitié la valeur de la propriété du 
journal. 

Et plus loin : 
u Eh bien, dans nos lois, dans nos habitudes, 

dans nos mceurs, dirai-jc, toutes les fois qii'uii 
homme est accosé, on I'en avertit; toutes les 
fois qii'on dirige contre lui une arme par la- 
quelle il peut etre blessk dans sa propriété, 
dans sa liberté, dans son honneur, on l'en 
prévient, on lui dit quelles sont les charges 
qui s'élevent contre lui, on lui donne le droit 
de prendre un défenseur, tout au moins de se 
défendre lui-meme. hlais non pas ici, et de 
meme que vous avez vu tout a l'heure qu'au 
moment ou I'on mettait les écrivains sous le 
coup de la loi de shretb gbnérale, on suppri- 
mait pour eux la garantie du jury que I'on con- 
serve aux assassins.. . (Riimeura), de m&me ici, 
au moment ou I'on va frapper le joiirnal, le 
journaliste, on ne I'avertit pas, on ne lui per- 
met pas de se défendre; il est frappé comme 
par un coup de foudre. r (Moniteur du 22 jan- 
vier 1864.) 

Depuis longtemps , la législation distingue 
profondément la presse périodique des livres. 
et nous comprenons cette distinclion relatire- 
ment aun mesures préventives, mais il n'est 
pas possible de les justifier quant a la répres- 
sion. Nous n'ignorons pas que - a tort ou a 
raison - les punitions sont plus souvent me- 
surées ou dosées selon l'étendue dii mal pro- 
duit par le crime, que selon le degré de per- 
versité du criminel, et c'est parce que les 
gouvernements craignent les journaux plus 
que les livres qu'ils chargent ceux-la de péna- 
litPs plus lourdes que ceux-ci. Mais a nos yeux 

1. a Enfln, comme on a senti que des ordres de la 
police, envoy68 par Bcrit aux hureanx des feuillee 
pBriodiques, pourraieut avoir des i n o o n v 6 n i e t ,  ou 
r tout dernibrement aioorimk cet ordre en  dBclarant 
anx joiirnalintes qu'lls'& reeevraieut plus que des 
injonctione verbales. Par ce moyen, les prenves dis. 
paraitront . et  l'on Dourra metGe sur le-comote des 
;Bdnct~iir='des~azetiea tout ee qni sera llouvrage dos 
Injoiirtione miniat6rlellei. (Chateaubrlnud. De la 
dionatrltir relnn la C'hattr.) 

il n'est pas encore bien démontrb que la presse 
périodique ait réellement cette supériorité ab- 
solue d'influence qu'on lui attribue. Elle est 
iucontestablemei~t plus forte pour passionner, 
mais elle est plus faible pour convaincre. La 
couviction ne se forme en nous que par la ré- 
flexion, la réflexiou exige du temps et des 
efforts ; or, la réflexion, le temps. les efforts. 
on ne les consacre qu'au livre. Celui-ci, on 
I'étudie; le journal, on le parcourt, ce qui ne 
permet gubre d'approfondir. Le journal a une 
action prompte, actuelle, mais epliem&re ; le 
livre produit son effet lentement, mais I'effet 
dure. 

Ce seraitla un molif, pour les gouvernements, 
d'affaiblir le journal en le laissant devenir une 
profession accesible a tous; ce serait une 
industrie conune une autre. taudis cru'en le 
constituant en monopole et en l'entoirant de 
dificultés de toutes sortes. on le constitue en 
u niagistrature n et meme en <r sacerdoce 2, ; on 
centuple ainsi son influence. 

Le droit commun, voila ce qu'on demande. 
Que tout le monde puisse faire un journal 
c o m e  il peut faire un couteau. S'il emploie 
ensuite ce couteau pour commettre un assas- 
sinat, il est puni; il en serait de meme de 
celui qui wmmet un crime au moyen de son 
journal. n 11 n'y a point de loi a faire siir les 
delits de la presse, dit le duc de Broglie dans 
son célebre rapport de 1819, parce que ces 
délits n'existent pas, du moins comme ddlits 
d'tcne nature particuZit!re, parce que le légis- 
lateur ne doit point multiplier les qualincations 
sans raison, ni instituer des distinctions la oh 
la nature n'en avait pas mis avant lui. 11 L'aver- 
tissemeut va meme au dela de la multiplication 
des qualiGcations et au dela des distinctions 
artiflcielles, puisqu'il peut punir un crime dont 
l'auteur ignorait I'existence et qu'il n'avait pas 
l'intention de commettre, et. nous le répétons, , 

sans qu'il ait pu se  défendre, se justifier. Et 
c'est surtout en matiere de presse que la dé- 
fense est nécessaire. 

Mais que1 sera son forum ? ir Chez les peuples 
libres, répond M, Laboulaye, c'est au jury qu'on 
reiivoie les délits de la presse; le jury est une 
des garanlies publiques de la liberté. - Pour- 
quoi ne Ven remet-on pas au juge ordinaire ? 
La raison en est évidente. « Qui jugera la 
presse la poss&wa, disait en 1817 Camille 
Jordan. Par elle, il iiifluencera l'opinion, par 
cette opinion les élections, les cliambres, le 
gouvernement, toutes nos institutions, toutes 
nos destinées. L a ,  en un mot, sera le pivot. 
la clef devotite de tout notre édiflce politiqueL.n 
Et de son cdté, M. Royer-Collard disait avec 
toute la solennité et l'autonte de sa parole: 
U Nous devons comprendre que, dans chaque 
proces, avec I'dcrivain comparait la liberté 
elle-mdme , dont le sort est eitgagd dam le ju- 
gement yui va dire rendu , et qoii prononcera 
contre la liberté ta peine capitule, quand i l  
paraftra ne prononcer qu'une peine Zdg&e 
contre i'dcrivain. a 

1. Monüctrr, sdsnce dn 13 ddcembre 1817. 
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La nécessitk de faire juger les dklits de 

presse par le jiiry a Bté soutenue par i'élite 
des hommes d'État et des publicistes. A c6tk 
deRoyer-Collard et :de M. Laboulaye, nous pou- 
vons citer Chateaubriand, Benjamin Constant, le 
duc de Broglie et tant d'autres que notre liste 
s'étendrait sur bien des pages si nous voulions 
étre complet. Le principal argument en faveur 
di1 jiiry est celui-ci : dans la plupart des delits 
de presse, les parties sont, d'un c6té, le gou- 
vernement, et de I'autre, des hommes qui, A 
tort 0u.a raison, se prktendent les organes de 
la sociét&. ou du peuple. Les tribunaux ordi- 
naires sont institués pour juger entre les ci- 
toyens ; s'ils jiigeaient entre le gouvernement 
et ceux qui - toujours a tort ou a raison -- 
parlent au nom du peuple, ils seraient supe- 
rieurs a tous deux. 11 faut douc que la sociétk 
prononce directement par la voie du jury. C'est 
la sociéte ou le peiiple, qui est ainsi appelé 
a dkcider souverainement. 

Pour rkpondre aux objections qiii peuvent 
se prksenter au lecteur, nous citerons Fikvée, 
kcrivain royaliste, qui disait en 1817 : u Quel- 
ques orateurs se sont évertués a prouver qiie 
le jury ne reprksentait pas I'opinion publique; 
c'etait de i'eloquence bien mal employke. Non, 
sans doute, le jury ne représente rien; il est 
la sociétd elle-mdme défendant ses droits dans 
l'appdicatioon des lois pdnales, comme les de- 
putés qu'eiie a choisis dkfendent ses intkrets 
dans les discussions lkgislatives .... Le jury 
peut se tromper, qui en doiite? Depuis qu'il y 
a des sociktés, elles commettent des erreurs ; 
Dieu qui les a creees libres, ne pouvait leur 
bter la possibilitk de s'égarer. Ne dirait-on pas 
que le  pouvoir absolu et ses agents ne se  
trompent jamais? .... » 

Ajoutons qu'il s'agit ici - comme presque 
toujours dans les affaires politiques et sociales 
- non de savoir ce qui est absolument bon, 
mais ce qiii prksente le moins d'inconvknients, 
disons : ce qui est b moins mauvais. Dans ce 
monde, il faut toujours avoir la balance mo- 
rale a la main, pour savoir du bien oii du mal 
qui i'emportera.1 

Parmi les mesures prérentives il en est une 
oii le mal I'emporte certainement; c'est celle 
qui consiste a declarer I'imprimeiir complice 
des d6üts de la presse. Kous admettons qu'il 
soit oltligk de mettre son nom ; nous admet- 
tons encore qu'il soit puni si ni I'bditeur, ni 
I'auteur ne sont connus; il faut que quelqu'un 
soit responsable. Rlais lorsque l'auteur ou i'e- 
diteur sont connus, I'imprimeiir doit étre con- 
sidere comme un instrument inconscient. 

1. Contre le iurv on oeut citer certaines d6cisions 
critiquables. ssnsdouk,  niais les tribunaux sont-ila 
donc infaillibles? Puia, ce qui cause I'erreur du jury. 
auand il Y a lieu. c'est l'ienoranee on la ~ass ion .  ia- 
mais l*iníBr%t; o; le jugeVreste homme , i i  n'est dónc 
pas A I'abri des passions. Mais il n'cst pan ignorant, 
direz-vous 7 On vous répoudra, qu'en revanche, il y 
aura quelquefois des juges rendant des serviees plu- 
r6t que des arrets. 

En  Btudiant les statistiaues indiciaires. ou trouve 
une telle régnlarité dans 16s d6Cisions dujury, c'est-8- 
dire les memen proportions se reproduisent svec une 
constante telle. ane les verdicts ont da avou étBoro- 
noncBetoua cobfbrmément B la conviction des júrbs. 

ii resterait encore i discuter bien des points, 
mais comme nous avons a compter avec i'es- 
pace, nous croyons inutile de nous arrbter aux 
points secondaires. L'obligation de signer Ies 
lirticles des journaux a quelquefois des incon- 
vénients, mais elle n'a rien d'injuste. Le droit 
de reponse accordk a toute personne attaquée 
est parfaitement équitable et previent plus d'un 
procb. Le droit du gouvernement de commu- 
niquer des rectiflcations est rationnel, et il 
n'y a rien a dire, si les contmuniqu4s sont 
maintenus dans les limites de i'indispensable. 

En rksumé, voici ce que la science politique 
enseigne et ce qiie les faits, bien interpretes, 
confirmeraient au besoin: 

l o  La liberté de la presse est de droit, puis- 
que c'est un besoin de notre nature; aucune 
loi ne devrait en restreindre i'exercice. L'abus 
seul devrait &re puni, mais riniquement s'il 
va jusqu'a produire un acte criminel. 

20 La presse faitiniiniment plus de bien que 
de mal. En favorisant la multiplication des 
feuilles périodiques, on augmente le bien - 
car, on met i'instrument a la portee de tous - 
et on diminue le mal, puisqu'on lui enleve son 
prestige. Si une prime d'encouragement est 
bien alache aueloue aart , c'est ici. On devrait 
supprimer ~'aitodsation phalable, lecautionne- 
ment. le timbre. et transDorter les iournaux 
gratis : alors toiit le mondePourrait seirocurer 
les organes des deux opinions opposkes, il y 
aurait choc des idees et la lumiCre ne manque- 
rait pas d'en jaillir. 

En derniere analyse, si un peuple ne de- 
mande pas la liberté de la presse, on peut la 
lui octroyer sans crainte, car on n'usera pas 
de la liberte ; et s'il la demande ? N Il y aurait 
folie a la refuser,n répond Napolkon le'. 

CHAP. m. - L~BISLATIOU. 
Seot. i. - Prance. 

ART. ier. - LÉGISLATION ANTERIEURE. 

La revolution de 1789 renversa d'un trait 
toute I'ancienne lkgislation sur la presse: toute 
entrave fut supprimée de fait. et pendant un 
moment, de droit. A une kpoque ou toutes les 
passions etaient eurexcitCes , ou des interets 
de premier ordre se debattaient dans une lutte 
mortelle, on dut songer de toiis cbtCs a uliliser 
I'instmment puissant que les circonstances ve- 
naient de dégager de ses entraves. En I'utili- 
sant, on en 8t naturellement un moyen d'agres- 

' sion. La presse exerqa une influence d'autant 
plus grande qu'elle avait encore i'attrait de la 
nouveautk. Les esces ne manquerent p ~ s ;  on 
en commit dans tous les camps, et avec un peu 
de patience,ils se seraient neutralises mutuelle- 
ment. Bient6t méme la Dresse aurait usk com- 
plktement son poiivoir gxcitant pour ne conser- 
ver qu'une influence modCree et legitime. hlais 
les passions Btaient trop vives ponrque i'expk- 
rience put se faire, et dCs le 31 juillet 1790, a 
I'occasion d'un h i t  intitulé : Cen est fait de 
nous, I'Assembl6e nationale ordonna des pour- 
suites. 11 est vrai que, le 10 aoht suivant, mal- 
grC a la licence de quelques ,écrivains #, elle 
décrkte qu'il ne pourra étre intente aucune 



action e pour les Bcrits qui out Bté publié8 jus- 
qu'a ce jour sur les affaires publiques; n mais 
ce n'est pas I i  son dernier mot. La dkclaration 
des droits de 1791 (vov. le chaaitre Drkcédent) 
et la Constitution de 1793 rec&nai&ent de la 
maniere la plus kneraicnie la liberte de la Dresse 
comme undroit natÜrel; mais, tout en faccor- 
dant, on la rblemente. (L. 25sept.-6 oct. 1791, 
art. 7, sect. 4, tit. Ier, 2' partie; 20-21 juillet 
1792; 18 aolit 1792; 29mars 1793 et autres.) 

Bient6t ces premiers essais de rkglementa- 
tion se développent. La loi du 27 germina1 ari 1V 
punit de mort la provocation a la dissolution 
du gouvernement, au retablissement de la 
royautk, au meurtre et au pillage; et le len- 
demain une seconde loi determine les mesures 
r&pressives et exige pour la premiere fois la 
signature des auteurs. L'an V, 19 fructidor 
( 1797), une loi arelative 5 des mesures de sa- 
lut publicn met les journaux pendant un an 
sous i'inspection de la police. qui pourra les 
probiber; le 9 vendeniaire an Vi (30 sept. 1797), 
la loi de ftnances assujettit au timbre les jour- 
naux autres que ceux qiii s'occiipent de scien- 
ces et d'arts. 

Le gouvernement consulaire trouva toiit un 
arsenal de dispositions restrictives ; il parvint 
a en ajonter de plus rigoureuses, sans emp8- 
cher le premier Empire d'en decouvrir de nou- 
veaux. Ainsi, un arrete du 27 nivOse an VI11 
(17 janvier 1800) supprime un certain nombre 
de journaux, et ceux qii'il conserve sont sou- 
mis au bon plaisir du ministre de la police '. 11 
est vrai que cette disposition ne doit etre en 
vigueur que a pendant toute la durée de la 
guerre.n La Constitution impériale du 28 flo- 
real an XII (18 mai 1804) porte dans son ar- 
ticle 64 : a Une commission de sept membres, 
~wmmés par le Sénat et choisis dans son sein, 
est chargde de veiller d la libertd de la presse. 
NE SONT POINT COMPRIS DANS SON ATTRIBUTION 

LES OUVRAGES QUI S'IDIPRIMENT ET SE DISTRI- 
RUENTPARABONNEMENTET A DES OPOQUES PO- 
RIODTQUES.IP NOUS trouvons cette disti~ction 
encore plus forte, plus habile que celle eiltre 
la liberte des cultes et la liberte de conscience. 
Dire que la liberté de la presse ne s'applique 
pas aux publications périodiques, c'est dire 
que la liberté de la presse ne s'applique pas a 
la presse. Ce mot designe rarement les livres, 
les ouvrages non pkriodiques. Nous recomman- 
dons, en outre, la lecture des articles 64 a 67 
et 112 de cette Constitution de I'an XII. 

C'est le décret du 5 fevrier 181 O qui repré- 
sente rkellement la lkgislation impkriale sur la 
presse. Le nombre des imprimeurs est limite: 
ils sont assujettis au brevet et au serment u de 
ne rien imprimer contre le souverain et les in- 
tCr&ts de i'htat D; a ieur mort, i'imprimerie, 
le brevet ne passent pas de droit aux 1iCritiers. 
Enlin , la censure est établie mCme pour les 
LIVRES , et malgrb la e commission sknatoriale 
de la liberte de la presse r.  A la meme époque, 
le Code pénal vient compléter le systeme rk- 

1. M. Rouaset, Code d* la Prerre, appelle cela m6- 
nyler Ir prense S (p. S). 

pressif. En résumk, sous le premier Empire , 
nous trouvous : io I'autorisation prealable; 20 la 
censure; 30 le timbre; 4O le droit de suppres- 
sion, et en somme, un regime relativement au- 
que1 celui des avertissements actuels paralt 
doux. Encore avons-nous omis, faute d'espace, 
bien des dispositions. 9 

La premiere Restauration publia, le 21 oc- 
tobre 18!4, une loi sous le  titre dérisoire de 
la liberté de la  presse. On y reproduisit les 
principales dispositions du decret de 1810 et 
on maintint la censure, malgre l'article 8 de la 
Charte, qui I'abolit. 

Les Cent-Jours font revivre momentankment 
la Constitution impkriale, mais avec de pro- 
fondes modifications. L'acte udditionnel (voy. 
Constitutions de la France) ktablit la liberte 
de la presse, supprime la censure et attribiie 
au jury le jugement des crimes et delits de 
presse. 

Apres la seconde Restauration, la loi de 
1814 rentre en vigueur; mais une ordonnance 
royale du 20 juillet 1815 suspend l'ex8cution 
des dispositions relatives a la censure. En re- 
vanche, le 8 aolit suivant , une ordonnance 
royale assujettit tous les journaux a une nou- 
velle autorisation ministerielle, et (art. 2 )  tous 
les kcrits périodiques n sont soumis a l'examen 
d'une commission a. La loi du 28 février 18 17 
dispose que les journaux ne pourront paraltre 
qu'avec l'autorisation du roi. L'article 2 declare 
que cette loi ne sera en vigueur que pendant 
un an. 

Viennent les lois de l'année 18 19. Elles sont 
aii nombre de trois : 10 celle du 17 mai, rela- 
tive a la rkpression des crimes et dClits Com- 
mis par la voie de la presse (presque en- 
tierement en vigueur); 20 celle du 26 mai, 
concernant la poursuite et le jiigement de ces . 
crimes et délits (abrogee en grande partie); 
30 celle du 9 juin, qui regle les conditions de 
la publication. Les principes qui servent de 
base ii ces lois sout : de faire une dkclaration 
(il n'y a plus d'autorisation a demander); de 
fournir un cautionnement; d'indiquer I'éditeur 
responsable; de faire juger les infractions par 
le jury. Le timbre est maintenu et aggravé par 
la loi de finances du 17 juillet 1819, mais il 
n'est pas question de censure. 

Elle reparaft dans la loi du 31 mars 1820, 
qui suspend en partie les lois de 1819. Le 
gouvernement pourra supprimer un journal, 
mais seulement pendant six mois. La loi de 
1821 confirme la censure et ne craint plus 
d'employer le mot. La 1oi de 1822 edicte de 
nouvelles p4nalitCs; l'ordonnance royale de 
Louis XVIII, du 15 aoDt 1824, remet en vigueur 
les lois temporaires de 1821 ; mais, d6s le 
29 septembre suivant, Charles X les fait reotrer 
de nouveau dans le néant. Le 24 juin 1827, ces 
lois sont remises en vigueur; le 5 novembre 

1. Nous ne vordrions oependant pas onblier le dB- 
cret du 3 aoat 1810 ni 5x0 B nm le nombre des jour- 
nanx politiqres peuvent paraitre dans ohaque 
d&partement, et oe journal unique ne peut paraitre 
(art. 2) que mora l'autorit4 et avec l'approbrtion du 
pr6fet. 



de la m@me année, une autre ordonnance 
fait cesser I'effet de la précédente. Ces fluc- 
tuations ont dti rendre bien confuses les idées 
du public, et la loi du 18 juillet 1828 devint 
nécessaire. Elle reconnalt a tout Fran~ais le 
droit de fonder un journal, réduit le caution- 
nement (voy. plus loin, no lo), etablit un oii 
plusieurs gérants, et ajoute diverses disposi- 
tions que nous aurons a indiquer dans la suite 
de cet article. En 1830, nous trouvons I'ordon- 
nance du 25 juillet, qui a suspend JJ la liberté 
de la presse périodique et cause la révolution. 

La Charte de 1830 confirme la liberté de la 
presse (art. 7 )  et défere au jury (art. 69) les 
crimes et délits auxquels elle peut donner lieu. 
La loi du 8 octobre 1830 en regle la procédure; 
la loi du 29 novembre punit les attaques contre 
le roi et les Charubres; celle du 10 décembre 
est relative aux afficheurs; celle du 14 de- 
cembre de la meme année regle de nouveau 
ce qui est relatif au cautionnement ( réduit ) , 
au timbre et au port des journaux. 

Passons sous silence, pour ne pas trop al- 
longer une énumération stérile, di7erses lois de 
1831 et 1834 pour arriver a celle du 9 septem- 
bre 1835. 11 n'y a rien dans cette loi de septem- 
bre qui la distingue foncierement de celles de 
1819 ou de 1828, le cautionnement seulement 
a été elevé et guelques ~énalités wgravees. 

et surtout cree i'avertissement, rdtablit le droit 
de suspension et de suppression et i'dtend 
considérablement, supprime le jugement par 
jury, interdit le compte rendu libre des séan- 
ccs de la CLiambre. suDprime la rémunération 
pour les insertions'for&es dites communiqués . 
et nous omettons ici les dispositions moins im- 
portantes, leur place se troüvant marquée dans 
i'exposé que nous allons aborder. 

ART. 2. - L~GISLATION EN VIGUBUB. 

Pour donner B ce travail toute l'utilitk pra- 
tique dont il est susceptible, nous repmdui- 
rons textuellement. et entre guillemets, les 
dispositions législatives en vigueur; nous les 
comparcrons autant que possible avec les dis- 
positions antérieures, et les commenterons a 
I'aide des circulaires ministérielles et de la 
jurisprudence.1 

mais il n'est pas-qu6stion-dautorisath~, ni de 
censure. Le jury continue de juger les délits, 
et quant auxformalités, elles sont moins com- 
pliqiiées que celles qu'on inventera plus tard. 

Néanmoins, la suppression des lois de sep- 
tembre fut I'un des premiers actes du gouver- 
nement provisoire. (D. 6 mars 1848.) Des le  
premier jour de son entrée en fonction. le 
29 février, un décret dut prohiber i'affichage et 
la distribution d'écrits sans nom d'imprimeur ; 
le 2 mars un décret porte que i'imp6t du tim- 
bre sur les journarix sera suspendu dix jours 
avant les élections ; le 4 mars, un aiitre décret 
va plus loin et supprime le timbre sur les 
kcrits périodiques. La réaction ne se fit pas at- 
tcndie. Le décret du 9 aoht rétablit le caution- 
nement tombC en désuétude. La Constitution 
de 1848 renouvelle les dispositions de la Charte 
de 1830, relativement a la liberte de la presse, 
cequi n'empechepas laloi du 27 juillet t 849 de 
rétablir la plupart des dispositions de la loi du 
9 septembre 1835, si décriée; ssulement le cau- 
tionnement rédiiit de 1848 est maintenu et le 
timbre n'est pas encore rétabli. Ce sera la 
tiche de la loi du 16 juillet 1850. Seulement 
(sans doute comme mesure transitoire ou 
comme imitation anglaise) ]e nouveau timbre l .  Explicat.ion desabrdvistions : L. = Loi; D.-L. = 
remplaqa I'affrancbissement. Une autre iono- DBcret-Loi . D. = DBcret; Circ. = Cir~ulaire. UU - 

signiíie qnl:n nouveau psragraphe ou plutdt un alinha 
vation de cette loi est l'obligation de la signa- de la ioi commence B eet endroit. 
ture imposée a cbaque auteur d'un arlicle de qA ~ii~;~~e,",;:;~~~,";;;~,";","a~~~,O"m~~~",LI politique ou d'économie sociale ; la signature Dressdment daos llarticle 86 de la Constitution. oarmi avait déji été imposée par une loi de i'an IV. 
(voy. la page précédente.) 

-4pr6s le 2 décembre 185 1, le législateiir fut 
tres-sévere envers la presse. 11 n'est pliis 
question de liberté. Le décret du 17 février 
1852 introduit I'autorisation préalable, &leve le 
cautionnement, augmente certaines p&nalitéa 

8 1. - Base ou principe de la ldgislalivn 
franpaise sur la presse. 

1 .  L'article t er  de la Constitution de 1862 est 
ainsi concu : aLa Conslitution reconnalt, con- 
íirme et garantit les grands principes procla- 
més en 1789 el  qu4 sont la base du droit 
puble'c frangais.~~ Ces grands principes se trou- 
vent indiquésau motConstitutions de IaFrance 
et exposés avec des développements a l'article 
Principes de 1789; mais comme nous arons 
sous les yeux le texte ofliciel de la Constitntion 
de 179 1 ,  nous allons en transcrire le principe 
relatif a la presse : 

« LaConstitution garantit pareillement, comme 
droits naturels et civils.. . . . 

a La libertd & tout homme de parler, d't?crire, 
d'imprimer et publier ses pensdes, sans que ces 
écrits puissent étre soumis d aucune censure 
ni inspection avant leur publication.. . . . D 

2. Les publicistes interpretent généralement 
ce principe comme recorinaissant explicitement 
la liberté de la presse comme un droit naturel*. 
Tel n'a pas été, cependant, i'avis du ministre de 
l'intérieur , car voici ce que nous lisons dans 
la circulaire du 18 septembre 1859 (signé duc 
de Padoue), insérée au Moniteur en réponse a 
des bruits circulaut alors dans le public et qui 
faisaient entrevoir l'adoucissement des rigueurs 
de la législation sur la presse. . .... 11 me parait donc n6cessaire d'en (do dderet 
du 17 f6vrier 1852) rappeler les principes et de v o n ~  
(aux yrbfets) exposeidana quel&prit j'encomprendr 
I'application, ru ce qui coucerne leti devoirs impos6s 
B l'administration. 

r Lo d6cret du 17 fhvrier 1858 n'cst point, comme ou 

ier droitr sup6rieure auxlois, la Constitution akoiila 
nous donner tous les droits on c principes reconuua 
en 1789, sauf la liberte de la presie; mais uous sommes 
d'avis qu'uue restrtctlon pareille ne se snppose paa, 
et ella n'a BtB exprimhe nnlle part dana la Coustitn- 
tion. L'article 26 pr6citB est done Bnnmdratit et non 
limitrtif. D'ailleura, il est question dan8 cet articlc S6 
de I'inviolabilit6 de la proprf8t6; voudrait-on dire 
qn'nn fournrl n'6rt pas une propriBt6 ? 
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opinions et aux manifestations de i'intelligence, 
a voulu sauvegarder la société contre les abus 
et les exces qui, tant de fois, i'avaient mise en 
péril. - 11 a fait la part du droit et celle de 
i'ordre; il a considéré la mission de la presse 
comme une haute fonction qui ne devait s'exer- 
cer qu'au profit des intkrets serieux, et qui, 
si on voulait en abuser pour soulever les pas- 
sions et reveiller les mauvais instincts, devrait 
rencontrer dans la loi' des obstacles insurmon- 
tables . . . . . r 

7. ~L'autorisation préalabIe du gouverne- 
ment sera pareillement nécessaire a raison de 
tous changements opérés dans le personnel 
des gkrants, rédacteurs en chef, pmpriélaires 
ou administrateurs d'un journal.~~ (D.-L. 17 fev. 
1852, art. l", 8 3.) aCes énonciations con- 
firment la législation antérieure a laquelle elle 
se  rapporte d'une maniere plus qu'implicite.11 
(Circ. du garde des sceaux aux proc. gén. 
27 mars 18.52.) C'est une allusion a l'article 6 
de la loi de 1828 qui, en supprimant l'obliga- 
tion de l'autorisation prealable, demandait une 
déclaration préalable relative: lo au titre du 
journal et aux époques auxquelles il doit pa- 
raltre; 20 au nom de tous les propriétaires au- 
tres que les commanditaires, leur part dans 
l'entreprise; 30 au nom et ala demeure des gé- 
rants responsables; 40 I'aflirmation que ces 
propriétaires et gerants réunissent les condi- 
tions de capacite, prescrites par la loi; 50 l'in- 
dication de l'imprimerie, dans laquelle lejonrnal 
ou gécrit pbriodique doit &re imprime. Lors- 
qu'une société anonyme a éte fondée pour l'ex- 
ploitation d'uu journal, les noms de ses mem- 
bres Coivent &tre compris dans la déclaration, 
disent quelques auteurs , car d a  loi n'excepte 
que les commanditairesu. Nous trouvons cette 
interprétation trop littérale, mais la discussion 
n'a ici aucun intéret , puisque la demande 
d'autorisation de fonder une société anonyme 
pour n'importe que1 but doit &re acconipa- 

l. Pourquoi pss dans l e  bon sens des popula- 
tions .? Au moment de transcrire ce  passage de la 
eirculaire minist8rielle, nous recevons le Temps du 
18 f8vrier 1864; nous y lisous ce  qui suit dans la 
correspondance dat8e de Naples : 

r J'ai assisté ave0 quelques compatriotes, particu- 
LiArement notre ami M. Arles-Dufour, au balde la 
cour, le lundi gras. 11 n'y avait que trois ceuts per- 
lonnes: c78tait un bal plus intime que les autres, qui 
comvtaient trois et auatre mille uersonnes. M. ArlBs- 
~ ~ i í o u r  et moi uoua~oornmes all& Iirc lea journaux, 
que le prince í l t  étaler pour l'utili16 de se8 invites. 11 
y en avait un oh l'on disait: 

L'imbBcile et  voleur gouvernement que nous 
r avons a Turin voudrait bien voir Naples s'amuaer, 

et il a chargé la police d'organiser le carnaval. En 
a meme temps, voilb qu'on parle de republique en 
r Sicile, etc., etc.. 

Je dis a Arlés-Dufour: Quand vous sere5 de re. 
tour aParis, racontez-leur done ces choses; exposez- 
leur qu'il y a ici une liberte absolue de la presse, et 
affirmez-leur, de science certaine, que cette liberté, 
non-seulement n'a pas de dangcrs, mais no scanda- 
lise meme pas les chambellans dii palais. 

Signe': ~ R D A N .  r 
Néanmoins nous sommes tout dispos.5 a tronver 

DANS LA LO1 les obstacles dont parle la circulaire 
précitée, parce qu'il est de la nature d'une loi de 
determine1 exactement les d8lits et  de ne rieu laisser 
A l'arbitrairc d'un E pouvoir discretionnaire i. 11 n'est 
pas dans la uature humaine qu'un pouvoir discrétion- 
naire aoit impartial, mais la loi doit 1'6tre. 

gnke de la liste des noms. (Voy. plus loin, 
no 20.) 

8.  les journaux politiques ou d'économie 
sociale, publies a l'étranger, ne pourront cir- 
culgr en France qu'en vertu d'une autorisation 
du gouvernement. - Les in&oducteurs ou dis- 
tributeurs d'un journal ktranger dont la circu- 
lation n'aura pas ktk autorisee, seront punis 
d'un emprisonnement de un mois a un an et 
d'une amende de 100 fr. a 5,000 fr. aCe dklit 
si  skv&rement puni est considéré par la juris- 
prudence comme une contravention, c'est-a- 
dire, qu'on n'admet ni i'excuse de la bonne foi 
ou de I'innocuil6 de la publication, ni les cir- 
constances attknuanles. 11 suffit d'avoir dans sa 
malle u11 numéro d'un journal non autorisk. 
11 est regrettable qu'on n'ait pas distingue entre 
inlroduire et distribuer. 

9.  « Aucuns dessins, aucunes gravures, litho- 
graphies, mkdailles, estampes ou emblkmes 
de quelque nature et espece qu'ils soient, ne 
pourront etre publiks, exposés ou mis en vente 
sans l'autorisation préalable du ministre de la 
police a Pariq ou des préfets dans les départe- 
ments. En cas de contravention , les dessins , 
gravures, litliographies, mkdailles, estampes et 
emblemes, pourront &re conflsqnés, et ceux 
qui les auront publiés, seront condamnés a un 
emprisonnement d'un mois a un an et a une 
amende de 100 fr. a 1,000 fr.n @.-L. 17 fev. 
1852, art. 22.) 

10. Caulioanement. - «Les propriétaires de 
tout journal on écrit périodique traitant de 
matieres politiques ou d'économie sociale, sont 
tenus, avant sa publication, de verser au Trésor 
un cautionnement en numkraire dont l'interet 
sera payé au taux réglé pour les cautionne- 
ments.~ (D.-L. 17 fév. 1852, art. 3.) Ce taux es1 
actuellement de 3 p. 100. (L. 4 aoiit 1844.) 

«Les cautionnements sont versés, a Paris, a 
la caisse du receveur ceritral, et dans les dé- 
partements, a la caisse des receveurs des Gnan- 
ces. Justiflcation ou dkclaration du versement 
doit &re faite au ininistere de l'intkrieur et au 
proclireur imperial. Les récepissés du paye- 
ment sont adressks au ministre des finances 
qui procede a leur inscription et paye les in- 
ter&ls du cautionnement.~ (Ord. roy. 18 nov. 
1835.) 

Les journaux non politiques sont dispensés 
du cautionnement. (Circ. 30mars 1852précitBe.) 

~ P o u r  les départements de la Seine, dc Seine- 
et-Oise, de Seine-et-larine et du Rhdne, le 
cautioiinement des journaux est 0x6 aiiisi qu'il 
suit. 

«Si !e journal ou kcrit périodique paralt plus 
de trois fois par semaine, soit a jour fixe, soit 
par livraisons irrégulieres , le cautionnement 
sera de 50,000 fr. 

aSi la publication n'a lieu que trois fois par 
semaine, ou a des intervalles plus éloignks, le 
cautionnement sera de 30,000 fr. 

aDansles villes de 50,000 ames et au-dessus, 
le cautionnement des journaux ou écrits 'pk- 
riodiques paraissant plus de trois fois par se- 
maine, sera de 26,000 fr.; il sera de 15,000 fr. 
dans les autres villes, et respectivement de la 
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moitib de ces deux sommes pour les journaux 
ou dcrits périodiques paraissant trois fois par 
semaiue ou a des intervalles plus éloignks. o 
(D.-L. 17 fév. 1852, art. 4.) 

En i819, le cautionnement fut Bxk ainsi : 
Dans les départements de Seine, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise, 10,000fr. de rente pour les jour- 
naux quotidiens et 5,000 fr. de rente pour les 
écrits d'une périodicité moins rapprochée ; 
daiis les autres départements, pour les jour- 
naux quotidiens,.2,500 fr. et  1,500 fr. de rente, 
selon que la ville a plus ou moins de 50,000 
Ames, et la moitié de ces sommes pour une 
périodicité moins fréquente. 

En 1828, le cautionnement, pour les jour- 
naux quotidiens paraissant dans le  département 
de la Seine, fut abaissé a 6,000 fr. de  rente, et 
le reste dii tarif subit une rkduction propor- 
tionnelle. La loi du 14 décembre 1830 réduisit 
le taux maximum a 2,400 fr. de rente et le 
reste en pmportion. Les lois postérieures ont 
Btabli le tarif suivant : 

11. #Tonte publication de journal ou ecrit 
périodique (politique ou social), sans autorisa- 
tion préalable, sans cautionnement ou sans que 
le cautionnement soit completé, sera puui d'iinc 
amende de 100 a 2,000 fr. pour chaque iiu- 
mero ou livraison puhlié en contravention, et 
d'un emprisonnement d'un mois a deiir ans. 
Celui qui aura publik le  journal ou Bcrit pério- 
dique et l'imprimeur seront solidairement res- 
ponsables. Le journal ou écrit pkriodique ces- 
sera de para1tre.r (D.-L. 17 fev. 185?, art. 5.) 

[,e cautionnement Btant une garantie maté- 
rielle pour le payemcnt des amendes, plusieurs 
dispositioiis prévoient le retard qu'iin gérant 
mettra a complkter son cüutionnenient ébréche 
par suite de condamnations. (Voy. plus loin.) 

12. Timbre.- #Les jouruauxou écrits pério- 
diques et les recueils pkriodiques de g a -  
vures ou lithographies politiques de moins de 
10 feuilles de 25 a 32 décimktres carres, ou 
de moins de 5 feuilles de 50 a 72 décimktres 
carrés, seront soumis a un droit de timbre. 
Ce droit sera de 6 centimes par feuille de 
72 centimetres carrés et au-dessous dans les 

depaitements de la Seine et  de Seine-et-Oise, 
et de 3 centimes pour les journaux, gravures 
ou écrits périodiques publies partout ailleurs. 
Pour chaque fraction en sus de 10 dkcim6tres 
carres et  au-dessous, il sera perqu 1 $1, oen- 
time dans les départements de la Seine et  
de Seine-et-Oise et  1 centime partout ailleurs. 
Les suppléments du journal officiel, quel que 
soit leur nombre, sont exempts du timbre. r 
(D.-L. 17 fév. 1852, art. 6.) 

Une remise de 1 p. 100 sur le  timbre sera 
accordée aux éditeurs de journaux ou ecrits 
périodiques pour déchet de maculature. r (Id., 
art. 7.) 

Le timbre des journaux a &té fixé ainsi qu'il 
suit dans les actes antérieurs : L. 9 vends- 
miaire an VI, art. 58 : 5 centimes par feuille 
de 24 centimetres sur 38, et  3 centimes pour 
chaque demi-feuille (quel que fht le coutenu 
de la publication). - L. G prairial an ViI, art. 3 : 
les suppléments de journaux paycront le meme 
droit que la feuille priucipale. - L. 16avril1816, 
art. 70: le timbre des journaux est étendu aux 
reviies, que1 que soit le  nombre des feuiiles et  
quelle que soit leur périodicité. - L. 25 mars 
18 17 : les ouvragcs relatifs aux sciences et  arts 
e t  paraissant une fois par mois au plus et  d'au 
moins deiix feuilles d'impression sont dispen- 
sés du timbre. - L. 14 dBc. 1830, art. 2 : 6 cen- 
times pour chaque feuille de 30 dkcimktres 
carrés et 3 ceritimes pour chaque demi-feuille 
de 15 décimktres carrés et au-dessous. Les jour- 
naux de 15 a 30 décimktres carréspayent 1 cen- 
time en sus  (des 3 c.) pour chaque déciuiktre ' 

carré. Il n'est p r q u  aucun droit pour un supplk- 
ment qui n'excede pas 30 décimktres publik par 
les journaux ayint 30 décimetres et  au-deseus. 
-L. 16 juillet 1860 : le timbre cessed'6tre exigé 
des publications agricoles; meme si  elles parais- 
sent pliis d'une fois par mois, pourvii qu'elles 
restent étrangkres a la politique. - Le décret 
du 6 mars 1 S48 supprime le timbre sur les pu- 
blications periodiques. - L. 16 juillet 1850, 
art. 12 : pour les ~>ublicalions périodiaues « trai- 

Seine, Seine-et-Marne, 
Bhc-et-Oiee. 

jaurnaux quotidiens et 
semi-qnotidiens. . . . 

Journaux paraissant 3 
foid par semaiue. . . . 

Jour~ianx paraissant 2 
fois par semaiue. . . . 

Journaux paraisaant 1 
fois par semaine. . . . 

Journaux paraissant 1 
fois par m o i ~ .  . . . . . 
Antrea dipartementa. 

Villes de plus de 50,000 
ames : 

Journaux quotidiens . . 
Joornaux non quoti- 

dieoe . . . . . . . . . .  
Villes de moins de 5U.OUU 

ümes : 
Journaux quotidiens . . 
Journanx non quoti- 

dieus . . ,. . . . . . . . 

tant dematiere'politique o; d'écoñornie so- 
ciale r ,  5 ceutirnes par feuille de 72 centimetres 

1835. - 
Franca. 

100,000 

100,000 

75,000 
50,000 

25,000 

25,000 

12,500 

15,000 

7,500 

(848. - 
Francs. 
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6,000 
3,000 

3,600 

1,800 

carrés et au-dessois dans les dkpartements de 
Seine et Seine-et-Oise et 2 centimes partout 
aillei~rs. 

13. 0 Les droits de timbre imposks par la 
présente loi seront applicables aux journaux 
e t  écrits périodiques publiés a l'ktranger, sauf 
les conventions diplomatiques contraires. U 

(D.-L. 17 fév. 1852, art. S.) - Le décret du 
ler mars 1852 détermine le  mode de perception 
de ce droit. 

14. U Les écrits non périodiques traitant de 
matikres politiques ou d'éconornie sociale, qui 
ne sont pas actuellement ( en  1852) en cours 
de publication, ou qui, antérieurement a la 
presente loi, ne sont pas lombks dans de do- 
muine public, s'ils sont publiés en une ou 
plusieurs livraisous ayant moins de 10 feuilles 
d'impression de 25 a 32 décimktres, seront 
soumis a un droit de timbre de 5 centimes par 
feuille.- 11 sera percu 1 '1% centime par chaque 
fraction en sus de 10 décimktres carrés et au- 

1850. - 
Fran#:s. 
24,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

6,000 
3,000 

3,600 

1,800 





PREE 

pos6 le nombre prescrit d'exemplaires; savoir : 
a Paris, au secrktariat de la  direction genkrale, 
et, dans les dkpartemeuts, au secrétariat de la 
prefecture. (L. 21 octobre 1814, art. 14.) 

<rIl y a lieu a saisie et  sequestre d'un ou- 
vrage: lo si I'imprimeur ne reprksente pas les 
reckpiss~s de la dbclaration et  du ddpbt ordon- 
nL's en I'article precédeiit; 20 s i  chaque exem- 
p l ~ i r e  ne porte pas le vrai nom et la vraie de- 
Ineure de I'impriineur; 30si I'ouvrage es1 dkferé 
aux tribunaus pour son contenu. (Id., art. 15.) 

u Le défaut de déclaration avant l'impression, 
ct le défaut de dépdt avant la piiblication, 
constatés comme il est dit en l'article prkcé- 
clent, seront piinis chaciin d'rine amende de 
1,000 fr. pour la premiere fois, et  de  2,000 fr. 
pour la seconde. 1, (Id., art. 16.) 

La loi du 27 juillet 1849 ajoute dans son ar- 
ticle 7: « Indcpendamment du dépbt prescrit par 
la loi du 21 octobre 181 4, tous ecrits traitant 
dc matieres politiques oii d'kconomie sociale et 
ayant moins de dix feuilles d'impreseion, autres 
que les journaux ou kcrits périodiques, devront 
elre déposés par l'imprimeiir au parquet du 
procureur de la rkpubliqiie du lieu de I'iinpres- 
sion, vingt-qiiatre Iierires avant toute publica- 
tion et distribiitioii. L'inipriincur clevra cleclarer, 
au moment du dépbt, le nombre d'cseinplaires 
qu'il aura tirés. 11 sera donné récbpisse de  la 
déclaration. 

« Toute contravcntion aus  dispositioiis du 
prhsent article sera punie, par le tribunal cor- 
rectionnel, d'iiiie amciide de 100 fr. a 500 fr.n 

Le depbt des pulilicatioris periodiquea est 
réglc par la loi du  18 juillct 1828, art. 8 ,  2 2, 
ainsi concu : e L'caemplaire, signh sur minute 
(voy. plus loin. nu  21), sera,  nzi ?noment de la 
publication, deposé au parquet du procureur 
du roi (procureur imperial) du lieu de I'impres- 
sion, ou a la mairie dans les ~ i l l e s  ou il n'y a 
pas de tribunal de premiere instante, a peine 
rle 500 fr. d'amende contre les girants. - 11 
bcra donne recépissé du dep6t. » 

Ce n'est pas sans intention que noiis avons 
souligrie les inols ci-dessils. De ce  que le gé- 
~ a n t  doit faire le depdt, il s'eiisiiit que, pour 
les journaiis non politiques, I'obligation du dé- 
p6t continue d'incomber i I'imprin~eur. De ce 
que le dépdt doit étre fait nzr alonzent de la 
publication, il resulte qiie toute publication 
auterieiire au dépbt est punissable. Or, la re- 
mise d'un cerlain nombre de journaux a une 
administration cliargee de  les distribuer (Arret 
de la C. de cass., 29 janvier 1851), meme la 
retuise en ballot a un entrrpreneur de trans- 
port (Arret de la C. de cass., 29 janvier 1850), 
constitiie le fait de piiblication. (Voy. aussi les 
ouvrages de M. Chassan et de M. Rousset.) 

La loi de 18 19 avait demandé l e  dépOt a la 
préfecture ou a la sous-préfeclure; c'est la loi 
de 1822 (abrogée en 1828) qui a remplacé les 
préfectures par les pa rpe t s .  

20. Géranl, propridaire, rbdacteur en chef. 
- Le gérant, c'est I'individu que la loi recon- 
nait comme le représentant du journal, res- 
poiiseble de ses actes. Les dispositions qui le 
concernent datent de 1828. a En cas d'associa- 

11. 

tion pour la fondation u'un journal, la sociktk 
devra &re l'une de celles qui son1 dklInies et 
reglees par l e  Code de commerce. - Hors l e  
cas ou le journal serait publie par une sociétb 
anonyme, les associks seront leniis de  choisir 
entre eux un. deux ou trois gérants, qui, aux 
termes du Code de commerce, articles 22 et 24, 
auront chacun individuellement la siguature. 

«Si I'un des gerants responsables vient a de- 
ckder oii A cesser ses fonctions par une cause 
qiielconque, les propribtaires seront tenus, dans 
le delai de deux mois, de  le remplacer ou de  
rkdiiire, par un acte revetu des memes forma- 
litks que celui de  la société, le nombre de leurs 
gérants; ils auront aussi, dans les limites ci- 
dessus determinées, le droit d'augmenter ce  
nombre en remplissant les memes formalitks. 

11 S'ils n'en avaient constitue qu'un seul, ils 
seront tenus de le remplacer dans les qiunze 
jours qui siiivront son décks; faute par eux de  
le faire, le journal ou écrit pkriodique cessera 
de paraitre, a peine de 1,000 fr. d'amendepour 
cliaque feuille oii livraison qui serait publiée 
apres I'eapiratiori de  ce délai. n (L. 18 juillet 
1828, art. 4.) 

Ces dispositions nc soiit plus en vigueur dans 
toute leur teneur par I'effet de la disposition 
qui impose I'aiitorisalion prkalable. 

21. La loi de 18% aaait enigé que u cliacun 
des gerants responsables devra avoir les qua- 
lités requises par l'article 980 du Code Napo- 
léon, etre proprietaire au moins d'une part ou 
d'actions dans I'entreprise, et posskder, en son 
propre et privé nom, un quart au moins du 
cautionncmcnt. v La loi de 1830 exige la pos- 
session de la totalite du cautionnement, celle 
de 1835, Ic tiers seulement. Un dkcret du gou- 
vernement p~o\~isoi re  ( G  mars 1848) ayant 
abroge la loi de 1835, il n'existe plus aucune 
disposition sur  la quotité du cautionnement qiii 
doit appartenir au gérant. Dalloz, Rdpertoire, 
va PRESSE, aprks avoir fait des rapprochements 
analogues, ajoute au 11" 280: a Toutefois, nous 
n'insisteroiis pas su r  les conséquences a dk- 
dui1.e de ces prkmisses, parce que. dans I'etat 
actuel de la législation, cette dkduction serait 
sans portee. Les journaux étant soumis a l'au- 
torisation du gouvernement, il peut mettre a 
celte faveur les conditions qui lui paraissent 
l e  mieux s'accorder avec ses vues sur l'intkret 
general de la socikté, et, conskquemment, exi- 
ger que le gérant possede telle quotite de cau- 
tionnement qui Ii i i  paraltra convenable. a En 
effet, sur ce point, comme sur  plusieurs autres. 
le pouvoir discrétionnaire de i'adiniuistration a 
remplack les dispositions de la loi, et s'il plai- 
sait a L'administration d'exiger une demission 
en blanc, le postulant devrait passer par la: 
(1 cc serait i prendre ou i laisser. a 

22. La circulaire du 27 mars 1852 kmanée 
du tzarde des sceaux raoaeiie aue  toutes les 
disfositions qni régissaient ant&icurement la 
cauacitk et la resuonsabilité des perants sont 
máintenues. En ce  qui concerneja capacite, 
l'article 5 de la loi de  1828 vise I'article 980 
du Code Napolkon, ainsi concu : « Les témoins 
devrorit etre miles, majeurs, sujets de l'empe- 
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reur et  jouissant des droits cirils. L'article 9 de 
la loi de  1849 doit &re cité ici : n Auciin jour- 
nal ou bcrit périodique ne  poiirra Btre s i p é  par 
un  représentant du peuple en qualitk (le gé- 
rant responsable. M Le journal serait considéré 
comme non sigué, ti cause de  i'inviolabilité du 
representant. La responsabilith du gérant est 
des plus larges, et elle n'est niillement coii- 
verte par la signature de l'auteur du t r a~a i l  in- 
criminé. 

23. Le redacteur en chef, qu'on distingue 
souvent maintenaut : l o  du dirccteur , 2O dc 
I'admiuistrateuf et  30 du gérant , n'était autre- 
fois que i'un des gkrants responsables~ dont 
parle I'article 5 de  la loi de  1828 en ces lermes : 
aLes gérants responsables, ou i'un d'eus oii 
deux d'enlre eus, surveilleront et  dirigerontpar 
eux-m&mes la rbdaction du journal ou Ccrit 
périodique. s Malgré celte disposition, malgre 
la quotité di1 cautionnement qu'il devait pos- 
seder, le gbrant a Cté souvcnt un prete-nom. 
Aussi le décret-loi de 1852 a-t-il garde de i'ou- 
blier. C'est toujours le gérant qui est respon- 
sable envers les tribunaux, mais, en vertu de  
ce decret, l e  gouvernement est libre de nc  pas 
a g é e r  le rédacteur en chef qu'on lui présente. 
Toutefois le gérant - lorsque sa fonctiou n e  
s e  confond pas avec celle de rédacteur en clief 
- n'est pas toujours u n  homme de  paille, e t  
I'on a vu sortir de skrieux inconrénients de  
leur antagonisme. Direrses décisions jutliciaircs 
ont recoiinii aii gkraiit le droit de refuser iin 
travail en bloc, mais elles lui ont interdit cle 
les changer. (Voy. Dalloz, Repertoire, vo Pnesss, 
nos 249 etc.) 

24. n Cliaqiie numero de l'hcrit périodiqiic 
sera signe en  minute par le propriktaire, s'il 
est  unique; par i'un des gCrants responsiililes, 
s i  i'écrit périodique eet publié par une société 
en  nom collectif o11 en commandite, et  parl'iin 
des administrateiirs, s'il est publié par une 
société ai1onyme.u (L. 18 jriill. 1828, art. 8.) 

a La signatiire sera imprirnke riu has de toiis 
les exernplaircs a peine de 500 fr. d'aniende 
contre l'imprimeur, sans quc la révocatioii dii 
brevet puisse s'ensuivre. 

1, Les signataires de cliaque feuille ou livrai- 
son seront responsables de son conteriu , et 
passibles de toutes Ics peines portées par la 
loi, a raison dc la publication des articlcs ou 
passages incriminés, sans préjudice de la pour- 
suitc contre l'auteur ou les auteurs desdits 
articles ou passages comme complices. En con- 
séqiience, les poursuites jiidiciaires poiirront 
Btre dirigées tarit contre les signataires des 
feuilles et Ii~raisons que coritrc I'aiiteur o11 les 
auteiirs des passages incriminbs , s i  ces aii- 
tcurs peuveiit &re conniis ou mis en cause. 0 

La loi sur les signatures des auteurs est poste- 
rieiire. (Voy. infrh.) (Meme loi, ineme article.) 

Cet arlicle prescrit trois mesures : lo la si: 
gnature en  minute, c'est-a-dire la sign* ~1 t tire a 
la main d'un exemplaire du journal ; 20 le de- 
pbt (voy. no 191 et l'impressiori dc la signature 

1. La loi  de 1828 prdvoit un rddacteur responsable 
qni fait I'int8rim entre 1s mort d'un gdrant e t  la no- 
mination do son rcmplapant. 

au bas du journal. Ces dispositions ue  sont ap- 
plicables qu'aus journaux politiqiies. 

Nous aurons encore i revenir sur  la respon- 
sabilite du gerant; d8s ce moment nous pou- 
vons dire qu'il est responsable de tout, ct 
qu'il ii'y a ,  avec sa responsabilitk, aucun ac- 
commodemen t. 

25. Siqnakre des atiteurs. - a Tout article 
de nrscussrox poliliqzce, philosophique et re$- 
gieisse , iuskré dans un journal devra Btre si- 
gne de son auteur, sous peine d'une amende de  
500 fr. pour la premiere contravention e t  d e  
1,000 fr. en cas de recidive. - Toute fausse si- 
gnature sera punie d'iine amende de 1,000 fr. et  
d'un emprisonneinent de six mois, tant contrc 
l'auteur de la fausse signature que contre l'aii- 
teur de l'article et I'éditeur responsable dii 
joiirnal. » (L. 16 juill. 1850, art. 3.) 

u Les dispositions de  l'article précédent se- 
ront applicables a toiis les articles, quelle que 
soit leur étenduc, piiblics dans les feuilles po- 
iitiqiies o11 ?zon pbtitiques tlans iesquelles se- 
ront discutes des actes oii opixionsdes citoyens, 
et des inlir&ts individtcc~ls ou col1~rtjfs.n (Id.. 
art. 4.) La loi n'esige pas la signature d'un 
simple fait. 

La siguaturc doit etrc en toutes lettres, les 
initiales ne  sullisent pas (discussion de la loi). 
11 paralt qiic la tentatirc faite par la loi du 28 
germina1 aii IV, d'exigcr la sigiialure des arti- 
cles, est restée sans siiite, mais la 1oi de 1850 
est exécutke oii applicluee avec toutes les ri- 
gueurs désirables. 

26. Comme coiisCquence de la loi sur les si- 
guaturesi, on peiit signalcr la disposition sui- 
vante : lt La n ~ b l i ~ a t i o n  de tout article traitaut 
de matieres 'politiques et d'économie sociale, 
et  émantint #un individii condamné a une 
peine amictive et infamante, ou iniamante seu- 
leruent est intcrdite. - Les editeurs, gérants, 
imprimciirs qui auront concouru a cette publi- 
cation , seront condamiiés solidairement a uiic 
amendede 1,0006 5,000 fr.11 (D.-L. 17 fer. 1852. 
art. 21.) 11 y a bicn ces cliiffres et  sans cir- 
constantes atteiiuantcs. Kous nous sommes 
demandé si le gCrant a le moyen d'éviter ce  
délit. Preciséineiit parce que le forcat libér6 
se  rencontre trhs-riirement dans la sociCt6, et 
qii'il iie peiit y figurer que sous un nom sup- 
pose, le rkdacteur en clief pourra commettrc 
cette contravention sans le savoir ; ou micus, 
il n e  la conimettra jaiiiais sciemnieiit, meme 
en I'absence de toute disposition pénale, dans 
I'intéret bien entendii de son journal. C'est un 
point siir Icrliiel nous soiidrions appeler l'at- 
teiition da Iégislatciir, n dans I1int&r&t de la 
loin seiilemcnt, car il nc  saiirait y avoir ici un  
inter6t pratique. 

27. I~~tprinzezc?.. - C'est par la meine raison 
que noiis n'insistons piis sur I'impossibilité oii 
se trouve l'impriineur de vérifier l e  fait de 1ii 

1. Cettc loi  pciit eiicore avoir une autre consd- 
quence. Le gouverncmcnt peiit interdire b un jour- 
na1 d'accepter la  collaborritioii d'un rddactour dont 
l'opposition lui  eat ddsagrdable. Va!/. lo Monilriir dli 
a2 janvicr 1864, discoiirs de M. Jiiles Simon, et la 
note du Progre8 de Lyon e n  reparaisaant en fevricr 
1864 aprhs une niispensinn cIc dcox nioic. 



non-condamnation de I'auteur admis par le 
gkrant. Dii reste, on sail qiie non-seulement il 
existe toute une serie de  contraventions spk- 
ciales a I'imprimerie, mais que I'imprimeur est 
puni comme complice de la plupart des con- 
traventions, délils et crimes qui  peuvent &re 
commis par la voie de  la presse. Telle est la 
Iégislation, nous en avons deja parle dans u n  
autre cliapitre. - Ici il nous sutiil de riippeler 
qii'en deniandant I'autorisatiori de publier un 
journal, il faut indiquer i'imprimerie et decla- 
rer tout changement (L. de 1828, art. 6); de  
pliis, chaque riumkro doit porler le nom dc  
I'imprimeur. (C. penal, art. 383.) 

28. Avertissements oflcieux. - Cette me- 
sure priSventive n'est pas prescrite par la loi. 
Elle est qiielquefois un acte de bienveillance 
de la part de i'administration, mais elle peut 
aussi constitiier iiiie censure préalable dans 
toute la force du mot. L'avertissement oficieus 
est le pliis souvent verbal, qiielquefois aussi 
il est insére aii Jloniteeur. La sanction de cette 
censure est l'auertissenteiit oflciel, s'il y a 
lien. (Voy. no 59.) La. circulaire qn'on trouvera 
au numero suivant paralt Ctre un  dc ces aver- 
tissements oficieux. 

29. Pzcblicalions énlanics d'exilh. - Le 
Moniteur du 19 mai 186 l renferrne la circii- 
laire suivante du ministre de l'intérieur, datée 
du 13 mai 1861. 

Xonsieur le PrJfct, la pourauite judicialre exercde 
contre une brochiiiSe rbcentz a souleva unc questioii 
rur laqueile je crois devoir appeler votrc attcntioii. 
On s'est demande si des personnes bannies ou exildcr 
du territoire, placées par consdquent en dehors (1x1 

droit commiin et sourtraites, par lciir positiou meine, 
Q toute action judicinire, pouvaicnt user en Franco 
des bdndfices de la publicita, eii s'abritnnt derribre 
UII imprimeur ou un libraire. 

Dans 1'6crit dont il s'agit, il y avait une attaquc si 
caraet6risbe contre uos institutions. une excitatioti 
si mauifeste A la haine et au mkpris dii goiivernc- 
ment, que lo louable cmprcssemcnt do la magistra- 
ture B poursuivre 1'0erit s6diticiix i?tait commandb 
par la naturc meme des clioses, ct une fois saisie, la 
justice devait avoir son cours. 

Yais vous snvcz, Monsieur le Préfet, los inconvd- 
nients de parcilles poursuites. D'un cdtd, l'bcrivain, 
par uiie pitblication de pliisicurs milliers d'exem- 
plaires, peut avoir toutes les fncilites do dhverscr 
I'injure et la calomnic sur les persoiines et les choscs, 
tandis que, de l'autre, il est protégti, lui et lea siens, 
par la saisie judiciaire elle.m&me contre toute rd- 
ponse et toiite r8crimination; et c'est ainsi qu'un 
repr8seiitant de la politiqne de 1840 elle-memc a 
pu impiin8meut mlresser au vainqueur de Solferino 
cette Btrange question : 4 Qn'avez-vous fnit de la 
France 7 r 

Quoi qu'il en soit, il est B prhsomer que des pr6- 
tentions si claircment avou6cs ee reproduiront de 
nouveau, que l'cxemple doun6 sera siiivi, et que le 
gouvcruement qui a tirt! la France de I'abimc va de 
nouveau se troiiver expose aiix insultes de eeux-lb 
m&mes Fui I'y avaient Iaisshc tomber. DbjA il m'est 
reveuu fliic des (rcrits du meme rrenro se ~rboarent - .  
en ce momeiit; que, iiiit.iir avisEi. les insligntciirs ou 
les anteurs de  ces ~~ctitea mnnmuvves so iinltcnt d'd- 
chapper, meme dan8 la personne des imprimeurs, 
aox rigucnrs de la justice par (les artiílces de redac- 
tion et de publication, cspdrnot ainsi , a travers les 
fissures de la loi, penetrer impunement jusqu'au 
cceur de nos institutioun. 

Maia le gouvcrnement iie peiit tolbrer que de pa- 
reils scandales se renouvellent. En ce qui me eon- 
cerne, plus je m'efforce b rester fidble A la peus6e 
libbralc du 24 novembro. en favori~ant la liberte de 
discuseion , plus jii dois me prhoccuper de ddfeudre 
1'8tat iui-memc contre lea attaques de se8 ennemls. 
Je vous invite done i aurveiller avec aoln toutes les 

tantatives de publications qui seraient faltes an nom 
de personnes bannies ou exil(res du territoire. Du 
qnelque nature que puissent etre ces publicationa. 
sous qiielque forme qu'elles se produisent: livres, 
jouruaux, brochurea, vous devrez proceder sur-le- 
cbamp B une saisie administrative. m'en rtif6rer im- 
m~diatcmeut et attendre mes iustructions. 

Recevez, etc. (Sign¿: F. DE P ~ s a i o i r ~ . )  
Dans la séance di1 21 janvier 1864 (Monileur 

du 22). iil. Jules Simon parle de  cette circulaire 
et d'autres mesiires semblables et ajoute : 
11 Tandis qiie vous saisissez administralivement 
1'Histoire de la maison de Conde', par Mgr. 
le diic d'Aumale, vous ne devez pas oublier 
que le prince de Conde a publié en 1803 une  
liistoire de la maison de Condé, que cette Iiis- 
toire a C t e  publike en France, et que I'idPe de 
la saisir administrativement n'est venue alors i 
pers0nne.u 

8 3. - Mesurcs reslriclives. 
30. Publicalions i~lterdites. - Plnsieurs db- 

lits et contraveritions peuvent &re ranges sous 
ce clief. Telles sont la publication de comptes 
rendus des dkbats des cliambres (autrement 
qu'en reproduisant le proces-verbal oficiel) et 
des aiidiences des cours et tribunaus dans les 
cas ou ces comptes rendus sont interdits; puis 
la publicalion de certains documeuts judiciaires, 
celles de fausses nouvelles, de bonne et de 
maiivaise foi. Sous nllons passer en revue les 
divers cas prévus par la loi. 

31. Conzptes reníius.- L'arlicle 42 dela  Con- 
stitiition est ainsi concu: «Le compte rendu des 
séances di1 Corps IPgislatif par les journaux, oii 
par tout autre moyen de  publication, ne consis- 
tera que dans la reproduction du proc8s-verbal 
clresséal'issiie de chaqiie séanceparlessoinsdit 
president du Corps législatif.» L'arlicle 13 du 
senatus-consulte du 25 dtccmbre 1852. por- 
tant modiíication de la Constitution. comple- 
tait ainsi le precéderit article : u Le compte 
rendii prescril par l'article 42 de la Constitution 
est soiimis, avant sa publication, i une corn- 
mission eomposéc du president du Corps Iégis- 
latif et des présidents de chaque bureau. En 
cas de partage d'opiriions, la voiv di1 prksident 
du Corps li.gislatil cst preponderante. r Ajou- 
tons enliii que, d'apres le second paragraphe 
dc I'arliclc 24 de la Constitulion, iles seances 
du Sonal ne sont pus pub1iqucs.n 

32. Ces dispositions trouyent Ieur sanchon 
dans les articles qui suivent du decret organi- 
que du 17 fevrier 1852 : 

~Art. 14. Toute contravention i I'article 42 
de la Constitution sur la publication des comp- 
tes rendus oííiciels des séances du Corps Ikgis- 
latif sera punie d'une amende de  1,000 fr. ii 
5,000 fr. 

iiArt. 16. II est interdit de rendre compte 
des séances du Senat, autrement que par la 
reproduction des articles inskrés aii jouriial of- 
Gciel. 11 est interdit de rendre compte des 
shances non publiq~ics du conseil d'État. 

(~Art. 18. Toutc contravention nux disposi- 
tions des articles 16 et 17 de la présente loi 
sera punie d'une amende de 50 fr. a 5,000 fr., 
sans préjudice des peines prononckes par la 
loi, si le compte rendu est inOdCle et de niau- 



vaise foi.0 Noiis reviendrons cette derniere 
disposition. 

33. Sous une pareille Iégislation, les joiir- 
naux cessbrent presque entierement de s'occu- 
per des chambres, lorsque, par suite du décret 
di] 24 novembre 1860, iutervint le sknatus-con- 
sulte du 2 fkvrier 1861. En voici les termes: 

sl'article 42 de  la Constitution est modiG6 
aiiisi qn'il suit : 

«Les dkbats des seances du Senat e t  du 
Corps lkgislatif sont reproduits par la stkno- 
grapliie et  inskrks in extenso dans le journal 
ofliciel du lendemain. 

uEn outre, les comptes rendus de ces skan- 
ees, rédigks par des secrbtaires-redacteurs pla- 
cés sous l'autorité du president de chaque as- 
semblée, sont mis chaque soir a la disposition 
d e  tous les journaux.' 

«Le compte rendu des shnces  du Sénat e t  
du Corps législatif par  des journaux ozt lout 
auire moyen de publication ne consistera que 
dans la reproduction des débats i n s k é s  in ex- 
tenso dans le journal ogiciel, ou dzt compte 
rendu rddigé sous l'aulorite'dupr.4sident, con- 

form4ment aux paragi-aphes précédents. 
«bkanmoius, lorsquc plusieurs projets ou 

pktitions auront été discutés dans une séance, 
il sera permis de ne reproduire que les dkbats 
relatifs a un seul de ces projets ou a une seule 
de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion 
se  prolonge peiidant plusieurs skances, la pu- 
blication devra etre continuke jusqu'au vote, 
et y compris le vote. 

aLe Sknat, sur la demande de cinq mem- 
bres, pourra dkcider qu'il se  forme en comité 
sccret. 

~L'article 13 du sknatus-consulte du 25 de- 
cembre 1852 est abro@ en ce qu'il a de con- 
traire au prksent senatus-consulte ... n 

34. Les seances des chambres ct les opinions 
des orateurs peuvent-elles elre discutees dans 
les jouruanx? En lisant le  rapport de M. Trop- 
long, prPsident di1 Senat, siir le projet du sé- 
natus-consulte ci-dessus, on ne peut douter de 
I'afirmative. Le ministhre de I'interieur a dh 
e n  convenir. (Voy. la note insbrke au Moionilcicr 
du  8 février 1863 et les commztniqués inskrks 
dans les aiitres journaux entre le 8 ct le 12.) 
Nais la distinction entre le compte reiidu uplus 
oii moins dkguisélj. e t  daiis tous les cas dilfe- 
rent du compte rendu oniciel, etl'apprkciation, 
est extremement dinicile. 1,estribiinaur ne sont 
pas les seuls juges dans cette questiou; l'ad- 
ministration peut user de son terrible pouvoir 
discrktionnaire et lancer ses averlissemenls, 
U qui diminuent de moitiélavaleurd'unjournal 1 1 .  

Selon nous , lorsqu'un ,joztrnal a rcproduil 
I'un &S co~nptes rendzts oflciels, i l  devra avoir 
ucquis le DROIT d'apprécier les ddbals. 11 nous 
pnrait impossible d'appliquer a ces journaux 
aiicun des arguments qu'on a faif valoir contre 
I'apprkciation des dkbats : il ne peut plus &re 
qucstion de «discussions agenckes, dont I'es- 
prit de parti avait jadis introduit i'usagea, ni de 

l .  l l y  en atrois: l'in exlen~o;8'd6taill8; 3'fiommaire. 
(l'oy. la s6a11ce du  Cor118 12gislatif du 12f8vrier 1863.) 

ates comptes rendus indirccts et  dissimul&e , 
qiii jadis, sous pretexte de faire apprkcier la 
skcince, ii'btaient qii'une caricature insultante 
et  la satire des personnesn. (Rapport de l. Trop- 
long.) Du reste, la facultb d'apprdciation et 
u la liberte de discussioii » sont reconnues dans 
la circulaire du garde des sceaux du 27 mars 
1832, quinepose d'aiitre rolimite u que ul'exac- 
titude et la loyutk  a l'cgard des personnes e t  
des chosesn. 

35. La seconde partie de I'article 18 di1 de- 
cret-loi de 1852 (voy. ci-dessus, no 32), oii il est 
question ~ d e v  peines prono7zcées par la loi ,  s i  
un compte rendu est injddle ou de mauvaise 
f o i i ,  s'applique (Circ. du garde des sceaux) a 
I'article 7 de la loi du 25 mars 1822, que nous 
allons reproduire : sL'iníidélité et  la mauvaise 
foi dans le compte que rendent les journaux et  
ecrits periodiques des seances des chambres 
et des audiences des cours et tribunaux, seront 
punies d'une amende de 1,000 a 6,000 fr. - En 
cas de rkcidive, ou lorsque le compte rendu 
sera oflensant pour I'une ou l'autre des cliam- 
bres, ou pour l'un des pairs ou des députe's, 
ou injurieux poiir la cour, le  tribunal ou l'un 
des magistrats, des jures ou des témoins. les 
éditeurs du journal seront, en outre, condam- 
116s a un emprisonneinent de un mois a trois 
ans. - Dans le meme cas, il pourra etre inter- 
dit, pour un temps Iíiiiitk, ou pour toujours, au 
propriétaire ou kditeur du journal ou ecrit p& 
riodiqiie condamnk, de rendre compte des dé- 
bats legislatifs ou jiidiciaires. - La violalion 
de cette dkfense sera punie de peines doubles 
de celles portees ni1 present article.~ 

L'hfidklité, snns la maiivaise foi, n'est pas 
puuissable, selon tous les auteurs. (Voy. Clias- 
san, t.[, p.230; Dalloz. n0998, etc., etc.) Relati- 
vement a la fidelité , N. Guizot . commissaire du 
roi lors de la discussion de la loi de 1822, dit: 
uJe ne parle pas ici d'une fidelite matérielle.. . . . 
C'est Bvidemment d'uue fidelitk morale qu'il 
s'agit, c'est la seule qu'il soit equitable el pos- 
sible de demander au r  journalistes.1) 

36. Procis. - Kous passons a l'iiitcrdiction 
des comptes rendus judiciaires. L'article 17 du 
dkcret-loi du 17 fkvrier 1832 porte: «II est 
interdit de rendre compte des procks pour dé- 
lit de presse. La poursuite pourra seulement 
Etre annoncke; dans tous les cas, le jugement 
pourra Etre public. 

« Dans toutes les aflaires civiles, correction- 
nelles ou criminelles, Ics coiirs ou trihunaux 
pourront iutcrdire le compte rendu des preces; 
cette interdiction nc pourra s'appliqiier aii ju- 
gement, qui pourra toujours Etre piiblik. 0 La 
sanction se troure i I'arlicle 18.(Voy. plus Iiaut, 
no 32.) 

37. Militaires.-le dbcret du i m  mars 1854, 
article 642, dispose : « 11 est formellement dk- 
fendu aux mililaires de tout grade ( y  compris 
ceux de la gendarmerie) en  activite de service, 
de publier leurs idCes ou leurs rkclamations, 
soit dans les journaiix, soit dans des brochiires, 
sans la perniission de I'autoritk superieureu (et 
m@me sans l'antorisation du ministre poiir les 
militaires de la gendarmerie). 
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38. Ddamation. Noms des jurds. - 11 11 est 
interdit de rendre coinpte des proct\s pour ou- 
trage ou injiire et des procbs en dilYamalion ozZ 
la preuve des jai ts  difamatoires n'est pas ad- 
mise par la loi. La plainte pourra seulemen t 
&re annoncke sur la demande du plaignant; 
dans tous les cas, le jugement pourra Ctre pu- 
blié. 

11 Lorsqli'aur termcs du dernier paragrapbe 
de  I'article 23 de la loi dii 17 inai 18 19, les tri- 
bunaux aiiront reservé, pour les faits diffama- 
toires etrangers d la cause, soit I'action pii- 
blique, soit I'aclioii civile des partics, les 
joiirnaiix ne poiirront, soiis la meme peine 
(2,000 fr. d'amende) (art. Iu),  piiblier ces faits, 
ni domer  I'ertrait des mémoires rlui les can- 
tiendraicii t. 

n II est interdit de publier les noms des ju- 
res, excepté dans le compte rendii (le I'au- 
dience ou le jury anra etC constitué (c'est-d- 
dire qu'on peiit donner la liste totale des trente 
jures, mais pas indiquer les dome qui ont sitigé 
dans une affaire determinee). 

nll est interdit de rcndre compte des dL'li- 
bérations intérieiires, soit clcs jurds, soit des 
cours et tribunaiix. 

crl'infraction a ces dispositions sera punic 
d'une ainende de 200 a 3,000 fr. - En cns de 
rkcidive comniise dans l'annee, la peine pourra 
Btre portPe au double.)) (1,. 27 juillct 1849, 
art. 1 1 .) 

39. Acle d'accirsa¿io?r. - e 11 est  inlerdit de 
publier les actes d'accusation et aiicun acte de 
procédure criminelle avant qu'ils sient été lus 
en audieiice piiblique, sous peine d'une amende 
de 100 a 2,000 fr. - En cas de recidive com- 
mise dans i'anuée, I'amende pourra etre portée 
au double et  le coupable condamne de dix 
jours a six mois de prison.. (;\leme loi, art. 10.) 

40. Souscriplio~is. - « 11 es1 interdit d'ouvrir 
ou d'annoneer publique~ltcnl des souscriptions 
ayant pour ohjct d'iiidemniser des amendcs, 
frais, dommages -iiiterets. prononcés par des 
coodamnatioris jiidiciaires. La contravention 
sera piiiiie, par le tribunal correctioniiel, d'un 
mois a un an de  pi'ison et de 500 a 1,000 fr. 
d'amende.)) (L. de 1849, art. 5.)  

41. Fausses noucelles. - « La publication ou 
reprodiiction de nouvelles fausses, de [~ieces 
fabriquées, falsiflees ou mensongerement attri- 
buées a des tiers, sera puiiie d'une amende de 
50 a 1,000 fr. - Si la publication ou reprorluc- 
tion est faite de mauvaise foi, ou si elle est de 
nature d troubler la paix publique, la peine 
sera d'iin mois a un an de prison et de  500 a 
1,000 fr. d'anieiide. - Le mariniiim de la peine 
sera appliquk, si la publicatioii ou reproduc- 
tion est tout a la fois de nature a troubler la 
paix piiblique el faite de niauvaise foi. u (D.-L. 
17 fév. 1852,art. 15.) Ainsi une fausse nouvelle 
reprodiiite de bonne foi est,piiiiissable. On ne  
peut mCme pas clire : n l e  bruit colirt que.. . m 
s i  la nouvelle n'est pas fondee, bien que  l e  
bruit en ait réellemeiit couru. Mais les prédic- 
tions ou pronostics, lorsqu'ils iie sont pas fon- 
dés siir des doiinées actuelles et (liiterminkes, 
ne  conelituent pas le délit de publication ou 

reproduction de fausses nouvelles prevu e t  
réprimk par l'article 15 du décret du 17 février 
1852.11 (C. de cass. 28 jiiin 1860.) 

Les ariiclcs 419 e t  420 du Code penal punis- 
sent les faiisses nouvelles commerciales. (Voy. 
aussi L. 15 juillet 1845 su r  les chemins de  fcr, 
article 13, bien que ces dispositions n'aient 
peut-Ctre plus d'application.) 

42. Discours prononcés au Corps ldgislat2:t: - 
n Tout membre du Corps lkgislatif peut, aprhe 
en avoir obtenu I'autorisatioli de i'assemblke, 
fairc imprimer. ti ses frais, le discours qu'il a 
prononc6.-l'impression et la distributioii sans 
autorisation seront punies de 500 a 1,000 fr. d'a- 
mende contre .i'imprimeur et  de 5 a. 500 fr. 
contre les distributeurs.n (RBgl. du Corps lbg.; 
D. 22 mars 1852, art. 74.) 

43.  Délibcfrations municipales. - * Tout &di- 
teur, imprimeur, joumalisle ou autre, qui ren- 
drapublics lesactes interdits aii conseil muni- 
cipal par les articles 24 et 25, sera passible 
des peines de l'article 123 du Code pknal. w 

(L. 5 mai 1855.) L'article 24 est relatif aiix de- 
libkrations prises Iiors des réiinions légales, e t  
I'article 25 aux conseils qoi s e  mettent en re- 
I~ l ion  avec d'autres conseils municipaux, qui 
publient une adresse, etc. L'article 123 di] Code 
porte une peine de dcux ii s i r  mois et  i'inter- 
diction des droits civiqi:es pendant dix ans au 
plus. 

44. Pt~blicalions obligatoires. - II faut dis- 
tinpiier entre les insertions obligstoires éma- 
nant de i'autorilé et  ceux que des particuliers 
peurent avoir le droit d'exiger. Les premiers 
sont connus sous le nom de  cornmuniqués, les 
autres soiit dksignes soiis la denominalion de  
droit dc rdponse. 11 est eucore une catégorie 
forcCe qui est le complément d'une punition; 
ce  sont lesinserlions d'arrets. 

45.  Contmztniqztés.- 11 Tout gérant sera tenu 
d'inserer en tete du journal les documents ' 
ofliciels , relations aiitlientiques , renseigne- 
ments, rkponses et recliíications, qui lui seront 
adrcssles par rcn dépositaire de l'azctoriM pu- 
blique. - La publication devra avoir lieu dans 
le plus prochain niimero qui paraltra apres l e  
jour de la réception des pieces. - L'inserlion 
sera graluite. - En cas d e  contravention, les 
coritrevenants seront punia d'une amende de  
50 a 1,000 fr. En outre, le journal polirisa etre 
suspendu parvoieadministrativependant quinze 
jo11rs.v (D.-L. 17 fkv. 1852, art. 19.) 

Ce qui est nouveau dans cette dispositioii, 
c'est la gratziilé. La loi du 9 juin 1819 (art. 8) 
avait prkvu la nkcessit6 de  faire insérer des 
communications oílcielles, mais l'cspace du 
journal ne  lui appartenant pns, il a pense que 
i'expmpriation forcee pour cause d'iitilitk pu- 
blique devait s e  faire contre indemnité. Aussi 
est-il dit : M sous la seule condition du paye- 
ment des frais d'inserti0n.n Les lois de 1835 et  
de 1849 ont égalenient la clause du payement, 
et  la non-insertion est déclarée un delit puiiis- 
sable par les tribunaux correctionnels ( 100 ii 
1,000 fr. d'amende en 1819 et 1835,50 A 500 fr. 
en  1849). La suppression ou I'omission de quel- 
ques mots, qiielqiie peu importants qu'ils soient, 
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rend passible des memes peines, meme en 
l'abseuce de mauvaise foi. (C.  de cass. 5 aoht 
1853.) 

46. La question s'est présentée de  savoir s i  
I'on pouvait répondre a un coinmuniqué. Au- 
cune disposition ne l'interdit formellement; 
~ lus i eu r s  circulaires ministérielles semblent 
i'auloriser implicitement, en reconnaissant que 
les actes dc I'administration oeuvent etre aD- 
precies et  critiquds, et, en fait; le com?nunipié 
a étt: plus d'une fois discute. Yais on n e  doit le 
faire qu'avec beaucoiip de  prudence, car, en 
matiere d e  presse, I'administration est juge et 
partie. 

47. Droit de réponsc. - «Les propriétaires 
ou éditeurs de  tont journal oii écrit périodiqiie 
seront tenus d'y insérer dans les trois jours 
de  la receptionoii dans lepliis procliain numéro, 
s'il n'en etait pas publie avant l'expiration des 
ti& jours, la réponse de toute personne zom- 
mée ou désignée dans le journal ou écrit pk- 
riodique, sous peine d'iine amende de 50 ti 
500 fr., sans prbjudice des autres peines e t  
dommages-intérets auxquels i'articlc incrimiiib 
pourrait donner lieu. 

u Cette insertion sera gratuite et  la réponse 
poiirra avoir le double de  la loiigueur de  l'ar- 
ticle auquel elle sera faite.. (L. 25 mars 1822, 
art. i l . )  El si la reponse était plus longuel La 
loi du 9 septembre 1835 répondait, article 27: 
*Le surplus de  I'insertion sera paye suivant 
l e  tarif des annonces.)) La loi de 1835 ayant 
Btk abolie par le décret du 6 mars 1848, la loi 
du 27 juillet 1849 a dh de nouveau compléter 
la loi de 1822. Elle I'a fait dans le dernier para- 
graphe de l'article 13 : n L'insertioii sera gra- 
tiiite, y lit-on, pour les réponses et rectifica- 
tions prévues par I'article l 1 de laloi du 25 mars 
1822, lorsqu'elles n e  dépasseront pas le double 
de  la longueur des articles cliii Ics aiiront pro- 
voquCes; dans le cas contraire, le prix d'inser- 
tion sera dh pour le siirplus seulement. 11 

Actiiellement , chaque journal a plusieurs 
prix d'annonces : les aniionces proprement 
dites ( P  page) , les rbclames (3e page) , les nou- 
velles diverses. L'appréciationduprix es1 laissée 
au tribunal, mais nous croyons qu'il est dans 
l'intention du législatcur que la réponse soit 
colee au tanx des annonces les moins chkres qiii, 
d'ailleurs, sont seiiles désignées par ce nom. 

48. La jurisprudence a decidé : lo que le 
droit de réponse est gknPral, qu'il existe de 
journal B joiirnal, maia qu'il n'est pas applica- 
ble a une critique littbraire qiii ne  renferme 
auciine personnalitét; 20 que le gérant peut 
refiiser I'insertion en  toiit ou partie, lorsque la 
rCponse est déliclueuse. oii nuisible a des tiers, 
ou lorsqu'elle coiitient des développements 
étrangers aux faits qui Iiii out donné naissauce 
oii s i  les termes n'en sont pas conveuables; 
30 qu'en cas de  contestation, c'est le juge qiii 
apprécie si le caractere employe, ainsi que la 
place ou Ugure I'insertion, sont satisfaisants. 

1. E n  recounaissant le droit de r6ponse contrc une 
critique litthraire, on nuirait aux aoteurs, B la litt6- 
rsture et au public. On ne rendrait presque plus 
compte de livres. 

La demande d'insertion peut avoir lieu par 
simple lettre et  au besoin par l e  ministere 
d'huissier qui signitle la réponse au bureau du 
journal. 

49. Insertion d'arrWs. - *Les 8diterirs du 
journal ou ecrit pkriodique serout tenus d'in- 
serer dans l'iine des feuilles ou des livraisons 
qui paraltront dans le mois du jugement ou d e  
l'arr6t intervenucontre eux, I'extrait contenant 
les motifs et le dispositif dudit jugement ou 
arret. (L. 9 juin 1819, art. 11.) ciLa contraven- 
tion aux articles 7,  8 et 11 de la presente loi 
s e r i  punie correctionnellement d'unc amende 
(le 100 a 1,000 fr.u (Id., art. 12.) ((Les poiir- 
suites aiixquelles pourront donner lieu les cou- 
traventioiis aux articles 7, 8 et 1 1 ,  s e  prescri- 
ront par le laps de trois mois ii compter de la 
coiitravention ou do I'interriiption des pour- 
suites. . . . n (Id., art. 12.) Eous avons eii l'occa- 
sion de doiiner le contenu des trois articles en 
qiiestion aux non 35, 45 et dans le présent no 49. 
Au no 35, il est  vrai, nous dounoiis l'article 7 
de la loi de 1822, mais ce sont les memes dispo- 
sitions que dans I'article 7 de la loi de 1819, 
inais plus rationnellement exprimées. 

50. An?zol~ces jttdiciaires. - nLes annonces 
judiciaires exigkes par les lois pour la validité 
ou la publicité des procbdiircs oii des contrats 
seron t inskrkes, u peine de írztllitd de l'inser- 
tion, dans l e  journal ou les journaur de I'ar- 
rondissenient, qiii seroiit designes, cliaque an- 
née ,  par le préfet. A défaiit de journal d a n ~  
I'arrondissement, le prefet dbsigriera un ou 
plusieiirs journaux di1 département. Le préfet 
réglera en meme Lem.?s le tarif de I'impressiou 
de  ces aun0nces.r (D.-L. 17 fev. 1852, rrt. 11.) 

2 4 .  - Criines et délits, commis par la voie 
de la presse. 

51. Crimcs et ddtits contre la chose publi- 
yue. - « Toute personne qiii aurait provoqué le 
ineurtre, le pillage, l'inceudie, oii conseillé for- 
niellement la désobéissance aux lois, soit par 
des plicards ou aficlies, soit par des écrits 
publics ou colportés, soit par des discours 
teniis dans des lieux ou assemblees piiblics, 
sera regardhe comme séditieuse ou pertur- 
bntrice de la paix piibliquc, el en conskquence 
lcs olliciers de police sont autorisbs a la faire 
arreter siir-le-cliamp et a la remettre aus tri- 
biinaiir pour y &re jugbe et piinie selon les 
1ois.11 (D. 18 jiiill. 1791, art. 1. Voy. plus loin la 
sanction.) «Tout ciloyen présciit est tenu de  
preter main-forle et de s'employer pour l'ar- 
re ter.^ (Id., art. 2.) On oeut comparer avcc ces 
d i ~ ~ o s i t ~ o n s l e s  arlicles $85 et 2 9 3 d u ~ o d e ~ é n a l ,  
maissurtout les articles 204, 203 et 206 oiiilest 
queslion dela provocition a ladésobéissanceaux 
lois commise par un ministre du culte, par lettre 
pastorale , maiidement ou aiitre publicalion. 
tiue circulaire du ministre de I'inlérieur (Bil- 
Iault) du 10 novembre 1860 assiijcttit au dépdt 
et  aii tiinbre les mandements traitant de ma- 
tieres politiques >. Cette circulaire conclut en  
ces termes : 

1. Voy. I'dnnuaire de Z'Adminislration j rangaiir ,  
annde 1862. Paria,  Berger-Levrault. 
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8 Eii conserrant aux publications de I'ordre rplri- 

tuelune exemption bieuvcillaiite, mais en 8'opposant 
antaut qu'il le poiirra B co que l'on confonda les 
mandemeiits et les brochures, lo. religioii et la poli. 
tique, les dbcisions auxquelles le catholiqiie doit 
obbissance et les o ~ i n i o n s  aiic pent contrcdire le 
citoyeii, 1,. gouveriienieiit a 1s coiiscience de main- 
tcnir  chailui: chose b in place, sana nuire aux droits  
ni a la Liberte de personne. 

1,e iiiiiiistre de i'instruction publique et des 
cultes (N. Rouland) inlervint de son c6tk par 
la circiilaire du 5 janvicr 1861. Nous nous bor- 
nons U. en extrairc le p:issngc siiiwnt, qui db- 
veloppe la distinction ci-dcssus: 

8 . . .La dkrogatioii au droit coinmuii , introduite 
par les anciennes circulaires, Btait fondee sur la 
prbsomption que les maudements et les Icttres pasto- 
rales avaieut pour but  cxcliisif I'administration des 
ehoses religieiisea. 11 ysrait  coiiseiiable et juste au 
godvernement de maintenir cctte prbsomption . svec 
ses consequences favorables, & tous les mandrment.  
ct lettres rlui gardent. en  s'adrcssant aiix FidBlcs ou 
au clerg8, la forme liabituelle des publications bpis- 
copales, et qiii ne  rccherehcut cluc 1s piiblicit6 or- 
dinaire de6 actes diocbsaiiis. Aiiisi restent crempts 
du timbre les Iclires pastorales ot  mandonients im- 
primes dans le format traditionnel, lus en chaire, 
affichbs dans 1'6gliso et envoybs aux eurbs ct desser- 
vants pour les beaoins et dans les liuiitcs dii dioc8se. 
Yais si ces lettrcs ct mandcmcnts , aspirant ii iiu re- 
teutissement que  1'8piscopat n'avait pas coutiiine de 
juger n8cesr;airo A I'arcon~plissemeiit de se8 d c v o i r ~  
apirituels, prctinciit In foriiio de  brochiircs el de- 
vienuent uii objct do eolyortage, de vrnte et d'cx- 
yositiou hors du diocese, conimc ton* les irnl>rirn&s 
livr6s a u  commercc de la librairic et B la circiilation 
gdnbrale,  ils do iven t  &re aasiijettis nux obligatioiis 
d u  droit coinmun . suirant la matidrc qii'ils traiteiit. 
C'est, d'aillcurs, i la just iec gii'il appnrticiidrait d e  
dEterminer leur rbritable earactbre, nul iie pouvant 
dbcliner, pour  I'appllcation des lois sur  le timbre, la 
juridiction legale des tribiiiiaux du  pays. 8 

52. ~Qiiiconqiie , soit par des discours , des 
cris ou meiiaccs proiérés dans les lieiix oii reu- 
nions publics, soit par des Bcrits, dcs impri- 
mes, des dessins, des graviires, des peinturcs 
ou embibmes vendus ou distril~ués, mis en 
vente ou exposes dans des lieur ou reunions 
publics, soit par des placards et afliclics cxpo- 
sés aux regards du public, aura provoquk I'au- 
teur ou les auteiirs de toute action qualifike 
crime ou dklit ii la commeltre, sera repute 
complice et puni comme le!.. Cet article ter 
de la loi du 17 niai 18 19 Iroure si sanction 
dans les pbnalites bdicfCes aux arlicles 2 a 6, 
sclon les divers de@ de culpabilite. dktails 
que nous croyons pouvoir omettre ici. 

L'arlicle 2 de la loi dii 27 juillet 1819 ajoute: 
aToute provocation, par l'un des moycns Biion- 
cCs en l'article ler de la loi di1 17 inai 18 19, 
adressée aux militairos des armées de terre et  
de mer, dans le but de  Ics détourner de leiirs 
devoirs militaires et  de l'obdissance qu'ils doi- 
vent a leurs cliefs, sera punie d'un emprison- 
nement de un mois a deux ans et #une amende 
de 25 a 4,000 fr., sans prkjudice (les peines 
plus graves prononcées liar la loi . lorsque le 
h i t  constituera une teutalive d'enibaucliage 
ou une provocation a unc nctioii qiialiíi6e crime 
ou délit.11 L'ernbauchage estpiini deneiifannbes 
de detention, etc., par la loi du 4 nivbsc an 1\'. 

53. De nombreuses dispositions protegeut 
la persoiine du chef de l'Etat, du souverain, 
contre toute offense commise par I'un des 
moyens de piiblication Cnumkrés a l'article i c r  

de la loi du 17 rnai 1819. Voy. notamment Code 
pélial (art. 86 et 87),  la loi du 17 mai 1819, 
art. 9 ,  et l'article 10 relatif la famille du  
souverain; la loi du 3 aoiit 1842 qni protege l e  
regent (art. 1 et  2); l e  dCcret du 11 aolit 1848 
qui rétablit qiielqiies dispositions des lois de 
septembre 1835; laloidu 27juillet 1849 (art.1er). 

Les souverains et  chefs d e  gourernement 
etrangers sont proteges contre toute offense 
par l'article 12 (le la loi du 17 mai 18 19; les 
ambassadeurs et aiitres agents diplomatiques 
par les articles 17, 19 et peut-etre 20. 

54. Le décret du 11 aoút 18i8, article 3, est  
ainsi concu: aL'altaque par I'un des moyens 
C.nonc6s en l'article ler de  la loi du 17 rnai 1849 
contre la liberte des cultes, le principe de  pro- 
priktk et  les droits de  la famille, sera punie 
d'un emprisonnement de un mois Q trois ans 
ct d'une amende de  100 A 4,000 fr.)) La con- 
troverse et  l'exarnen skrieux ne  sont pas une 
attaque, lors meme qu'on concliirait contre I'ori- 
gine divine d'une religion. Les auteurs parais- 
sent d'accord sur  ce point. Du reste, s i  l'on en  
doutait, il sufirait de lire I'article ler  de la loi 
du 25 nlars 1822 ainsi concii: «Qiiiconqoe, par 
I'un des moyeus Bnoncés i I'article ler de la 
loi di1 17 rnai 18 19, aura outragé oii TOURNÉ EN 
~Brirsrox la religion de l'Etat, sera puni de trois 
mois a cinq aus de  prison et de 300 a 6,000 fr. 
d'aniende. - Les memes peines seront pro- 
noncées contre quiconque aura outragk ou 
tourne en dkrision toute autre religion dont 
1'C.tnblissement est légalement reconnu en 
Fra1ice.a L'article 6 de la m@me loi de  1822 
puiiit les oiitrages envers les ministres de lare- 
ligion, etyarticle 8 de la loi du 17 rnai 1819, 
I'outrage U a la morale publiqiie et religieuse 
ou aux bonnes mceursl) commis par les memes 
inoyens.* 

55. «Toute attaque, par I'un des moyens 
Eiioncts en l'article lCr de la loi du 17 rnai 1819, 
rontre l e  respect dh aux lois et l'iiiviolabilit~ 
(les droits qu'elles ont consacrés , toute apolo- 
gic de faits qualifies crimes ou delits par la loi 
pbnale, sera piinie d'un emprisonuernent d'un 
niois a deur  ans et d'une amende de 16 a 
1,000 fr.)) (L. 27 jiiill. 1849, art. 3.) 

56. Crinles ou délits envers des fonctfon- 
rzaires ou des par¿iculiers. - a La diffamation 
envers tout dbpositaire ou agent de i'autorité 
publique pour des Faits relatifs a ses fonctions 
sera punie de  huit jours a dix-huit mois d e  
prison et  #une amendc de  50 a 3,000 fr.- 
L'emprisonncment et I'amende pourront, dans 
ce  m s ,  Btre infliges cumulativement ou se- 
parément suivant les circonslances. (L. 17 rnai 
18 13, art. 16.) L'injure sera seulemeiit punie 
dc cinq jours a un an de  prison et  d'une 
ameude de  25 ?I 2,000 fr., ensemble ou sepa- 
rément. (Id., art. 19.) L'injure a qui ne  ren- 
fermerait pas l'irnputation d'un vice détermine 
e l  qui n e  serait pas publique, continuera d'e- 
tre punie des peines de simple police. (Id., 

1. 8 Qu'on laisse done Bcrirp: libremrnt sur  La reli- 
!ion, poiirvii qq'on n'abuse pas de cette liberte pour 
ccrire contre l'ltat S, a dit le premier consul. (Voy. 
le Yutiiterrr du 22 jsnvier 1864.) 
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art. 20.) (Voy. Code penal, art. 471, no 1 l. Voy. 
aussi le dkcret du 11 aoiit 1848.) 

L'offense e t  la diffamation envers des corps 
constitues', politiques , judiciaires ou adminis- 
tratifs sont pubies par res articles 2 et 4 de la 
loi du 26 mai 1819. 

57. u La diffamation envcrs des particuliers 
sera punie d'un emprisoiinement de cinq jours i 
un an et d'une amende de 25 a 2,000 fr., ou de 
i'une des deux peines seulement., selon les 
circonstances.u (L. 17 mai 1819, art. 18.) L'in- 
jure contre les particuliers sera punie d'une 
(amende de 16 a 500 fr. 1) Id., art. 19.) La pour- 
suite est subordonnée a une plainte préalable. 
Une injure non publique n'est passible que de 
peines de simple police. 

58. Prcuue. - s En auciin cas la preuve par 
Wtnoins ne sera admise pour établir la réalite 
des faits injurieux ou di1famatoires.n (D.-L. 17 
fev. 1852, art. 28.) 11 Nul ne scra admis a 
.prouver ia verite des faits diffamatoires, si  ce 
n'est dans le cas d'imputation contre des dépo- 
sitaires 026 ngemts de I'autorilé, ou contre 
toutes personnes ayant agi dans un caractere - 
public de faits relatirs i leurs fonctioris.. ..n - 
La preuve des faits imputés met l'auteur de 
i'imputation a l'abri de toute  peine.....^) (L. 26 
mai 1819, art. 20.) 

Ainsi on ne  pourra pas prouver lcs faits re- 
4atifs ti la vie privPe d'iiri citoyen, meme fonc- 
tionnaire, et  relativement a la vie publique, 
les preuves ecrites seront seules admises. 

8 5 .  - De la répression. 
59.  Rdpression adnii?aislrntive. Averlisse- 

ment. Suspensio?a. - Noiis avons dkji vu ,  
dans les pages qui précedent, une serie de 
pénalites passcr sous nos yeiix. Toutcs sont 
prononcbes par des tribunaiix et iious aurons 
a revenir plus loin a la répression judiciaire. 
Le decrct dc 185- ajoiite la répression admi- 
nistralive dont il existe trois degrés : i'aver- 
tissement, la suspension , la suppression. Voici 
le texte (art. 39, @, 2, 3 el 4) :  uApr2s iine con- 
damnation prononeee pour contravention oii 
delit de presse contre le  gerant responsable 
d'un journal, le gourernement a la faculte, 
pendant les deusmois qui suivent cette condam- 
nation , de prononcer, soit la suspension tem- 
poraire, soit la suppression du journal. 

a Un journal peut 6tre suspendu par decision 
ministerielle, aloi's meme qu'il n'a ete l'objet 
d'aucune condamnalion , mais apres deux aver- 
tissemenls motivés et pendant iin temps qui 
n e  pourra exceder deiix mois. 

a Un journal peut elre supprime, soit apres 
une suspension judiciaire ou dministralive, 
soit par mesure de siirctd ge'nérale, mais par 
un décret spécial dii présideiit de la Républi- 
que, publie au Bulleti?& des l0is.n 

60. La loi du 2 jiiillet 1861 comble une la- 
cune importante dans les dispositions que nous 
venons (le transcrire, le 8 2 de son article uni- 
que ktant ainsi concii : u Tout avertissement 
donne en vertu di1 & 3 dudit article (32 ci-des- 
sus) esl péfimk dezrx ans opris sa  date.# Di1 
reste, I'administration n'est pas obligée de sup- 

primer un journal aprks deux avertissements; 
nous avous vu des journaux continuer de pa- 
raltre aprks un troisierne avertissement. La 
suspension ou la suppression administrative 
est piirement facultative. 

L'administration apprCcie souverainement 
les cas ou il y a lieu d'avertir, et ses sentences 
sont sans appel. 11 est te1 cas (affaire du Sénla- 
phore de Marseifle en 1863) ou un journal a 
&té averti pour un fait qui a ete declare non 
punissable par iin tribunal. 

61. Répression jltdiciaire. Compélence. S z ~ p  
pression, elc. - u Seront poursuivis devan t les 
t ~ i b ~ i n a u x  de police correctio?~?ielIe : 1 o les 
délits commis par la voie de la presse ou tout 
autre rnoyen de publication mentionne dans 
I'arlicle ler  de la loi du 17 mai 1819, et qui 
avaient 6415 attribués par les lois antérieures a la 
compétence des coztrs d'assises; 20 les contra- 
ventions sur la presse prévues par les lois anté- 
rieures ; 3O les délits et  contraventions kdic- 
tks par la présente loi. 11 (D.:-L. 17 fkv. 1852, 
art. 25.) (1 Les appels des jugenients rendus 
par les tribunaus correctionnels sur les dhlits 
commis par la voie de la presse sei'ont portes 
direclemcnt, sans distinction de la sitiiation 
locale de ces tribunaiix, devant la cliambre 
corrcctionnellc de la cour d'appe1.n (Id., art. 
26.) Cetle disposition a &té depuis lors appli- 
quée ti tous les appcls inclistinctemeiit. 

62. e Les poursuitcs aiiront lieii dans les 
formes ct delais prescrits par le Codc d'instruc- 
tion criminelle 11 (B.-L. 1 8 3 ,  art. 27.) Ainsi a 
étk supprimke 11 procedure speciale instituée 
par Ics lois antérieiircs. 

63. La loi dii 18 juillct 1826 avait disposb 
(art. 15), qiie a les tribiinaux pourront, suivaiit 
la gravite du délit, prononcer la sitspension 
du journal o11 écrit periodiqiie poiir un temps 
qui ne pourra excéder deux mois, ni &re moin- 
dre de dix j0urs.n C'était une peine accessoire 
et facultative, proiioncce en cas de récidive 
indkpendamment du doublenient ou qiiadm- 
plenient des peines principales. (Lois de 181 9.) 
La loi du 27 juillet 18i9, article 15, coiillrme 
cette disposition et ajoi~te ce qiii siiit : *La 
suspcnsiolt P O U R R . ~  6tre prononcée par un pre- 
mier nrret de condamiiation , lorsque cette 
coiidamiialion sera en coiiruc pour provocnlion 
a I'iin des crimcs prevus par les articles 87 et  
91 du Code penal (escitation a la giierre civile. 
etc.). Dans ce dernier cns, I'article 28 de la loi 
du 26 niai 1819 relatif la mise en liberté 
sous caution, ressera d'6tre applicable.ul 

Le decret du 17 fevrier 1852 avait ajouté de 
nouvelles rigueurs. Le 8 ter de I'article 32 de ce 
decret disposait : « Une condamnation pour 
crime commis par la roie de la presse, deux 
condamiiations pour DBLITS ou COKTRAVEXTIO?IS 
comniis daus I'espace cle deux annkes , entra!- 

l. Voici cet artiele : Toute personne ineulpde d'un 
d4lit commis par la voie de la presse, on par tout 
autre moyen de publieation, oontre leqnel 11 a bt& 
d6eern4 un mandat de dbpot ou dSarr&t, obtiendra 
sa mise en libertb provisoire, moyeunant eaution. La 
caution &. exiger dn l'inciilp6 ne  pourra &re sap6- 
rieurc a u  doiible d u  maximuio d e  I'amende pronon- 
cée par la loi eontre 1% d6lit q u t  lui cat imput8.. 



nent de plein droit la sztppression du joi!mal.a 
La loi du 2 juillet 1861 abroge ce  qui con- 
cerne la suppression de plt-in droit d'un jour- 
nal condamnk deux fois pour délits ou contra- 
ventions.~ Reste toujours la facul6e' accordée 
au gouvernement de suspendre oii d e  suppri- 
m.er uu jorirnal ainsi condamnb. (Voy. le texte 
au no 59.) 

64. r Si la piiblicalion d'un journal oii écrit 
périodique irappe de siispension administralive 
ou judiciaire, est continuée sous le meme titre 
ou sous un titre degiiisé, les auteurs, gerants 
ou imprimeurs seront coiidamués a la peine 
de un mois a deux ans d'cmprisonnement e t  
solidairement une amende de 500 a 3,000 fr. 
poiir cliaqucnuméro ou feuille publike en con- 
travention.11 (D.-L. 1852, art. 20.) 

65. a Dans les trois jours de  tout Jugement 
ou arret déiiiiitif de  contravention de presse, 
le gérant du journal devra acquitter le mon- 
fant des condamnations qu'il aura encouriies , 
ou dont il sera responsable. - En cas de pour- 
voi en cassation , le moniant des condamna- 
tions sera consiguk dans le menie délai. (D.-L. 
1852, art. 29.) Le versemerit aura lieu a la 
caisse des dép6ts et consignalions. (D. 5 janv. 
1853.) Faute par le gérant d'avoir remis dans 
les trois jours la quittance au procureiir im- 
perial, l e  journal cessera de paraflre. (Art. 31.) 
L'article 30 a kté remplacc par le dbcret du 
5 janvier 1853 prkcite. Al~unrce BLOCK. 

Smt. 1. - Allemagne. 
La presse a Cté comprise dans les attribu- 

tions de la diete parl'article 18 de I'acte fhdéral 
de 1815. Elle desait, lors de sa ré~inion, s'oc- 
ciiper avaiit tout « d e  rediger des dispositions 
genérales ou coinmiines sur la liberté de la 
presse, sur la garanlie des droits des auteurs 
et  des édite~irs vis-a-vis de la contrefacou. a 
Les dispositions genkrales prises par la diete 
en 1819 (decision du 20 septembre) n'etaicnt 
ccpendant aucunemeot basées sur le principe 
de la libqrté, puisqu'elles prescrivaieut que 
rr tous les Ccrits qui paraissent sous la forme 
de  feuilles quotidiennes, ou par lirraisons, 
ainsi que ceux qui ne  dkpassent pas le nombre 
de  vingt feuilles d'impression , ne pourruient 
etreimprimes dans les Etats de la Confederution 
qu1aYec I'autorisalion des autorités federales; 11 

c'était retablir la censure, mais cette dieposi- 
tion ne devait avoir qu'une rxistence transitoire 
et  s'eteindre au bout de  cinq annees; mais 
avant I'ecoulement des cinq annkes, d&s le 
16 aoet 1824, la dikte niit la loi en vigueur 
pour un temps indeílni; elle en aiigmenta les ri- 
gueurs en 1831 et 1832 et la maintint jusqu'au 
printemps de 1848. C'est par une Iégislation 
basée siir ces dispositions generales que la 
presse a été regie pendant toute cette époque 
dans les divers Etats de la Confédératjon. La 
constitufion de quelques-iins de ces Etats, il 
es t  vriii, avait accordE a la presse une plus 
grande somme de liberté: telles Blaient. par 
exemple, celle dc la Baviere du ?6 mai 18 18, 
qui n'avait impose le censure qu'aux Ccrits 
pét-iodiqites traittint de matieres politiques ou 

statistiques, ou celle de Wurtemberg d u ? 5  s ~ p -  
tembre 1819, qui garantit la liberté de lapresse, 
rksen7ant seulerncnt aux lois la rbpressioii des  
abus; mais en  fait, on appliqua dans ces con- 

. trees les principes poses par la diste. Ea 
Prusse, on essaya, en 18i2, de donner des 
instructions plus liberales sur la pratiqrie de 
la censure et mSme d'ktablir une sorle de 
1iiCrarchie qui permit d'en appeler des déci- 
sions d'uiie premiere instance censoriale; on  
voulait ainsi conserver les prétendus avanta- 
ges de I'institution, toiit en donnaiit satisfaction 
aux critiques dont elle a &té l'objet. Mais ces 
essais n'eurent aucun succ8s. 

La revolution de 1848 trouva donc partout 
en Allemagne la censure debout, e t  pour donner 
satisfaction aux rkclamations des populations, 
la diete decida, des !e 3 mars de cette année 
agitke, qiie chaque Etat pourrait I'abolir clier 
lui. Ainsi finit I'acte de 18 19, et  il n'y eut plus 
de loi commune sur  la presse. Chaqiie Etat usa 
du droit qui liii etait laissk d'etablir une legis- 
lation sbparée, et  toutes les constitutions qiii 
surgirent (le 1848 a 1850 octroyerent la liberte 
de la presse de  la maniere la plus explicite. 
Les clispositions des constitulions furent com- 
plltées par des lois destinees a réprimer ou 
meme prevenir les abus de  la presse, lois 
dont la plupart ont eu le sort des actes qii'elles 
deraien t appliquer. 

La dicte federale restaiirée en  1850 n e  tarda 
pas a repiendre en main l'exécution de I'arti- 
cle 18 de I'acte fedéral et a discuter une loi com- 
mune. Unelongue serie de dkliberations aboutit 
a la decision du G juillet 1854. et I'acte vote 
porte le tilre de: « dispositions federales ge- 
nerales pour prevenir les abus de  la presse. n 
Ces disposilions forment la base du droit spb- 
cial actuellement en vigiieur en Allemagne. 
Touteiois ces dispositioiis n'ont pas été pro- 
mulgukes en Aiitriche, ni en I'russe, ni en Ba- 
viere; dans ces Etats la legislation de  1850 s e  
maintint mSme apres la décision fédérale d e  
1854, et au  fond cette décision n e  fait que 
confirmer la plupürt des dispositions en vi- 
gneur. ñous aurons cepeudant a signaler quel- 
ques diflkrenres, en faleiir des lois bavaroises 
ct  autrichiennes, en analysant, dans les lignes 
qui siiivent, la dkcision féderale. 

Les disposilions tendant a faciliter la sur- 
veillance de  la police, et ccllcs qui sont des- 
tinPes a réprimer les abus de la presse peuvent 
&tre divisees en générales et particulieres. Les 
dispositions générales s'appliquent a tous les 
produits de la presse, a tous les moyens d e  
reproduction , aux imprimés cornme aux des- 
sins e t  aux photographies et  comprennent les 
points suivants : . 

1. I'our exercer dans les États de la Confk- 
dbration la profession d'imprimeur, de litlio- 
graplie, de libraire, de marchand de  gravures, 
de  bouquiniste, d e  directeur d'un cabinet de 

lecture. de  vendeur de  journaux e t  reviles, il 
faut obtenir une  concessEon (autorisation , bre- 
vel) personnelle. En cas d'abus, la concession 
peut Stre retirbe , non-seulcinent par jiige- 
uient, mais encoro por une d¿!cisioii miiiisté- 
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rielle. Une pareille décision adminislrativc ne  
peut intervenir que s i ,  apres un jiigement, ou 
iiu rivcrtisscment ofliciel, le titulaire de  la con- 
cessioiz continue de répandre des livres ré- 
prehensibles ou dangereux. La loi autrichienne 
n e  permet le r ~ t r a i t  de la concessio?~ qu'apres 
une condamnation. 

2. Le colportage de livres ou d'kcrils, la vente 
sur  la place publique nc  peut avoir lieu qu'avec 
i'agr61nent de  I'autoritk. Cctle permission peut 
torijours etre relirke, sans que l'autorite com- 
petente ait a niotiver sa d6cision. 

3. Tout écrit périodiquc publié dans la Coii- 
fédéralion doit contenir le nom de l'imprirneur; 
tout autre kcrit, en  outre, celui de l'editeur ou 
du libraire cliargi: de la vente. 

4. Le dépdt entre les inains dc la police lo- 
cele d'un esemplaire de toiit imprime oii plut6t 
de tout Ccrit i est ob1,ig:itoire. La Iegislatioii par- 
ticuliere de chaqiie Etat décide s i  le depdt doit 
avoir lieu avant ou au moment de la mise en 
vente, et  si les ouvrages de plus de vingt fcuil- 
les peiiveut 6tre dispenses de  cette formalitC. 
En Baviere le dépOt n'est exige qiic pour les 
journaux et  au momcnt de  la distribulion. La 
loi autrichienne ne  prescrit le dépot que pour 
les  feuilles périodiques (au moment de la dis- 
tribution) et pour les brocliures de moins de 
cinq feuilles (vingt-qiiatre heures a ]'avance). 

Parmi les dispositions fkdkrales particuli6res 
relatives aux feuilles pkriodiques nous cilerons 
les suivaiites: 

l o  Chaque feuille périodique doit avoir un 
gérant, dont l e  nom est reproduit sur chaque 
numéro ou livraison. La décision fedkrale au- 
torise les ~ t a t s  particuliers a exempter de  cette 
obliaation les feuilles ne  s 'occu~ant Das de  
i n a t k e  politique ou d'bconomie sckiale;'mais d 
notre connaissance aucune Ié~islation s~ec i a l e  
n'a établi de diffkrence entre-ces deux 'ordres 
de  publications. Ne peut 6tre gerant qu'iine 
personne majeure jouissant de ses droils civils 
c t  politiques et  domiciliee dans l'Btat ou paraft 
I'écrit périodique. Ces dernieres dispositions ne 
s'appliquent pas nécessairement aux redac- 
teurs des feuilles scienliüques ct artistiques. 
La direction d'un journal peut dtre retiree a 
une personne détenue par suite d'iine instruc- 
tion commencke, ou par suite d'iine condam- 
nation, et  poiir la duree de cette dktention, 
lors meme que la condamnation n'est pas de  
nature a lui faire perdre la jouissance des droits 
civils et  politiqiies. 

2 O  Auciin écrit périodique ne  peut &!re publié 
sans caiitionnement; miiis les divcrs Etats peu- 
rent dispenser de cette obligation les feuilles 
ne  s'occupant pas de matieres politiques ou 
sociales, ainsi que les feuilles olficielles. Ce 
cautionnement doit s'klever en principe a 
5.000 thaiers ou 8,000 florins; mais les Etats 
de  la Confedération peuvent réduire ce taur 

1. La l6giclation allemando nc considere comme 
des Bcrits ni des cadres ou formules, n i  des &tiquet- 
tea, des cartes de  visite et * autres produits sembla- 
bias b ,  ce qui  comprendrait  s ~ n s  doute des biilletins 
de votc. ~ ' i l  en existait e n  Allcinngne (le votc est yu- 
blic). 

selori l'aisance des populations et la fréquence 
de  la publication. Cependant le minimum ne 
devra pas descendre, pour les journaiix pa- 
raissant plus de trois fois par semaine, au-des- 
sous de 1,000 thalers (3,750 fr.) oii 1,GOO no- 
rins (3,400 fr.), et a Ir moitié de ces s o m e s  
pour les feiiilles paraissant trois fois par se- 
iuaine o11 moins souvent. Le cautionnement 
sera Ii i  garaiitie d u  recoiirrerneiit des frais et  
aincndes, et les somiiics qui eii scront dis- 
traitcs par cette cause devront etre remplacees 
dans la Iiuitaine. 

La loi autricliieune soumet au cautionnemeiit 
toiite publication qui parait plus de deux fois 
par mois et  s'occupe, inbme accidentellement, 
de matieres politiques ou sociales. La loi prus- 
sienue impose le cautionnement i tout Bcrit 
paiaissant au moins une fois par mois, quelles 
que soient les matieres qui y sodt traitees. Le 
iiiaximum du cautionnement est lixk, en Au- 
triclie coninie en IJrusse, au maximuin du 
taii?; indique dans la dkcision fedérale, ici d 
5,000 tlialers (18,750 fr.), 1A i 8,000 florins 
(20,000 fr.) En llaviere, le cautionnemcnt est 
inconnu. On avait fait, il est vrai, dans la ses- 
sioii de  1851 a 1852, unc tentative pour l'in- 
troduire; mais cette tentative a rencontre une 
s i  vive résislance, qu'on ne  l'a pas r e~ iouvc l~e  
depuis. 

30 Cliayrie écrit pbilodique est  oblige d'ad- 
inettre gratuitement la rectz&xzlio/a de faits 
qii'il a publiks , soit quc cette rectiflcation 
emane d'iine autorite ou d'un particulier (com- 
~nuniqzté et droit .de re'ponse. La rectifica- 
tion sera inseree dans la meme partie du 
journal que le fait erronk, et la reponse pourra 
avoir la mhme longneur que l'article atta- 
qiié. Les avertissements donnks par l'auto- 
rite, ainsi que les jugements et  arrets qui 
coiicernent la feuilld périodique, doivent &re 
insérés sans aucurie observation cle la part de 
la rédaction. En cas de dinamation, la partie 
peiit demander l'insertion de la dkcision judi- 
ciaire. 

40 La décision fedérale de 1854 ,'aussi bien 
que la loi autricliieiiiie de  1852, avaient intro- 
driit I'averbissement avec la faculté, pour l'ad- 
ministration, de suspendre ou de  siipprimer l e  
journal apres plosieurs avertissements. La loi 
autricliienne avait pris soin, il est vrai, d'énu- 
mérer les matieres qui pouvaient donner lieu 
a avertissemcnt; mais cette 8numération etait 
s i  large qu'elle ri'opposait aucun obstacle ii 
l'adminislration. Ni la I'russe ni la Bavikre 
n'ont adopte l'avertissemeiit , et depuis 1862, 
il n'esislc meme plus en Aulriclie. 

La dkcision fed!,rale de i854 abandonne anx 
ktats particuliers le soin de détcrminer les cas 
ou I'administration peut supprimer un 6crit. 
Xi la Prusse ni la Drrvikre ii'accordent ce droit 
a l'administration. Avant 1862, il existait en 
Autriclie; mais la nouvelle loi l'a retirk. Actiiel- 
Iement, les tribunaux seuls peuvent prendre 
une pareille dkcision. 

La police a ,  du reste, pouvoir sur les in- 
dustries qui s e  raltaclient i la presse. Ainsi 
elle peut, en  cas d'abus, retirer leur breve1 
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(concessio?i) aux imprimeurs, libraires, litho- 
graplies. La décisioii fbderale de 1854 suppose 
qii'un avcrtissement oii iine condamnation pre- 
cede le retrait du brevct. hIais, comme i'arer- 
tissement est siipprimé en  Allemagne, il ne  
restc que la coiidamnation judiciaire. Toute- 
fois, la législation iiidiistrielle permet encore 
une iiitervention asscz étendue d e  la police. 

Celui quise ser1 dc la p r e s a  pour commettre 
une action ilélictuciise, par esemple, pour pro- 
voquer a un acte dcfendu, pour attaquer i'or- 
dre politiqiie btabli, poiir calornnier ses cooci- 
toyens, peiit B!rc: poiirsuivi en vertu du Code 
penal de cliaque Etut allemond. 11 n'y a aucune 
unifo~mite qiiiint aux pcrialites édirtées par ces 
codes; mais la 1)iete a eu soin d'indiquer, dans 
ses 82 1 G  et 17, les divers crinies ct délits po- 
litiques comniis oii provoques par la voie de  la 
pre.sse dont la punition doit étre prévue par la 
législation. La provocation devra etre punic, 
lors meme qii'clle n'aura pas éte suivie d'cffet. 
Le 8 2 4  de cet:e merne Ini fbclérale dispose. en 
oiitre, qye la publication d'actes et de délibb 
rations judiciaires, dc dbbats et votes politi- 
ques, de renscigiieinents siir les forces et les 
mouvements des troiipes en temps clc giierre, 
etc., peut Etre iriterdile par mcsurc de siirclc 
publiqiie par I'aiiforité compétente. Ajoutons 
enfin la cléferisc de ieprodiiire la lisle (les jiirés 
autremcnt qu'aii nioment de sa formalion aii 
commericement de la session, ou d'uri actc d'ac- 
cusation avaiit qu'il ait i'té lu en s6aricc publi- 
que, ou que Ic procBs ait eté clos. 

La responsabiliié legale poiir les aclcs pu- 
nissables coinrnis par la voie de la presse s'& 
tend au deld dcs limites posees gbnéralement 
par le droit couimiin, c'cst-i-dire que la légis- 
lation en viguciir piinit des pcrsoiines que,  
íI'apr6s le droit commun, on nc pourrait at- 
teindre ni comnic aute& ni coinme coniplice 
du crime o11 di1 délit. Ainsi I'imprimcur, l'édi- 
teiir, oit le cornmissioiiriaire, ou le libraire 
cliargb de la vente peiirent etre punis pour 
le coiilenu d'iin livre qu'ils n'orit pas fait. Ce- 
pendant ces agents de la vente peuvent Etre 
affrnncliis dc toufe responsabilité , s'ils indi- 
quent l'auteur et s i  cet auleiir liabite i'Alle- 
magne. 

L instriiction et le jugemeiit dcs crimes, dé- 
lits el  contraventions de presse sont soiimis au 
droit commun. La Diele déclare qii'il n'y a lieu 
de renvoyer ces affaires desaiit le jury que 
lorsqrie cette institution esiste dejii dans le 
pays, et alors le jury ne  doit corinaltre que 
des crimes et non des délits coinrnis par la 
voie ?e la presse. La legislation de la pliipart 
des Etats allemands est conforme ti ces priii- 
cipes; la Baviere seulement renvoie derant le 
jury et les crimes et  les délits commis par la 
presse. La saisie opérée par la police cesse de 
droit. selon la loi fédcrale, si Ic tribiinal dé- 
clare qu'il n'y a pas lieu a poursuite. S i l  inter- 
vient une coridamnation, l'dcrit incriminC doit, 
dans tous les cas, Btre supprimk, que l'auteur 
ait pu . ou non, 8tre puni. 

Sont punis non-seulement les auteurs des 
dcrits répréhensibles, mais encore ceux qiii 

aiiraient omis une des formes protectriccs de  
l'ordre, I'une des prescriplions de police , par 
exemple le nom de l'imprimeur. ou qui au- 
raient indiqué uu nom supposk. Dlais la ddci- 
sion fedérale de 1854 n e  renferme auciine 
disposition sur la jiiridiction qui derra &re 
compéteiite pour connaltre de  ces contraven- 
'ions. C'est la legislation parliculi8re de cliaque 
Etat qui regle cette matiére, et en fnit, ce sont 
les tribunaux ordinaires qui en sont chargés 
dans la pluprrt des États allemands. I J m z ~ .  

leet. 3. - urande-Bretagne. 
La 16gislatiou sur  la presse est des plus sim- 

ples en Angleterre. Pour fonder un journal, 
meme politique, il ne  faut ni aiitorisation n i  
meme déclaration, et le timbre, un penny par 
iiuméro, est facultatif. 11 est meme reclierchc5, 
et  voici pourqiioi les journaux aollicitent eux- 
mCnies le timbre du goiivernement: Le timbre 
d'un penny plack su r  un journal paye la poste, 
e l  non pas pour un seul trajet, mais pour tous 
les lrajcts qu'on voiidra faire faire au jour- 
nal peridaiit quinxe jours. Des lors, un grand 
nombre de lecteurs peuvent s e  conteiiter a eux 
toiis d'un seiil eremplairc , leqiiel est  envoy6 
pendant quioze jours de I'iin h l'autre sans 
nouveaux frais. Cette faculte est tres-utile aux 
joiirnaiix périodiques et aux feuilles speciales. 

hlalgrb la liberté illimitée dont la presse jouit 
en Aiigleterrr, on ue lui a pas précisément con- 
í'Ci.6 I'inipunitk. En cas d'attaque contre 1 ' ~ t a t  
ou coiitre le souverain, les éditeurs des jour- 
naiix peuvcut &re poursuivis; le meme droit 
est accordé C tout particulier lésé, e t  les tri- 
buriaux ne manquent pos d'édicter des peiues 
o11 d'allouer des dommages-intérets s'il y a lieu. 
Aussi le libel cst-il le seul ennemi du journa- 
liate anglais. 11 y a encore la propriélé littéraire 
dont il faut teuir compte; mais les dispositions 
qni s'y rapporlcnt sont cornmiines a tous les 
produits (le la presse, périodique ou non, poli- 
tique ou non politique. 

Seat. 4. - Belglqae. 

L'article 18 delaConstitutionporte: a Lapresse 
cst libre ; la censure ne  pourra jamais etre kta- 
blie; il ne  peut Etre exige de cautiounement 
des écrivains, éditcurs ou imprimeurs. - Lors- 
que l'auteur est connii et  domicilie en Belgique, 
I'dditeur, l'imprimeur ou le distrihuteur n e  
peiit etre poursuivi. J) 

Cet article a 6tb completé par le dkcret du  
?O juillet 1831 qui edicte des pénalités contre 
les crimes et délits commis ou provoques par 
la presse. 

Les articles 4 B 8 sont relatifs aux injures e t  
calomnies. La preiive des faits (soit par Ccrit, 
soit par tkmoins) n'est admisc qu'a i'égard des 
fonctionnaires. 

Les délils de  prcsse sont jugés par le jury. 
Ils sont nrescrits au bout de trois mois. 

Le drÓit de réponseest rcconnu, et la reponse 
ne Dourra nasdenasser 1.000 lettres d'écriture 
ou je cloubie de  i'arlicle qiii I'aura provoquke. 

Le journal doit porter le nom dc I'imprimcur. 
11 n'est qiicstion ni de gerant, ni  de timbre. 



Seat. 5. - Paya-Bas. 
L'article 8 de la Constilution de 18i8 garantit 

la liberte de la presse sans préjudice de la 
responsabilité devaut la loi. Aucune formalite 
legale n'est i remplir pour fonder un journal 
e t  les cautionnements sont inconnus. 

La loi du 3 octobre 1843 soumet au timbre 
les journaux, les écrits périodiques et les an- 
nonces d a n ~  les journaux. Le rnontant du tim- 
bre dépend de la dimecsion di1 papier ; il est 
de  2 cent pour un papier de moins de 15 dkci- 
metres carrés avec augmentation de 1 cent par 
5 décimCtres jusqu'i 45 decim6tres carrés et 
au dela par 10 decimktres carrés. Les journaux 
étrangers sont soumis a un timbre de 1 11, cent 
(3 centimes), jusqu'a 15 décimktres carrés; de 
3 (6 centimes), de 15 a 25; de  4 (9 centimes), 
d e  25 a 50, en  augmentant de 1 % cent pour 
chaque 25 décimklres carrés en  sus. On paye 
une  amentle de  50 Uorins pour chaque erem- 
plaire non timbrk. Les imprimeurs, éditeurs et 
colporteurs sont responsables. Les annonces 
sont kgalement soumises au timbre. 

Les dispositions des articles 367 a 375 du 
Code pénal, relativement aux injures , calom- 
nies et révelations de secrets sont toujours en 
vigueur dans les Pays-Bas. La loi du 29 mai 1829, 
article 2, étend ces dispositions aux injures et 
calomnies envers les autorités publiques et les 
corporatio~is. Les injures et  caloninies par écrit 
ne sontpoiirsuivies que sur  la plainle de la par- 
tic intQess6e. La loi du ter jiiin 1830 puuit les 
injures et calomnies publiques envers le roi et  
la famille royale. Quiconque aura porte pu- 
bliqiiement atteinte a l'autorité des lois ou aura 
excité a la dbsobéissance sera puni d'iin em- 
prisonnement desixmois a trois ans. En cas de 
récidive, le maximum de la peine sera aug- 
menté cle inoitik. 

La prescription est de trois mois, l e  délai 
court des que le délit a été commis s'il n'y a pas 
eu  depoursuite. ou en cas de poursuite, i partir 
du dernier acte judiciaire. La loi di1 28 sep- 
tembre 181 6 puuit d'une amende de  500 Uo- 
rins, ou en cas d'insolvabilitt5, d'un emprisonne- 
ment de six mois (un a trois ans en cas de 
récidive) quiconqiie, par écrit, caloninie ou 
injurie les souverains dnns leur caractkre per- 
sonnel ou dans leurs artes. Les menies peines 
sont applicables aux imprimeiirs, éditeurs, li- 
braires o11 colporteurs , s'ils ne peuven t indi- 
quer I'auteur. En tout cas les exemplaires de  
I'ouvrage ou de I'écrit condamui. sont confis- 
ques. N'est pas admise I'exciise que les arlicles 
iucriminés ont été empruntés a des ouvrages 
imprimes ou a des journaux btrangcrs. 

Tous ces crimes ou dhlits sont jrigés par les 
tribunaux et  les cours ordinaires. 

Seot. 6. - Bspagne. 
Les journaux politiques ne  peuvent pas pa- 

raltre sans autorisation.1 
Le cautionnemeiit s'klkve, pour les journaux 

quotidiens politiques, a environ 71,000 fr.; la 

1. Mais il semble que I'autorisstlon est accordde, 
.pnInqu'on voit parnitre de temps B aulre un journal 
noureau; ailleurs on es1 moius faolle sor ce point. 

loi exige la constitution d'un Bditeur respon- 
sable, lequel doit jouir de ses droits civils et  
politiques, d'une rkputation intacte et payer 
260 fr. d'impdt foncier. 

Les imprimeiirs ne  sont pas responsables 
lorsqiie I'auteur (ou l'éditeur) est counu. 

Les dClits de prcase sont justiciables des tri- 
bunaus correctionnels. 

11 n'existe Da& de droit de  timbre. Le tarif 
postal est de 7 fr. 85 c. par 10 $1, kilogramnies, 
tant pour I'Espagne que pour l'étranger. 

L'obligation dli (Iépdt préalable existe; un 
exemplaire de cliaque journal doit etre depose 
au parquet dri procureur di1 roi , spécial pour 
les rnatiéres de presse ( Fiscal de Imprelita) , 
lequel peiit empeclier la circulation. On pré- 
pare en  ce iiionient une loi plus libérale. 

Seot. 7. - Italie. 
Dks les premiers jours di1 régime constitu- 

tionnel dans le royaiiine de Sardaigne, on pro- 
mulgua une loi sur la presse. Cette loi, datée 
du 26 mars 181i8. légérement modillbe le 20 juin 
1858, forme le code de la presse dans tout l e  
royaurne d'ltalie. iVoiis allons en exposer les 
principales dispositions. 

La manifestation de la pensee au  moyeu de  
livres, journaux, gravures, etc., etc., est libre. 

L'acquisition et la conservation du droit de  
propriété littéraire sont réglées par Ia loi civile. 

Tout citoyen et toute sociétk anonyrne ou 
en commandite peuveiit établir une imprimerie. 
Tout citoyen peut publier un journal, sans 
cautionnernent. 11 suflit pour cela de jouir des 
droits civils et de  faire une déclaration au mi- 
nistere de l'intérieur ou a la préfecture de la 
province. Cette dcclaralion doit indiquer I'im- 
primerie, le iiom et  la demeure de  l'impri- 
meur, enOii le n o n  et  la demeure du gérant 
responsable. 

Cliaque imprime doit porter l'indication du 
lieu, de I'année, de I'imprimerie el de I'iinpri- 
meur. A dkfaut de ces indications l'imprimk 
sera reputé clandestin; et I'imprirneur pnyera 
une amende de 100 a 300 fr. 

L'action pénale est exercée, lorsqu'il s'agit 
de  feuilles pkriodiques. envers le gérant res- 
ponsable, et pour les livres et  brochures en  
premier lieu contre l'auteur, et seulement s'il 
est inconnu. contre l'kditeur, et  en dernier 
lieu contre I'impriiiieur. 

Chaque personne nommCe ou indiqube dans 
un journal peut y faire insérer une reponse 
ou une rectiíicatioii. Le géraiit responsable est  
tenu, sous peine d'amende, de I'iosérer dans 
le deuxikme niiméro qui paraltra aprCs avoir 
regu la réponse ou la rectilication. L'insertion 
est gratuite jusqii'au double de  I'extension de 
I'article auquel on répond. 

Le gérant est aussi oblige, moyennant paye- 
ment, a insérer en tete de  son journal tout 
communiqi~ú du gouvernement. 

Le premier exemplaire de chaqrie imprime 
doit etre envoyé au ministCre public prCs de 
la cour d'appel, ou du tribunal d'arrondisse- 
ment de la localité, - sous peine, pour I'im- 
primeur, d'une amende qui peut aller jusqu'd 
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300 fr. Dans les dix jours aprCs la publication, 
I'iuiprimeur doit envoyer un autre exemplaire 
aiix archives de 1'État et a la bibliotlieque de 
l'université,-sous peined'uneamende de 50 fr. 

11 est permis de publier in extanso ou par 
extrait les dkbats des deu r  cliambres du Par- 
lement, des coiirs et  des tribunaux. sauf les 
cas ou les seances ont lieu a Iiuis clos. Dans 
ce  dernier cas la piiblication est punie d'une 
amende de  100 h 500 fr. 

L'action pénalc est  exercée par le ministkre 
pu!)lic, soit d'office, soit sur la plainte de la 
partie offensée. Toiitefois nulle action ne  peut 
etre exercbe dans les cas d'offenses aux deux 
chambres, si elle n'a étk autorisée par le corps 
oKense. Dans le cas ou il s'agit de personnes 
revetues de i'aiitorité publique, et  aussi des 
iigents de puissances etrangkres, il ii'y a lieu 
dc poursuivre que su r  la plainte des offensks. 

Toute action pénale dans les affaires de  
presse est  prescrite dans l'espace de trois mois. 

Tout Bcrit ayant excitc un crime est puni 
par l'emprisonneinent, qui peut aller jiisqu'a 
uii an ,  et  par iine amende, qiii peiit allcr jus- 
qii'i 2,OOU fr.; dans le cas d'excitation a un 
délit, la peine corporelle peut elre portee a 
trois mois et l'amende a 500 fr.; dans les cas 
(le simple contravention, la pbnalitk ne dé- 
passepas quinze jours de prison et une amende 
de 100 fr. 

L'excilation au regicide, I'apologie de I'as- 
sassinat politique , les atiaques contre l'invio- 
labilitk di1 roi, contre I'ordre de la succession, 
contre l'autorité constitiiiionn~lie di1 roi et des 
deiix chambres, contrc le dioit de propriSté e t  
la famille; la prorocation au iii6pris des lois, i 
la haine entre diverses classes de citoyens. sont 
punies de deiix ans d'emprisonnement, et 
d'une amende de 4,000 fr. D'aiitres prnalitks 
gradiiées sont Cdictees conlre la diíi'amation et 
I'outrage, les offcnses U. la religioii, aux mmiirs, 
a la persoiine di1 roi, aiix deux cliambres. 
iiiix cliefs des gouvernements etrangers , aux 
inembres du corps diplomatique. La peine ne  
dkpasse, daiis auciiu cas, 3,000 fr. d'amciide, 
et deux ans d'emprisonnement. 

Les alkiires de presse sont jngces par la 
cour d'assiscs, avcc I'assistance des jures, 
sauf le cas de siiiiplc contravention, qiii es1 du 
ressort du tribunal d'arrondissement. 

Les gerants sont teniis de piiblier, dans les 
deux jours, les arrets qui les auront cond&s. 

Le jnge instructeur peut ordoniier le se- 
questre de l'écrit qui a doiink lieu aiix pour- 
suites. - L'arret de la cour ou du tilbunal 
peut ordoiiner la siippression di1 nuniero in- 
crirniné : mais ?zi la c o u ~  n i  le tribuna2 ne 
peuuent jamais prono?zcei. Ea szcpp,-assion du 
]o?tr?,al. 

Contre les decisions des trihunaiix d'arron- 
(lissement il y a pourvoi en coiir d'appel ; 
entre les arrgts de la cour d'appel oii de la 
cour d'assises il y a pourvoi en cassation. 

A dCfaut du payement de l'amende, ct pen- 
dnut que le gérant responsable est en prisoii , 
sans avoir etk remplace par iin autre gCrant , 
le journal ccsse de paraltre. 

Seot. 8. - Twqule e t  Russie. 
En Russie et  en Tnrquie la censure fonc- 

tionne encore. Yoici quelques articles de  la loi 
turqiic: 

« Art. 18'. S'abstenir d'iine maniere absolue 
de toulc critique des actes du gouvernement. 

« Art. 2. Evifer avec soin toute polémique 
siir des questions qui n e  tonclient pas direc- 
tement a I'empire, et qiii pourraient porter 
atteinte a u s  bons rapports existant avec les 
puissances. 

n Art. 3. En piibliant les correspondances 
des provinces, s e  borner U. raconter les évéue- 
ments, sans juger ni criliquer les actes des 
fonctionnaires, et ne pulilier ces correspon- 
diinccs qu'aprks les avoir commuuiquées au 
biireaii de la presse. 

11 Art. 4. Comme le temps materiel ne  per- 
met pas de prksenter les épreiives la nuit de  
l'impression , les redacteurs sont tenus d'ex- 
pliquer verbalement a la personne dirigeant 
le bureau de la presse, le contenu de i'article 
de fond du jourual derant paraitre, et  de sui- 
s r e  les observations qii'on peut s e  trouver 
dans le cas de leur adresser. 

« Art. 5. Pour éviter de propager de fausses 
noiivelles, coiisiilter le bureau de la presse 
avant la piihlication du jourual. 

a Art. G. Les journaiix devront ouvrir leurs 
colonnes aiix rlifiitations et rectiflcations des 
articles publiks en Europe, qui leur seront 
presentes par le bureau de la presse. r 

Yoici encore un article que nous empruntons 
i la loi kgyptieiine: 

11 Art. 7. Toiitc contravention au present 
reglement sera punie d'abord par un avertisse- 
meiit; apres trois avertissements, une suspen- 
sion lemporaire ou dbrinitive sera prononcée. m 

Seot. 9. - ~ t a t s - ~ n l s .  
Aucunedispositionl6gislative «n'embarrassen 

les mouvements de  la presse a i ~ x  klats-Unis. 
On n'y connalt ni autorisalioii, ni cautionue- 
ment, n i  timbre, iii overlissement. llais la 
liberte n e  va pas jusqu'U I'iinl~rinitC.. Le jour- 
nalisle, comme tou t ci!oycii , est responsable 
de ses muvres, et il nc I i i i  est pas permis d'at- 
taquer ses concitoyens. Les circoiistarices sp8- 
ciales aux É t a t s - ~ n i s  ont motivé cepenflant 
quelques rcstrictions a la libert8 : dans les Etats 
ii esclaves on ne  pouvait pas attaquer l'institu- 
tion de I'esclavage, et pendant la guerre on n e  
pouvait pas publier lc mouvement des troupes, 
du moins a l'avance. 

Dans les cas d'injure et de diffamation, le 
jury peiit examiner I'intention et la bonne ou 
mauvaise foi. Les usages, sinon les lois, ac- 
cordeut une grande latituclc aiixjonrnaux lors- 
qii'il s'agit decnndidats aiix foncthnspubliques, 
siirtoiit si ces joririiaux appartieiinent aux lo- 
caiites qui doiient 6mettr;un vote. 11 faut bien 
avouer qu'on a l~use  souyent de  cette facultb. 

Qiioi qu'il en soit, auxEtats-Unis la presse est  
considérce comme le pliis ferme soutien de  la 
liberte, et  on croit quc sa Iibertc est le fonde- 
ment, la base de  toutcs les aiitres. 

~IACR:RICE BLOCK. 
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PRESSE [LA] (le journal). - Ce journal a 
Btk fondé, le t e r  juillet 1836, par 11. Emile de 
Girardin. qui en a kté l e  rkdacteur e n  chef jus- 
qu'en décembre 1856, et qui en a repris la di- 
rection politique depnis le 2 décembre 1862. 
Avant que la Presse panit, tous les journaur 
politiques quolidiens publiés B Paris coiitaient 
80 fr. p a r a n ;  la Presse en réduisit le prix de  
moitiB et i'abaissa a 40 fr., partant de  cette idéc 
kconomique dont le succbs a constate la jus- 
tesse : ale produit des annonces étant en raison 
du nombre des abonnés, rkduire l e  prix d'a- 
bonnement a s a  plus extreme limite de  bon 
marche pour klcver le chiffre des abonnés i sa  
pliis Iiaute puissance de  pub1icitk.n 

Quoique incontestable, cette idee n'en fut 
pas moins contestke avec I'animosite d'intkrets 
ktonnés qu'on oslt  s'attaquer a eux. II s'ensiiivit 
une polémique regrettable, qui donna lieu, le 
22 juillet 1836, a iin duel entre hi. Armand Car- 
re], rkdacteur en chef du Nationad, et  RI. Emile 
de Girardin, rédacteur en chef de la Presse. 
Placés a quarante pas l'un de i'autre, avec fa- 
cultk de s'avaiicer chacun de dix pas, RI. Carrel 
s'avanca a la limite marquée; il tira, et sa balle, 
contournant l'os, traversa de  part en part la 
cuisse gauche de  JI. de Girardin, qui tira sans 
avaiicer. Sa balle atteignit M. Carrel et  le frappa 
mortellement. Ce diiel malheureux ne  fit que 
multiplier et enrenimer les animositks aux- 
quelles avait donne naissance la reforme eco- 
nomique du journalisme parisien. Cepeiidant. 
six mois apres, le 31 dkcembre 1836, la Presse 
faisait constater, par procks-verbal. que le 
chiffre de ses aborinks dkpassait 10,000, nombre 
considerable a cette Bpoque, puisqu'il était 
supkrieur a celui des plus anciens journaux. 
La Presse, en  s e  fondant, avait annoncé dans 
son premier numéro, a qu'elle ne  serait ni 
obskquieiise ni  agressive envers le pouvoir. 
mais juste et vraie; qu'elle s e  tiendrait a l'k- 
cart des partis exclusib; qu'aux idées neuves, 
ainsi qu'aut royautés noiivelles, elle ne  de- 
manderait point d'ou elles vieiinent, mais leur 
demanderait ou elles vont.0 La Presse, sous 
la direction de M. de Girardin, ayant successi- 
vement poiir collaborateurs AI. Granier de Cas- 
sagnac, AI. Perodealid, 11. Labiclie, et  Al. Pey- 
rat, persista dans cette ligne d'indkpeiidance et  
de neutralitk jusqu'eu mai 1847, kpoqiie a la- 
quelle elle passa des rangs du parti conserva- 
teur-progressiste dans ceux de I'opposition 
dynastique. Traduit le 3 jiiin 1847 devant la 
Cour des pairs, a raison d'iin articlc publie le 
12 mai, RI. Émile de Giraisdin, qiii s'ktait pre- 
senté sans dkfenseur, fiit acquitté apres une 
courte defense, s e  terminnnt par ces mots : 
u J'ai foi, lllessienrs les pairs, dans la vérité, 
qii'elle soit qualiüée un mornent d'erreiir ou de 
caloninie. Toute vkrité opprimée est une force 
qiii s'amasse un jour de triomphc qiii s e  leve. 
Je ne  serais pas uii homme politique, si je iie 
savais pas i'attendre.8 Le rédacteiir en  clief de 
la Presse ne I'attenclit pas loiigtemps, car du 
3 jiiin 1817 au 21 février 1848, il n e  s'ecoiila 
que huit mois. Le 25 juin 18i8, la Presse fiit 
suspendue pendan1 quarante-dcux jours par 

iin arretk signk du général Cavaignac, et  M. de 
Girardin conduit 5 la Conciergerie, ou il fnt 
enferme e t  mis au secret pendant onze jours, 
mais sans qu'on ait jamais su pourquoi il avait &té 
arretk. Soit par ressentiment contre le général 
Cavaignac, soit par sympatliie pour le princc 
Louis-Napolkon, la Presse, dont le nombre des 
abonnés, en 18i8, s'élait &levé 5 72,000, fut 
le premier journal qui proclama et qui soutint 
la candidature dc Loiiis-Napoleon Bonaparte a 
la prksidence de la n6publique; mais a peine 
fut-il éiu, qu'elle s'kioigna de lui pour com- 
battre la prkseiitation siiccessive des lois contre 
la liberlk de la presse, contre le droit de reu- 
nion et  contre le suffrage uiiiversel. Peiidant 
toute I'année 1818, Al. de Girardin avait Ctk j. 
peu pr&s I'unique redacteur de la Presse, comnie 
il en  étnit le principal propriétaire; ce fiit 
en 1849 qu'il s'adjoignit comme colhborateur 
M. Arthur de  la Gubronniere, qui venait de voir 
s'éteindre entre ses mains le journal le Bien 
pz~blic, fond6 par B1. de Lamartine. Aprds le coup 
d'Etat du 2 dkcemhre 1851, la Presse, pour 
échapper aux ciseaiix de la censure, renonca 
volontairement I paraltre. Ce fut en exécution 
d'iin jiigement rendu le 11 dkcembre 185 1, par 
le tiibrinal de  la Seine, B la requete de  veuves 
et de rniiieurs, qii'elle reparut, ayant pourrk- 
tlacteiir en clief I'un de ses proprietaires, M. Pe- 
rodeaud. A son retour de Belgiqrie, ou il avait 
éte exiik par décret du 9 janvier 1852, M. de 
Girardiii reprit, le 29 mars 1852. la rédaction 
en chef de la Presse, et  la garda jusqu'en de- 
cembre 1856. epoque ii laqiielle il ven4t ses 
qiiarante-deux parts de propriétk A 11. BIillaud 
moyennant 800,000 fr. Alors la redaction en  
chef de la Presse fut coníike a M. NeBtzer, des 
mains duque1 clle passa, le 12 novembre 1857, 
aux mains de M. Pcyrat. Un article de ce der- 
nier ayant fait suspendre la Presse pendant 
deox rnois. par arretk du 4 decembre 1857, 
RI. Gukroult fut appele a succéder a M. Peyrat, 
qui n e  tarda pas Iiii-iiibrnc ii siicceder i El. Gué- 
roult, qiii fonda alors I 'Opi?~io?~ nationnle (voy. 
ce ntot l ) ,  par siiite de la vente faite R B1. Solar Dar 
11. Alillaud, vente qiii eut lieii le 28 fbvrier 1859. 
De iiouveaur changements s'étant opérks dans 
In propriétk des pnrts de la Presse, ces chau- 
gements amenerent la retraite de  Al. Peyrat, le 
20 novembrc 1862, et son remplacement en 
qiialitk dc redacleiir en chef par Al. Heiiri Rouy, 
qui en  était deja le géraiit signatairc ct le ge- 
rant slatulaire. Le premier actc de M. Rouy fut 
de  faire appel ii I'nmitié de &l. de Girardin et 
d'obtenir de lui qii'il prit la direction politique 
de la Presso. On perit dirc sans eragkration 
qire BI. de Girardin en fait ii liii seul toute la 
politique genérale. 31. Darimon, dépulk de 1;i 
Seine, en fait la pai-tie économique; Al. Cliatard 
est c h a g é  de  I'Arigleterre et de I'Amcriqiic; 
ni. Paignon est cliargB de  toiites les questions 
de droit, y compris celles de  droit international 
et de droit maritime; EL!. Jauret remplit les 

1. Nous saisissons cette occasiou pour dhclnrer 
au'un alinea relntif C 24. OuBroult. le foiidateur de  
l e  journal, a BtB  omis par suite dpun aceident tyyo- 
graphique. M. B. 
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fonctions qii'avait longtemps remplies BI. Neff- 
tzer, celles de secrétaire de la rédaclion, titre 
créé par la Presse, et que toiis les autres jour- 
naux ont adopté. Les principaus proprietaires 
actuels de la Resse sont IM. Rouy, Raynouard, 
Arsene Houssaye, Francois, gérant du  joiirnal 
le Droit, Henri Didier, député, Labot, Chatard 
ct Pai~rion. La Presse. oui a coiite a fonder 
285,0hfr.,avaitrappor&d; lerjuillet 1836au 3 1 
décemhrc 1863. la somme totale de  3.73 1.395 fr.. 
ce qui est la preuve mat6rielle et  irrefragable 
de la justesse de la donnee economique a la- 
quelle elle dut sa naissance et son succhs. Le 
tirage artuel de la Presse varie de 22 a 23,000 
exemplaircs. Depuis le 2 décembre 1851 jus- 
qu'au 31 mars 18G>t, la Pressc a requ onze 
avertissements et a été suspendue pendant 
deux mois le 4 decembre 1857; malgré ces 
rigueurs. elle n'en a pas moins persiste, en  
1863, dans la ligne qu'elle s'était frayée, en 
1836, a égale distauce de  I'hostilité e l  de la 
servilité, attestant ainsi son independance par 
sa modération. 

PRESSE DES MATELOTS. Levée forcée des 
gens de mer, autrefois usitée dans toutes les ' 

monarchies de I'Europe. Quand on, voulait des 
matelots pour les bltiments de I'Etat, on fer- 
mait les ports; on mettait un embargo siir les 
navires du commerce, el  on enrblait de gré  
ou de force les marins qui les montaient. Quand 
cette ressource ne suilisait pas, on enrdlaitles 
vagabonds qui pouvaient ou étaient censes 
pouvoir servir sur la flotte. C'est la France qiii 
donna l'exemple de la suppression de la presse. 
Colbert la remplaca par le régime des classes. 
(Voy. Marine.) Les Anglais I'ont aholie en  1825. 
et i'ont déiinitivement remplacée en 1853 par 
I'euregistrement des marins, les enrdlcments 
volontaires, et  l'éducation des moiisses. (Voy. 
Grande-Bretagne, cliapitre de  la Inrine.) Dans 
presque toute I'Europe, les matelots s e  recrii- 
tent mainlenant par la conscription , i'enrdle- 
ment volontaire o11 I'inscriplion maritirne. 

J. DE B. 

PRESTATION. Voy. Corvée. 

PRETEUR. Prcinier mngistrnt t ~ c s  ancicniies 
rkpnhlir~ues Iatincs. Qiiand Rome eut chasse 
les rois, elle transfSra leur aiitorite i deux 
magislrats qiie les Iiistoriens appellent indif- 
féremmeiit preteurs ou consiils. Deus siecles 
aprks, elle detacha de leurs attributions le 
pouvoir judiciaire, qui fut confié i un magietrat 
specialement nommB prdteur. On Iiii adjoignit 
au sixikme si6cle iin préteur pdrdgriin, pour 
jiiger les contestalions des étrangers de pas- 
sage a Rome. Le premier prit alors le nom de 
prkteur t~rbain.  Les preteurs ne jiigeaient que 
le droit : le fait Ctait décid6 par des juges-jii- 
rés,  pris d'ahord parmi les séuateiirs, piiis 
parmi les chevaliers. Le nombre des préteiirs 
augmenta sous I'Empire : i Constantinople , ils 
étaient dix-liiiit. 

Romc envoyn des proprdtoilrs pour juger 
dans les provinces paciflees, puis dans les 

provinces conquises ; elle leur donnait alors 
i'imperium, c'est-a-diro les trois pouvoirs. 

Les ernpereurs crekrent aussi des préteurs 
cdrdals , Jiscaux, Jiddicommissaires , poiir ju- 
ger les contestations relatives au r  approvisiou- 
nements, au trksor de  i'empereur et  aux fidki- 
commis. J. DE B. 

PRETORIENS. Gardes du prbtoire ou de la 
tente des genéraux romains. Scipion, le pre- 
mier, fit des stens un corps redoutable. Au- 
guste et  Tibere Btahlirent les leurs aux portes 
de Rome. Ils deviurent un  corps d'élite, cha- 
que prktorien ayant le grade de centurion. 
Septime SévBre les cassa, puis les rétablit en 
les recrutant dans les armées de toutes les 
provinces. Constantin abolit deílnitivement la 
garde pretorienne. Je n e  sais pourquoi on leur 
a tant reproché d'avoir vendu I'empire a Didius 
Julianus. Ne le vendaient-ils pas a bien d'au- 
tres empereiirs, pour la promesse d'un dona- 
tivum ? Sous Didius, le contra1 fut plus solen- 
nel, voila tout. Ces instruments du despotisme 
etaient ce qu'ils pouvaient etre. (Voy. Garde.) 

J. DE B. 

PREVARICATION. Mot synonyme d'abus 
de pouvoir et  de coucussion. Les fonction- 
naires commettent le dblit de  prévarication 
chaque fois qii'ils transgressent leurs devoirs 
ou du moins les devoirs énoncés dans une loi 
ou un reglement. Il est en effet des transgres- 
sions contre lesqiielles aucun code n'édicte de 
peines et  dont la punition est réservbe au juge 
dont le royaume a n'est pas de ce monden. La 
loi ne  peiit pas tout prevoir, ni le ministkre 
public tout proiiver. RI. B. 

PRÉVOTÉS. Jiiridictions et circonscriptions 
des prévbts. Les prkvdtés établies par les rois, 
sur les ruines des justiccs seigneuriales, dans 
lessubdivisions des comtks et hailliages, Staient 
des magistratures administrativcs, militaires et  
judiciaires. Les rois les rkduisirent plus tarti 
aux attributioris judiciaires, ct Louis XV les 
supprima en 1748. J. DE B. 

PRÉVOTS ( P r ~ p o s i t i ) .  RIagistrats o11 0m- 
ciers dc jiistice, d'administration ou de police 
sous l'aucien rkgime. Le roi et  les seignenrs 
faisaient rendre la juslice par leurs prCv6ts. 
La ville de Paris eut de bonne heiire son pré- 
vbt des mnrcliands, oficier municipal et pre- 
mier magistrat. D'abord chef des marchands 
de I'eau ou de  la hanse parisienne (natctce pn- 
risienses), il acquit successivement la juridic- 
tion sur toutes les corporations, la juridiction 
en  mnti6re commerciale, la police, i'édilitb. 
les travaux publics, les cérkmonies publiques. 
la répartition de  I'irnp6t de capitation. Ce poii- 
voir colossal, qiii atteignií son apogée lors de  
la rerolution de  1356, fiit démemhre par les 
rois ; il ri'était plus, en 1 :ER, qu'une magistra- 
ture de  parade. Le prevdt de  Paris, chef du  
Chitelet, du  gouvernement et  des finances de  
la ville, conservatenr des privilkges de  I'Uni- 
versite, avait sous ses ordres le lieutenant civil, 
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i e  lieutenant criminel et  le lieutenant de  po- 
lice. C'etait le troisierne personnage du royaume 
aprks le roi et le cliancelier. 11 y avait encore 
les prkrbts messicrs (des rkcoltes), l e  grand 
prev6t de la connktablie, le prévbt de 1'Ile (de 
France), le prevbt des rnarechaux, les prév6ts 
militaires, jiiges d'kpée , le prkv6t de I'hbtel, 
pliis tard grand prévbt de  Frauce, qiii avait 
juridiction sur  la maison du roi. J. DE B. 

PREVOYANCE (INSTITUTIONS DE). Voy. 
Caisse d'hpargne , Caisse d e  re t ra i tes  , So- 
ci6tbs d e  secours mutuels. 

PRIMATS. Prélats dout la juridiction s'ktend 
siir plusieurs archeveclibs et  évecliks , oii 
mieux encore, sur toute iine contr6e. Ils re- 
qoivent les appels des juridictions de  leurs 
suffrapants, les suppleent en cas de  dhni de  
justice, et conférent les bknefices ausquels 
ces suffragants onl négligk de pourvoir dans 
les delais canoniques. 

L'archerCqiie de  Sens fut d'abord primat des 
Gaules, puis de Germanie, quand Grégoire VI1 
eut donné la primatie des Gaiiles ;i I'arclievCqiie 
de Lyon. b'arclieveque de Uourges ful primat 
dlAquitaine, celui dc Bordeaux porte mainte- 
nant ce titre; I'arclieveque de Reims est priinat 
de  la Gaule belgique, celiii de Roiien, primat 
d e  Kormandie, les archev8qiies dlArles et de 
Sarbonne primats de la Gaule iiarbonnaise. 

Cantorbbry, en Angleterre. Tarragone, To- 
Ikde et  Séville, en Espagne, Nayence, en Ger- 
manie, Upsal en Snkdc, Gran, en Hongrie, ont 
eté ou sont des sieges de  primatie. L'arclieve- 
que  de  Gnesen etait primat de  Yologiie, légat- 
iié du saint-siege, chef du Sénat, censeur du 
roi, Interroi durant les élections. J .  DE B. 

PRIMES. Voy. Donanes. 

PRIMOGBNITURE. Ce t e m e  est synonyme 
d'alnesse ; nous n'avons a nous en occuper qiie 
par rapport aiix droits politiques attacliks a la 
naissance et qui dépendent de la primogkni- 
t ire.  Le priiicipe de I'égalitk dans les partages 
I'a h i t  disparaitre presque absolument de notre 
droit civil. (Voy. Droit d'aínesse, Majorats, Sub- 
stitutions.) Nous le retrouvons dans iine sphere 
pliis elerée, dans les constitutions qui forment 
le pacte politique de la plupart des peuples. 

Partout oii le poiivoir souverain est erercé 
par un seul et oii il est hkréditaire dans une 
famille, il a fallu dkterminer l'ordre de succes- 
sion au trbne. En France la dignitk impCriale 
est  héréditaire en iigne directe et  lkgitime de  
mile en male par ordre de primog6niture i 
I'emlusion des femmes et  de  leur descen- 
dance. Dans d'autres pays les femmes ne sont 
pas erclues, mais le principe de succession 
par ordre de primogkniture en ligne directe 
reste le mCnie. Nous disons l'ordre de  succes- 
.sion en ligne directe, parce que, dans certains 
inajorats , la dévolution s'opbrait, en Espagne 
par exemple, non pas du pece au fils atnk, puis 
a n  fils aink de celui-ci e t  ainsi de suite. mais 
a u  proflt de I'alnk de la famille, que1 qu'il fiit, 

e n  saiitant d'unebranclie ii I'autre, de sorte qiie 
generalement l'oncle excluait le neveu, par le 
privilége de I'lge. 11 a fallu spéci6er que cet 
ordre de transmission ne  s'applique pas aux 
trbnes. (Voy. kgypte.) 

Ces termes de droit d'alnesse ou de primo- 
géniture rappellent dans notre esprit I'idCe de  
successiori et de partage entre coheritiers. 
Cette association d'idkes n'a plus rien d'exact 
quand il s'agit de la transmission du pouvoir 
souverain, qui, dans nos Etats ~nodernes, con- 
s titue non pas une propriété, rnais une digliig. 
La dignitk est transrnissible hkreditairement, il 
est vrai, mais elle ne  devient pas pour cela un 
Iief et ne perd pas son caractere. 

Le mode de dhvolutiori par ordre de primo- 
génitnre est tellement entré dans nos meurs  et  
par consbqucnt s i  bien connu que tout de- 
veloppement ponrrait parallre snperflii. Xous 
rappellerons seulenient que sous les deux pre- 
mieres races des rois de France d'autres u s a g s  
etaient suivis: les enfants des rois etaient tous 
rois aprks la mort de leur pkre, « d e  telle sortc, 
comrne le fait observer lejurisconsulte Loyseau, 
que si ceux-la avaient eu des enfants, par la 
meme raison ils auraient encore 616 rois; qu'il 
y aurait eu  autant de  rois ou, pour mieux dire, 
aiitant de  parts de  royaumeen titre de royaume, 
qii'ils auraient été de miles descendants de nos 
rois: de manidrc que si cela eht continuk dans 
la troisikme race, ceor  de la lignee des rois 
que nons appelons princcs du sa?ig aiiraient 
ktb toiis rois. D Qui ne coinprend que sons les 
denx premieres races. il s'agissait, suivant les 
idees du teiups, du partage d'nne vCritable 
propri6té entre les hbritiers du monarque? 

Pour arriver a la thborie qui s'irnpose pres- 
que forckment aujourd'liui aux esprits meme 
les plus retardataires, aux partisans les plus 
obstinks des vieilles doctrines, il a fallu par- 
courir iine bien longue route; il a fallu des 
siecles pour substituer au principe grossier 
d'unepropriWe'transmissible comme le manoir 
et le champ féodal, puis a la redoutable tlikorie 
de I'alisoliitiame et  du droit divin, la notion 
simple et rationnelle d'une dignitd confkrke par 
Ic peuple et d'un pouvoir esercé en son nom. 

E~IILE C H ~ D I E U .  

PRINCE. Si l'on s'en rapporte a i'étymolo- 
gie, IC mot prince qui est  devenu le titre d'iine 
Iiaute noblesse, devrait signifier: Ic premier, 
le plus excellent. C'est dans ce sens conforme 
a i'btymologie qu'on a loiigtemps appelé prince 
celui qui, dans une dignite ou meme une fonc- 
tion qiielconque, occupait le premier rang. 11 
y eut a Rome le prince du Sknat, le prince de 
i'ordre des Chevaliers; Auguste ktablit ses deux 
fils adoptifs princes de la Jeuuesse. On connalt 
les princes des apbtres, les princes de YEglise, 
qui sont les cardinaus; les parlernents avaient 
mbmc un prince des appariteiirs , principem 
appuritorum: c'btait le premier liuissicr ! Sui- 
vant Tacite, on attribnait ce titre. cliez les Ger- 
mains, aiix magistrats cliargés de rendre lajus- 
tice aussi bien qii'aur chefs qui commandaient 
les armees : Principcs pro victoria pi<gj¿anl. 
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Dans les premiers temps de la monarchie fran- 
qaise on qualiflait princes les kveques, les ducs 
et les comtes ainsi que les maires du palais. 
Ce nom correspondait exactement a I'expression 
dont nonsnousservons arijourdliui : les grands. 
Trouve-t-on, a la meme époque, des princes de 
naissance? Nousnele pensons pas. a Lesnobles, 
dit Boulainvilliers, Ctajent de fait et  de  droit 
les seuls grands de 1'Etat. On ne  connaissait 
point entre eux les distinctions des tilres qui 
sontaujourd'liui en usage ... LesFranpis necon- 
naissaient point de prince parmi eux; la parenté 
ne donnsit aucun rang, non pas nieme a ceux 
qui descendaient des rois enligne masculine. n 
Sous Cliarles VI, Cliristine de Pisan nous ap- 
prend que le titre de prince n'appartenait en- 
core qu'anx rois, aux empereurs, aux ducs et 
aux seigneurs des terres erigees en principau- 
tés. a En diverses seigneuries, dit-elle daxs son 
livre de la Citt? des dames, sont demeuraiites 
plusieurs piiissantes dames, si comme baron- 
nesses et  grand'terriennes, qni pourtant ne  
sont appelees princesses, lequel nom de prin- 
cesse n'aifiert Ctre dit que des emperieres, des 
roynes et des diicliesscs; si ce n'est aux fem- 
mes de ceux qui, a cause de leurs terres, sont 
appeles princes par le droit nom du lieli. a 
Noiis troiivons daris Loyseaii, jurisconsulte qui 
Ccrivait sous le regne de Henri I V ,  une indica- 
tion pliis précise de I'époque ou commencerent 
les princes du sanq: a 11 n'y a pas longtemps, 
dit-il, que les mjles issus de nos rois se qiia- 
lifient princes en vertu de leur extraction; car 
c'est !a vérité qu'ils prirent premierement ce  
titre i cause des ducliés et comtes qu'ils pos- 
sédaient. n C'est dans le qiiinzieme sidcle sous 
les regnes de Cliarles VI1 et  de Louis XI que le 
rang et les prcrogatives de la famille royale 
furent dkterminés &une maniCre precise. 11 y 
eut des loro un cérémonial bien elabli; on 
donna le titre de princes du saiig a ceux qui 
descendaient par males de la maison de France 
et ils oblinrent la preseance sur les pairs et 
tous les nobles. Une ordonnance de Henri 111 
de 1576 mainlient et confirme leiirs préroga- 
tives. Enfin Lmiis XIV marqilc I'spogPe de la 
puissance royale par ces fieres paroles qu'on 
lit dans I'édit du mois de  mai 17 1 1 : U Les 
princes du sang roya1 seront honorés et dis- 
tingués en tous licux, suivant la dignitk de 
leur rang et l'él&v:itioii de  leur naissance. Ils 
représentcront les anciens pairs dc France arix 
sacres des rois, et auront droit d'eiilree, skance 
et voix dclibérative en nos cours de parlement 
a l'age de quinze aus ,  tant aiir audiences 
qii'au conseil , sans aucune formalité, encore 
qu'ils ne  possddent aucune prairie. 

11 n'y a pas eu, en France, que des princes 
legitimes; il y a eu aussi des priiices legiiimés. 
Sous les deux preinidres races de nos rois, on 
ne  distinguait pas les enfants nalurels des en- 
faots Iégitirries; ils siiccédaient tous au tr6ne. 
Sous Pliilippe-Auguste, qiii nt iégitimer par le 
pape deiix enfaiits natiirels, on commenca a 
considérer la batardise comme rendaiit inra- 
pable de succéder. C'est une iiiiportatiou des 
Iois romaines réccmment introduites dans ce 

11. 

pays. Saint Louis, dans ses Établissements, 
déclara l'exclusion des bitards, conformkment 
a la loi romaine. Henri IV legitima ses flls natu- 
rels, niais en les déclarant exclus, par le de. 
faut de leur naissance, de toule prétention a 
la couronne et méme a tous biens patrimo- 
niaux. Quand Louis XIV, en 1673 et 1681, 
suivit I'exemple de son aieul, il s'imposa d'a- 
bord les memes limites; mais, en 1714 et 1715, 
il doma aux princes légitimés le rang de prin- 
ces du saiig, avec tous les privileges, droits et  
honneurs sans distinction. 

Le titre de prince du sang roya1 a sombrk 
avec tout I'anrien régime dans le grand nau- 
frage de la révoliition franpise. Mais le sénatus- 
consulte du 28 floréal an XII a rétabli avec 
1'Empire le titre de princes francais en faveur 
des membres de la famille impériale dans l'or- 
dre de I'herédile. Cette disposition a eté renou- 
velée par le senatus-consulte du 25 décembre 
1852. Les princes fraiicais prennent le titre 
d'Altesse Impkriale. Le fils aliié de I'Empereur 
prend celui de Prince impérial. 

Soiis l'ancienne dynastie, les princes du 
sang preuaient tous le titre d'dltesse, les Eis 
de France en y ajoutant l't5pitliéte de Royak, 
les aiitres en y ajoutant celle de Se'reizissinze. 
(Voy. le mot Altesse.) 

Le déciet imperial du lermars 1808 porte 
que les titulaires des grandes dignités de  
llEmpiie porleront le titre de Prince et d'hltesse 
SerPnissime. 

11 n'y a pas seulement des princes issus de 
maisoiis souveraines (Prinz) , il y a aussi ceux 
qui ont rccu ce litre du souverain a raison des 
liautes fonctions qu'ils ont exercées oii des ser- 
vices qu'ils ont rendus a I'Etat, el au profit de qui 
des terresoiit etéerigées en principautés (Fürst). 
C'est ce  qri'oii appelle les principautes d'érecd 
tion. aBien y a, dit Dutillet. des principautes 
qui sont dignites féodales, inférieures a celles 
des comles. n Les anciens ducs et comtes en 
usurpant la souverainete s'étaient faits pririces, 
et a leurexempleles autresgrauds qiiin'etaient 
ni ducs ni comtes cherchaicnt a s e  distinguer 
des simples seigneurs en iisiirpant de meme 
la soliveraineté et  en se  parant de ce titre. 
R Ce qui, ayant eu conrs lorsque les grands 
seigneurs de Fiance avaient les droits de sou- 
veraineté, a continué apres qu'ils en ont été 
dépouillés, par Ic moyen de  ce qu'a I'exemple 
des aiicieiines principautés réunies depuis a la 
couronne, les rois en ont erige d'autres pour 
gratiller leiirs favoris. P (Loyseau.) Comme on le 
voit, l'ambilion Iiiimaine n e  s'arrf?te jamais; les 
seigiieurs s e  sont faits princes et ,  qui plus est, 
priuces par la grice de Dieu . a I'exemple des 
roisl Moiis trouvons, du dixieme au douzieme 
sikcle, les priiices pa r  la grdce de Dieu de Vier- 
zon, de D$ols, d'issoudun, de Saiut-Cliertier et 
de Cracai. Aiijourd'liiii les priiices ne font plus 
renionter jiisqu'a Dieu la responsabilité de Ieur 
création. (Voy. Grace de Dieu.) Actuellement, 
princc est un tilre supkrieur a celui de comte. 

Le titre de prince n'a mCme pas siini aiix 
seigneurs d'yvetot. a Tout le monde coniiiilt, 
nous dit Martin, I'histoire fabuleuse de ce  pre- 
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tendu royaume, erigd, dit-on, par Clothaire en  
634 ou 536. Yvetot n'a jamais 8th nn royaume; 
mais il faut convenir que c'est la plus ancienne 
principaiité qui ait existe en France. 11 

Les principautés d'erection. sous l'ancien rb 
gime, ne doiinaient ni  autoritd ni prekminence 
dans le royaume. De nos jours, en France, le 
grand principe de l'kgalitk devant la loi s'ap- 
plique a tous les princes, quelle que soit leur 
origine; cependant des prerogatives honoriíi- 
ques sonl reservCes aux priiices de la famille 
impériale qui sont soumis, relativement a leurs 
mariagcs e t  aux actes de  leur etat civil, a une 
I&islaiion spécinle. 

Dans un autre sens on entend par, le Prince, 
l e  souverain Iiii-meme, le chef de 1'Etat investi 
du commandement et de la puissanceexeciilive. 
L'infliicnce qu'il exerce varie naturellement 
snivant les temps, siiivant les lieiix et surtoul 
suivant le mCrite personncl qiii le distingue, 
car ce dicton populaire: 11 Tant vaut I'homme, 
tantvaut la place1 n peut s'appliquerm&me aiix 
monarqiies. Sa vie privee est iiu exeuiple qui 
en bien comme en mal porte toujours ses 
fruits; on sait assez ce qu'ont produit les 
maeurs de la rPgence et de LoiiisXV; il a fallii, 
poiir que la moralité s e  relevat, qu'une classe 
nouvelle et  plus pure s e  saisit du pouvoir que 
des mains avilies et corrompues avaient laissb 
tomber. Ce fut I'oeuvre immortelle de la revo- 
lution franqaise e t  d'une bqiirgeoisie restee 
integre. EMILE CHEDIEU. 

PRINCE ROYAt . IMPI?RIAL , HERBDI- 
TAIRE. Fils afnd du monarque. En France on 
disait autrefois le Dauphin; la Constitution de 
1791 rempla~a ce titre par celui de prince 
royal. En Espagne, on dit le prince des Asturies; 
en Portiigal, le prince des Algarves; en Angle- 
terre, le prince de  Galles; dans les Pays-Ras, 
prince d'orange; en France, soiis Louis-Plii- 
lippe, duc d'orléans ; en Belgique, duc de Bra- 
bant; en Russie , le Czarewitch (Uls du Czar), 
Dans tous les aulres pays de I'Europe on dit 
le prince roya1 ou le prince imperial, en alle- 
mand Kronprinz, prince de la Couronne, selon 
le titre du monarque. Lcs Uls ainks des mo- 
narqiies qui ne  sont ni rois, ni  empereurs ont 
le titre de  prince herkditaire. J. DE B. 

PRINCIPAUTES - UNIES ou ROUMANIE. 
$tat mi-souverain, forme de la rkunion des 
deux principautCs de  Moldavie ( 4,388,5 1 1 hec- 
tares et  I,UU0,000 Iiabilants) et  de Valachie 
(7,312,241 Iiectares et 2,400,921 liabitanls), et  
comprenant une poi'tion de Sancienne Ilacie, 
repeuplee aprCs la conquete de Trajan (104 ap. 
J.-C.), au moyen d e  nombreuses colonies ro- 
maines; d'ou le nom de Roumains [Rumeni), 
par lequel s e  dbignent les Moldo-Valaques 
dans lcur langue nationale, presqiie enliere- 
ment dérivee du latin, comrne I'italien et res- 
pagnol. 

Fondees par Rodolpbe le Noir et  par Dragos. 
au treizieme et  au quatonieme siecle, aprhs 
que l'cnti8re disparilion des Barbares eul per- 
mis aux restes des Daco-Romains refugies dans 

les Carpathes transylvaines de reprendre pos- 
session de  leurs anciennes demeures, devennes 
plus tard, en vertu des capitiilatious de 1393 
et de  151 1, tributaires de la Porte otiomane, les 
principautbs de Valachie et  de Moldavie. bien 
qu'ayant une meme origine,une nieme langue, 
et  pour ainsi dire, un n i h e  territoire &opa- 
phique, formkrent, jusqu'a ces derniers temps, 
deux Etats sépares, dont on voit les destinees 
s e  dkrouler en qiielqiie sorlc parall6lement 
dans I'histoire. GouvcrnCes jusqu'au commence- 
ment du dix-hiiitieme siecle par des cliefs in- 
digenes, ensiiile par des princes phnnariotes, 
noinmés direclement par la Porte (17 16- 1822), 
elles virent peu a peu leiir aulonomie dispa- 
raltre par l'effet des empiélemeiils des Turca 
La Russie qui, a parlir du traite de Kutchuk- 
Kal'nardji (1774). commenca a s'entremettre 
dans leurs affiiires, lcur flt rcstituer iine partie 
de leurs anciens droits, et ,  eh 1829 (traitb 
d'Andriuople) , elle obligea la Porte a la recon- 
naltre en qiialit8 de proteelrice des deux prin- 
cipaiitks, dotees par elle d'une espece de con- 
stitulion connue sous le nom de Riglement 
organique (1834). Mais ce protectorat. qui u'&- 
tait qu'une prise de  posseasion mal ~ICguisee. 
deviiit bient6t aussi odieux aux Noldo-Valaqiies 
que la domination oltomaiie elle-meme. 11s ten- 
terent vainemeiit a plusieurs reprises de s'y 
soiistrnire (r6volutioris de  mars et  jiiin 1848), 
jusqii'au moment ou le trüite tle Paris de 1856, 
en brisant le lieri poliliqiie qui les rallachait a 
la Russie, el  en provoqiiant la reiiiiion a Bucha- 
rest et a Jassy de deux assemblées consulta- 
tives (divans ad hoc), appelkes a exprimer les 
vaeux des Roumains relativement a i'organisa- 
tion future des principautks, devint pour enx 
le point de départ d'une nouvelle &re. Vers le 
milieu de mars 1857, une commission, ins tit iiée 
aux termes de i'article 23 di1 traite de Paris, 
et composee des déléguks des puissances con- 
tractantes, s e  renilit a Bucharest. afln (le s'en- 
querir par elle-m8ine de I'etat des principaiites, 
et y s&journa pendant toute la durCe des divans 
ad hoc. 

Les 19 et 2 1 oclobre 1857, les deux assem- 
blees moldave et  valaque, mmposees des re- 
pr6:entants de toiitcs les elasses de la nation, 
emirent i I'iinanimitl: (a L'iinanimité moins deux 
voix en Molilavie), la déclaralioii suivante, con- 
nue sous le n o n  de  Ddclaration des quotre 
points : 

a L'assernblée, etc., declare que les vaeux 
gkndraux du pays, relativenient a la rkorgani- 
sation des principaulés, sonl : 

a 10 La reconnaissance et  le maintien de 
I'autonomie roiiinnine, d'aprks la teneur des 
ancicnries capitiilations avec la Porte ottomane; 

II 20 L'union de la Valachie et  de la Moldavie 
en un seul Elat, dont la iieutralitk et I'inviola- 
hilité seroiit reconnues et  garanties par les 
puissances; 

30 Un prince etranger herkditaire, choisi 
parmi les dynasties rkgnantes de I'Eiirope, et 
dokit les Iikritiers serout ClevCs dans la religion 
du pays; 

(i 40 Un gpuvernement reprksentatif, avecune 





I'impbt. La liberte individuelle est garantie; le 
domicile est  inviolable; la presse est libre; le 
dmIt de  réunion existe, comme une cons6- 
quence naturelle, rnais non d'apres la recon- 
naissance forrnelle de la loi. 

Administralion. - Les PrincipautBs-Unies 
sont partagkes en districts ( départements ) , 
subdivises en sous-districts (arrondissements), 
comprenant un certain nombre de  communes 
(villes et villages). Les districts sont administrés 
par des préfets, les sous-districts par des sous- 
prkfets. Les communes sont régies par un ma- 
gistrat q i ~ i  prend le nom de  primat (primariu) 
[loi de  février 18641, assisté d'un ou de plu- 
sieurs adjoints et entouré d'un conseil muni- 
cipal. Les primats des communes rurales sont 
élus par la carnmuiie; ceux des communes iir- 
baines sont choisis par le prince parmi les trois 
conseillers municipaux qui ont reuni l e  plus 
d e  suffrages. 

La Valacbie renferme 17 départements, 100 
arrondissements et 3,196 communes urbaines 
et  rurales; la hioldavie, 15 départements, 69 
arrondissements et 2,392communes. 

l Justice. - L'organisation judiciaire com- 
prend : 

i haute cour de justice et de cassation in- 
stituée au  comniencernent de 186 L P Fokchani, 
conformément a I'article 38 de la Convention, et  
trausférée, apr6s la reconnaissance de l'iinion, 
a Biicharest; 

3 cours d'appel a Bucharest, Craiova et Jassy. 
D'aprBs un projet de loi adopté par I'assemblée 
dans sa séance du 24 dkcembre 1863, une qua- 
triBme cour doit etre institu6e a Fokcliani; 

38 tribiinaiix de prerniere instance sikgeant 
aux chefs-lieux des ilistricts. 

Afaires ecclésiasliques. - Cheque princi- 
paiite est rCgie spiritiiellement par un mktro- 
politain qui reqoit I'instilution canonique du 
patriarche oecuméiiique de Constantinople. Le 
métropolitain de,Valachie prend le titre de me- 
tropolilain de Hongro-Valacliie. 11 résida a Bu- 
cbarest et a pour suffragants les éveques de 
Buzeh, de  Rirnnik et d'Argis. 11 preside de droit 
l'assemblee elcctive. Le métropolitain de Mol- 
davie réside a Jassy; il a poiir suffragaiits les 
Bvhues de Romin et de  Huslii. Les mélropoli- 
tains, les éveques, les prolopopes (sorte de 
representants de I'év,6que dans les districts) 
sont retribiiés par 1'Etat; les popes, chargés 
des fonctions du culte dans les villages, vivent 
du casitel. Le clergé régulier, a I'exception des 
éveques, réside dans les monasteres. Les mo- 
nasteres, au nombre de 3 12, habites par en- 
viron 9,000 moines et religieuses, poss6dent 
en bieus-fonds pliis du ciuquiéme de  la su- 
perficie totale du territoire. Ils formaient jus- 
qu'a ces derniers lernps deux catégories dis- 
tincfes : Ics monasteres iwdig21ies, dont les 
biens sont admiiiisires par le departeuieiit du 
culte, et les revenus veraCs dans la caibse de 
1'Btat qui poiirvoit directernent a leur entre- 

,tien; et les monasleres dédiolie's ou des Lieux- 
Saints, c'est-a-dire placés anciennemcrit sous 
le patronage des coinniiinaulés grecqiies du 

mont  Atlios, di1 Saiut-Sepulcre, etc., qui les 

administraient pour leur compre, en dehom de 
toute ingkrence du gouvernement local et en 
percevaicnt les revenris, en totalitB, sauf une 
modique redevance a 1'Etat. Une loi du 24 dk- 
cemhre 1863 a fait cesser celte anomalie en 
prononqant, mogennant une indemnitk de 82 
millions de piastres (27 millions de francs) a u r  
Lieux-Saiuts, la sécularisation des biens des 
monasteres dkdiés et leur reunion au domaine 
de 1'Etat. 

Instruction publique. - L'instruction pu- 
blique en Valachie est dirigke par un conseil 
supkrieur dont les attributioiis ont Btk calquees 
sur  celles de notre Conseil impérial. Les ecoles 
moldaves son1 placees sous la siirveillance d'un 
comite spkcial, a Jassy, klu par i'assemblke des 
professeurs. 

D'aprBs un rapport du coiiseil, dont les chiffres 
ont été contestés par la presse, les deux prin- 
cipautés renfermaient a la fin de I'annke sco- 
laire 1862-1863 : 

216 écoles primaires de villes avec 17,623 
élkves des deux sexes, el 2,000 écoles primaires 
de  villages avec 60,000 klBves; en tout, 2,216 
kcoles avec 77,623 &leves; 

22 ecoles secondaires (gymiiases et skmi- 
naires) avec 3,835 kl6ves; 

7 ktablissements d'iiistruclion supérienre ou 
spéciale, savoir: 2 facultés de droit (Bucharest, 
Jassy), 1 facnlt8 de tliéologie, 1 école de m6- 
decine, 1 kcole de genie civil, 1 école d'arts 
et metiers, 1 ecole militairc (Uiicliarest). 

En vertu d'un décret dii 18 octobre 1863. 
une école supérieure des scicnces, destinke a 
forruer des professeurs pour I'enseignement 
scientinque dans les gymnases, doit 6tre insti- 
tuée prochainement a Bucharest. 

Dans les chilrres ci-dessus ne sont pas com- 
pris les établissements libres d'iiistruclion pri- 
maire et  sccondaire qiii complent environ 4,200 
eleves des deiir sexes. 

A$aiises étrangdres. - Les PrincipautBs- 
Unics, n'étant pas encore reconnues comme 
Etnt souverain, n'ont pas d'agents accrédités 
omciellement aiiprks des puissances Ctran- 
ghres, sauf a Consfanlinople et a Belgrade 
(Serbie). A Paris , le gourernement roumain 
est  reprbsenti! (loi de juillct 1860) par un 
agent, saiis cnractere diplomaliiliie, qui rem- 
plit les fonctions de consiil vis-a-vis des nom- 
breux sujets moldo - valaqiies résidant dans 
cettc capit;ilc, et  entrelirat dcs rapports of- 
fcieux avec le gouvernement franqais. Toutes 
les grandes puissances europbenries et les 
Élats - Onis d'Ameriqiie ont ii Bucliarest des 
consuls gkneraux, qui sont en meme temps 
agcn ts poliiiqiics. 

Ara~ie.  - L'armée qui, en 1863, présentait, 
avec la gendarmcrie et les gardes-froiitikres, 
un effeclif de 30,081 Iiomiiics et de 8,420 cbe- 
vaiir, a éte entierement reorganisée par la loi 
du 16 fevrier 1864. D'aprks celle lo¡, quia Sus- 
cite une sorte de  protcstatiori de la part de la 
Porte, la force arrnée dcs priiicipaulés est f 0 ~ -  
mee de quatre kléments pi.inci[~niir: 

l o  L1armC.e rkguliRre (40 bataillons, 24 es- 
cadrons, 14 battcries); 
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que, dans le plus grand nombre des cas, il y a 
des droits acquis, des intéréts respectables 
engages. Les briser au  nom d'un principe abs- 
trait, ce  serait a la fois le comble del'injuslice 
e t  le moyen l e  plus assure d'kbranler la con- 
flaace publique et  de  porter l e  trouble dans la 
société. Le bou sens conseille des compromis, 
et  aucun homme d'État digne de ce  nom n'aura 
garde de suivre une autre conduite. En un 
mot, prétendre regler d'apres des principes 
absolus les choses Iiumaines ou tout es1 con- 
tingeiit et  relatif, parait a un grand nombre de 
bons esprits, soit d'nne complkte impossibilité, 
soit d'une rare impnidence. 

On n e  peut s e  dissimuler qu'en Angleterre 
ou, comme le dit Macaulay, savoir transiger a 
toujours passC pour le fond de  la science du 
gouvernement, une politique qui a pour pre- 
rnikre regle de conduite de s e  plier aux néces- 
sites dn moment, n'ait conjuré maintes fois 
des orages qui, sans cette souplesse et cette 
habiletk, auraient emporté la nation. D'un autre 
c6te c'est un fait constaté par de douloureuses 
experiences que les thkories en apparence les 
mieux fondees en raison n'ont produit rien de  
solide et de durable, el  qii'il n'en est reste 
que ce  qui Btait impkrieusement demande par 
l'esprit public, c'est-a-dire que ce qiii s e  serait 
produit inevitablement sans elles. 0n peut con- 
clure de la que les iiistitutions politiques sor- 
tent, non d'nne science sociale, mais de la vie 
meme des nations et s e  trouvent par la mar- 
quees d'un caraclere contingent, relatif, qiii 
ne  parait avoir rien de commun avec des prin- 
cipes absolus. 

Mais cela m8me n'est-il pas u n  principe, un  
principe que i'histoire confirme aussi bien que 
i'arialysc de la nature humaine et dont l'oubli 
est la cause la plus ordinaire dii malaise e t  de 
la décadence des nations, et la ou il esiste en- 
core quelque vilalilé, des moiivementa rkvo- 
lutionnaires? Quelque general qu'il soit en 
lui-mkme, il n e  laisse pas que d'etre d'une 
application de chaque jour, aussi bien dans les 
pelites choses que dans les graiides. Dans toiis 
les cas, un  homme d'Etat qiii en serait pénétré 
n e  serait pas expose a commettre la faute 
grossiere et cepeudant si conimune, de prati- 
quer des maximes d'un autre age et sans aucun 
rapport avec les dispositions morales et  intel- 
lectuelles du peuple qu'il gouverne. 

A ceprincipe vierineut s'eu joindre d'autres, 
don1 le tableau formerait ce qu'on pourrait ap- 
peler le Credo polilique de  notre temps. 11s 
sont I'expression de I'idée que nous noiis fai- 
sons de  la societé, de ses  besoiiis et  des 
moyens les plus propres a les satisfaire. Ceux- 
lameme qiii condamnent le plus hautement tout 
dogmatisrne polilique, partent cependant de 
ces principes ; ils les recounaisaent au moins 
impliciternent. Comment en pourrait-il etre au- 
trement, quand ces principcs forment comme 
l e  fond commun des croyances politiqiies de 
i'immense majorité de  ceux de nos coiitem- 
porains qui soiit capables de rénexion? 11 n'est 
pas iin seul Iiomnie raisonnable qui voulfit au- 
jourd'hui soutenir que YEtat c'est le coi, ou 

s e  faire l'apologiste #une guerre de conquete 
ou de dynastie. 

Admettre des principes en politique, ce  
n'est pas en bannir I'esprit de modkration , 
c'est seulement lui donner un guide et ne  pas 
i'abandonner aux flots confus des evenements 
et aux entrafuements des inlkrets de parti. Des 
principes, quelque incontestables qu'ils soient, 
n e  peuvent etre employCs dans la pratique des 
aliaires publiques, comme le sont les formules 
algébriques dans la résolution des problkmes 
de mécanique. 11s ne doisent &re considéres 
que comnie une sorte de  üI conducteur qui 
indique en gCneral dans qiiel sens il faut mar- 
cher et vers que1 but il faut tendre. Ce n'est 
qu'a ces conditions qu'ils peuvent passer, avec 
utilite, du champ de la thkorie dans celui de la 
pratique. MICHEL NICOLAS. 

PRINCIPES DE 1789. La liberte de cou- 
science, i'égalite devaiit la loi, la participation 
de toiis les citoyens au gouvernement par i'in- 
termédiaire de mandataires directement nom- 
mbs par eux, I'accession des fonctions publiques 
sans autre condition que le mérite reconnu, la 
division des pouvoirs , I'incompatibilité des 
fonctions idgislative et  exécutive, la liberte de 
presse et d'association, l'iusliiution du jury 
ou la connaissance des crimes remise aux ci- 
toyens, la publicite des debats politiques et 
des procds crirninels, I'abolition de la torture 
et des sévices corporels, le concours pour 
I'obtention des grades et diplbmes, le libre 
exercice des professions, I'enseignement libk- 
ralement distribué aux classes jusque-la pri- 
vées d'instruction : telles sont les prbc.ieuses 
conquetes qui ontmarque la fin du dix-huitieme 
sikcle et inaugure une politique, une économie 
et une lkgislation nouvelles. 

L'ensemble des idees qiii ont prepare cette 
rénovation a recu le nom de Priucipes de 1789. 

Pourquoi donne-t-on I'attache speciale de  
1789 a ce faisceau luminciix de principes 
préparé par tant de luttes et d'efforts, con- 
dense par les iutelligences de tant de pen- 
seurs illustres appartenant a tous les temps 
et a tous les pays? ... Certes les idées qui se 
formulerent avec tant d'energie et  de flamme 
pendant les vingt derniercs années du dix- 
huitieme sibclc avaient depuis longtemps jet6 
des racines profondes dans la penske des 
peuples, et i'on a pii dire avec autant de jus- 
tice que de force qu'a celte époque la France 
fut la conscience de l'liumanité. L'bngleterre, 
a la suite de sa grande rBvolution, avait deja 
afíirme quelques-uus des principes proclamés 
en 1789 et les avait inscrits dans ses lois; 
mais elle s'était arretée en chemin, ses moeurs 
s'étaient opposées a de rigoureuses conclu- 
sions Cgalitaires. Apres avoir conquis ce qu'ii 
lui fallait d'indkpendance pour assurer le dé- 
veloppcment de  son industrie, elle avait ne- 
gligé toute autre pr6occupation. Le gCnie 
essenticilement humain, essentiellement gk- 
nCralisateiir de  la France devait tirer un tout 
autre parti des vérites vulgarist5es par les trois 
derniers siecles. Puis il lui etait reserve d'k- 



PRINCIF'E 

tre, contre i'Europe de la monarchie et du 
privilege, le cliampion de la liberte et de la 
dignitk Iiumaines dans la lutte la plus gigan- 
tesque que les temps modernes aient enregis- 
tree. Elle donna a cette grande profession de 
foi la sanctioii des batailles terribles el des 
victoires eclatantes. 11 n'est pas jiisqu'aux san- 
glants débats , aiix décliirements pmvoqiiks 
dans son sein par les allirmntions nouvelles, 
qui n'aient ajoutC a I'illustratioii de cette caiise, 
puisque les principes de 1789 purent sortir 
triompliants et respectés de ce douloureux 
enfantemeo t. 

C'est que la France avait coup sur coup tire 
de son sein une pléiade de genies vigoureux, 
ardents, doues de toutes les magies de I'tYo- 
quence, de tous les prestiges de I'espi'it, de 
toutes les grices de I'ioiagiiiation; c'est que 
sa langue etait devenue claire et limpide, que 
le  tour imprime a scs idees rCOCcliissait admi- 
rablement les divers aspecls de la raison et 
qu'elle arnit dans les veiries assez de sang gB- 
néreux pour payer a toutes les vieilles tyran- 
nies la rancon de i'aveiiir. 

C'est que son peuple impressionnable avait 
plus que tout aulre la faculté de s'assimiler 
les idbes des penseurs et que, prompt a con- 
clure, il klait dispose U donncr inim6diatement 
une sanction eficace. positive et pratiq~ie a 
leurs formules. La nctletk des prinripes poses 
devait leur assurer une faciille exceptionnelle 
de vulgarisation ; aussi sont-ils devenus un 
programnie poiir les peuples opprimes et pour 
nous la date d'une 6re noiivelle. 
' Certes, il y a loin de la proclamation d'un 

principe A son introduc:ion dans les lois, loin 
de son irisertion dans les loii a son passage 
dans les mceurs, et il y aurait beaucoup a dire 
sur l'interprctntion Cquivoque que les poiivoirs 
qui se sout succede depuis 1789 ont donnee 
a la libertb de consciente, a la liberte de 
presse, au droit d'association et meme a I'e- 
galite devant la lo¡ ... L'assimilation est loin 
d'btre complete ; les principes de la Revolution, 
quoique oficiellcment coi1 fesses , iie son1 pas 
encore iine véritk, tan1 s'en faut, et plus d'uae 
fois nous avons vu abriier sous leur autorite 
de monstrueuses alteintes portécs aux droits 
les plus sscrb,  aux garanties les plus indis- 
pensables au progres. 

Quoi qu'il en soit, on ne saurait nier leur 
iníiuence sur le monde et les profondes mo- 
dincations qu'ils ont apportées aux relations 
des citoyeris entre eux et des peiiples avec 
leurs gouvernements. 11 n'est pas de nation 
qui n'ait prollte de la propagande politique 
faite par la France. C'était un beau spectacle 
que celui d'un peiiple toiit entier, épousant 
avec énergie les convictions de ses pliiloso- 
phes, proclamant a la Cace de I'univers la fu- 
sion de toutes les classes et la solidarile de 
tous les intérets ; anticipant sur le temps sans 
doute. mais marquant d'une main ferme et 
éclairée le cliemin a parcourir et le but a 
atteindre. 

Tout est grand ce\te bpoque. honunes et 
passions, l'iriteüigence deborde et l'enthou- 

siasme él8ve les natures les plus incultes d la 
comprbhension des verites les plus haiites. 
Qu'importe le sang verse, si cette semence a 
616 feconde; est-ce que la politique, Vanibition 
et la guerre n'en ont pas versé depuis et a 
flots pour demoindres desseins? (Voy. Terreur.) 

L'anirmation de la competente liumainc d m  
le choix de ses croyances et de ses institutions, 
la responsabilite succédant au fatalisine, la sou- 
mission des pouvoirs a la volonte nalionale, 
ne pouvaient se pñyer d'un trop baut prix. 
Qu'oii songe a I'immensité de la transformation, 
et I'on ne regrettera aucun sacrifice : le pou- 
voir, cet arbitraire reprhsentant d'une indiscu- 
table divinite, ramene aux proportions $une 
agence responsable, tous les privilkges entés 
sur ce monopole soumis A la loi du concours, 
le dispensateur des richesses sociales-rkduit 
au rdle d'kconome et de comptable; le droit 
de piinir rendu plus humain et i'indulgence 
proclamee de nkcessith génkrale. Ce s m t  la 
des conquetes précieuses en cons6queiices 
fécondes dont une nation ne saiirait &re trop 
flere. Leur simple reconnaissauce par toiit un 
peuple sont des titres de gloire pour un si8cle; 
celte fois, comme I'a dit un poete, i'incarna- 
tion de la véritk ne se faisail plus dans un 
homme. mais dans une nation, I'humanitb se  
degageait du faialisme divin et acceptait har- 
diment la responsabilitk de ses destius. 

La liberte de conscience avait bien souvent 
éte invoquée pendant les luttes religieuses qui 
ensanglantPrent le monde, avant 1789; mais 
violee tour a tonr, aprh  la vicloire, par les 
cultes et les partis qui I'avaient invoquke dans 
la detite,  elle Ctait restee a I'état de simple 
aspiration. La revolution fut loiii d'etre tole- 
rante, mais elle eut la gloire de fouler sous sea 
pie& les ruines de I'inquisition renverske 
par elle. Elle élera les devoirs des hommes 
vis-a-vis d'eiix-memes et de la cité ti la haui 
teur d'une religion sans mysticisme, et la rai- 
son affranchie lui devra qiielque jour d'erer- 
cer sur les moeurs un empire indiscutk, une 
autoritk sans fantasmagorie. 

Depuis 1789. les diverses constitutioos qui 
ont niarqiié cliacun des remaniements gwiiti- 
ques de notre pays out consacre le p~incipe,de 
la liberté de conscience. et quoiqii'elles l'aient 
fait souvent sous benefice d'inveniaire et -o 
reserve d'empiétements et de reprises possi- 
bles , leur dbclaration est un hommage rendn 
aux principes de notre grande révolution, la 
reconnaissance d'une irrevocable conquete 
dont on peut encore éluder les consequences, 
mais dont on ne saurait contester i'autoritb. 

Plous sommes loin cependant de jouir de, & 
plenitude du droit reconnu. Par un íacherix ce- 
tour des idees et des innriences du pas& , I'g- 
tat, se considerant comme la persouniílcation 
du pays, s'est réserve i'investiture d'un certain 
nombre de cultes qu'il salarie. II a meme montrb 
un moment (uoy. Constitutions de la France) 
par h reconnaissance de la religion calho- 
iique comme culte de la majorite des Franpis 
une preférence en coniradiction formelk avw 
i'esprit ae nos insiitutions. )e n'ai pas b- 



de faire remarquer ce qu'il y a d'btrange dans 
cette caiition donnbe par i'Etat a des cultes et 
des confessions religieuses exclusives i'une 
de l'autre et qui se  considbrent, en tant que 
rCvéIkes, comme indiscutables et  seules vraies. 
L'Btat se porte-t-il dono caution des afirmations 
contradictoires que chacun de ces du,pes op- 
pose aux dogmes rivaux? A que1 titre refuse-t- 
il lareconnaissance oficielle e l  l'allocaiion bud- 
gétaire, au prorata du nombre des croyanls, A 
toutes les sectes existantes? Le conseil d'Etat 
est-il iin concile? Est-ce que tous ceux qui 
parlent au nom de Dicu ne croient pas posséder 
la véritk? On le voit , la liberte de conscience 
n'a été qu'khi'gie, elle n'a pas encore recu cette 
sanction deri~iere qui consiste a retirer toute 
caution collective et  toiite subvention ollicielle 
aux formes particulieres des croyances, en les 
garantissant contre leur mtue l l e  intolérance. 
(VV. Culte.) 

Cependant, il faut le reconnaltre, les mmurs 
font justice di1 fanatisme ; les esprits , en s'é- 
clairant, s e  dkgagent des mythologies qui en- 
veloppent la penske de I'humanité sur elle- 
meme, sur l'unirers et  les liens qiii unissent les 
sociétks A travers le temps. Les formules per- 
dent de leur valeur absolue, pour prendre une 
valeur historique; la nécessité d'une morale 
commune, progressive commc la raison, s e  dé- 
gage peu B peu des mystiqiies conceptions et 
prepare l e  terrain de conciliation ou s e  rencon- 
treront tous les hommes de bonne volonté. 

Quoi qu'il en soit des conclusions plus ou 
moins radicales de la pensée collective, il est 
deja acqnis pour tous les esprits indkpendants 
que l'action politique doit disparatfre complé- 
tement des questions religieuses et  que chacun 
doit librement, et  sans pression extkrieure, 
choisir ID religion qui lui convient el pourvoir 
par souscription voloutaire 21 I'entretien de son 
culte. 

Le principe de la souverainetk populaire, 
proclamé en 1789, aprhs avoir etk reconnu im- 
plicitemeut par les constitutions de I'Empire, 
la cliarte de 1814 et celle de 1830, a recu une 
éclatante confirmation en 1818 par I'extension 
dn droit de vote a tous les citoyens francais. 
La Constitution du nouvel Empire a respecté 
ce principe, e t  desormais il fait partie de la 
conscience nationale el est acqiiis a la raison 
publique. D'antrespeiiplesnous l'ont empruntk, 
et  bientdt il s'ktendra a toutes les nations ci- 
vilisées, prkparant la reconnaissance d'un droit 
international et une similitude d'institutions 
qui sembleiit donner raison aux esperances de 
paciUcation et  d'harmonie universelles. 

Par une application radicale des principes 
de 1789, nous sornmes entres en pleine dkmo- 
cratie, et, en depit des contndictions flagrantes 
que prbseutent nos instiliitions, I'invincible 
iogique des précbdents doit nous amener aux 
concliisions suivantes : 

Tout pouvoir , toute autoritb relhvent desor- 
mais de lavolonté nationale; c'est le renverse- 
ment complet et dkíinitif du droit divin. Desor- 
mais le citoyen n'est plus un sujet, mais un 
membre libre de I'association nationale; le con- 

trat qui Punissait a i'ktat n'est plus uniiatbrai 
comme autrefois. Tout droit piiblic doit etre 
wnsidtrk comme nne kmanation du droit indi- 
viduel, comme I'oxpression de I'apport person- 
nel et  de la concession, faite par chaque ci- 
toyen pour une fln egalemeut profitable a tous 
et a Iiii-meme. De la cette conclusion qu'il est 
poiir l'homme des droits inalibnables et extra- 
sociaux qii'aucunc puissance personnelle ou 
collective ne saurait, sans usurpation, ni sus- 
pendre, ni limiter, ni prescrire, tels que le 
droit de suffrage, le droit de formuler sa pen- 
see par la parole et l'écrit, le  droit de s e  con- 
certer avec ses concitoyens, le droit de produire 
et d'échanger, le droit de contracter alliance, 
le  droit de tutelle sur ses 61s miiieurs. Comme 
fraction d'un ensemble, le citoyen doit subir 
la loi qui afirme les besoins collectifs et  qui 
spbciGe le concoiirs et  la contribution dus par 
cliaque membre de I'association , mais il con- 
serve tout droit de confr6le, de critique et de 
rkvision sur et contre les dkcisious qui tempo- 
rairement I'engagent. Partie de la minorite au- 
jourd'hui, il peut et doit, par I'essor libre de ses 
conviclions, pouvoir conquerir les adhesions 
qui constituent la majorité. De la cette autre 
conséqucnce, que touie loi orgaiiiqiie est re- 
maniable dans son ensemble comnie dans ses 
parties et que les constitulions ne peuvent etre 
considérees que comme I'cxpression tempo- 
raire de bcsoins et d'idées modiliabfes; de la 
aiissi la compl6te subordination de i'htat et  des 
fonctionnaires a la volontk nationale librement 
exprimee; la responsabilite a tous les degrks 
de I'kchelle et  la mutabililk permanente de tous 
les agents de la chose publique. De la Cgale- 
ment la substitution de la division du travail B 
la hiharcliie, la limitation des mandats et la 
rkguliere reddition des comptes de gestion na- 
tionale. 

Te1 est i'esprit dont les principes de 1789 
ont pknétré nos institutions politiques, esprit 
fécond qui transforme nos sooiétPs modernes, 
et fait de la plebe antique un peuple arbitre de 
la civilisation. 

L'insfiiution du jiiry, la publicite des débats 
judiciaires derivaient du principe nouveau de 
solidarité entre tous les hommes. d'egalitb entre 
tous les citoyens, inscrit dksormais au frontis- 
pice de nos lois. Avec la sombre conception de 
I'enfer et de ses expiations sans merci, dispa- 
raissait la térocitd des rkpressions ; la justice 
dépouillke de son prestige divin, soumise a la 
consciente d'hommes pris au sein de la foule, 
abdiquait le caractere d'inflexibilitt, j'aiiais dire 
d'inhumanité, attribut d'une fatdlitb providen- 
tielle que le christianisme n'avait pu couvrir de 
sa mansuCtiide. cornme le iirouvaient d ix-hi t  -. - ~ -  

siecles d'exécutions sanglantes et de supplices 
raffinbs. Désormais le jury allait introduire 
I'arbitmge dans les jugcménts humains et te- 
uir compte de la part de responsahilité qui 
incombe a la sociétk dans les kgarerneuts de 
ses xnembres ; la justice allait abdiquer la ven- 
geance, rkpudier les violentes et les emporte- 
ments propres aux revendications personnelles. 

Sous i'iniluence du principe de la liberte du 



travail proclambe en  1789, nous v o y ~ u s  I'in- 
dustrie prendre un rapide essor et  la produc- 
tion accomplir des prodigcs d'activite. La sup- 
pression des privilPges corporatifs permet A 
toutes les iniliatives de clioisir leur voie; d'en 
changer et de renouv~ler en l'espace de moins 
d'un siecle les methodes el i'outillage de pres- 
que toiitcs les professions. Une foule de dé- 
couveisics ingenieuses , d'utiles applications 
simplifient le labeur de I'arliste el  de  I'ouvrier; 
I'bomme de seierice s'associe a l'homme d'exe- 
cution. et de ce contact incessant naissent ces 
merreilles dont le spectacle exalte notre juste 
orgueil. 

Cepeiidant la destniction des jurandes et  
maltrises, la suppression des corporations n'a 
pas élé iin bienfait snns rbservc. Les travail- 
leurs, isoles, sans lien, sans credit, saus 
moyen de défendre leurs intbrets, out eu beau- 
coup a.souflrir, e t  l e  proldtariat a peut-elre 
fait plus de victimes et  favorisé de plus dures 
exploitalions que les anciens corps de m6liers. 
La concurrence sans pitié que s e  son1 faite les 
producteurs a ~ouven t  donné aux lultes de 
I'industrie le caractkre des guerres sans merci: 
l'augmentation de la richesse génkrale, comme 
la victoire, a fait oublier les désastres; mais, la 
rbpartition rcstant arbitraire. la detresse des 
travailleurs a trop souvent fait érluilibre a 13 
prospéritb d'uiie nouvelle aristocrntie. Puis B 
mesiire que l'ouvrier, aidé de la macliine, 
produisait davantage, la perfection relative de  
I'muvre, son merite d'art baissaient. Serviteur 
d'un mkcanisme, I'instruction professionnelle 
du travailleur s e  réduisait trop souvent a i'ac- 
complissement d'iin seul acte manufacturier. 
On craint que cette dégradation dans I'ordre 
de la prodiiclion ne tarde pas a produire clans 
Yordre moral une trks-sensiblc démoralisation, 
un deplorable abaissement intellcctuel.~ 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'en si- 
gnalant les inconvénients d'iine concurrence 
faite dans des conditions de profonde inegalité 
qiiant aux charges el  avantages sociaux, nous 
n'enteiidons infirmer aiiciine des conquetrs de 
la liberté. Nous en demandons, aii contraire, 
I'extension. Rous rappelons seulemcnt que 1789 
avait inscrit en tbte de sa d6claralion de prin- 
cipes une triple formule qui es1 la seiile e l  com- 
plete expression de la vie sociale. 11 ne  pent 
non plus entrer dans notre pensee de demnnder 
la rCsurrecbiion des maltinises el  juraiides, en- 
core moins de  noils inscrire contre la substi- 
tution des macliines au travail Iiuniain. Nos 
obsenations reserven1 seulement la liberte ab- 
solue dii debat enlre celui qui commande et  
celui qui exécute le travail, nous prévoyons 
dans l'arenir la fiision d'intérets qui paraissent 
aujourd'liui antagoniques. 

Le principe de i'association libre remédiera 
sans doute a ces maux, remplacera tout ce  

1. Nons ne le rraignons pus. La machine a ponr 
premPer rdsnltat de mettre les prodnits P la portée 
de toas; poar recond, de rendru le travail moins 
P Bnible, et pent- etre permettrs-t-elle de diminner 
ea henres do trsvsil et de gagner ainsi do tempi 

ponr 1s aolinre Intelleetaelle. (Voy. .aehinea.) 
Y. B. 

qu'avait de  protecteur I'association privilégibe 
et combinera les bienfaits de  la mutualite avec 
ceiix de I'émancipation individuelle. 

D'ailleurs, I'accession des travailleurs a la 
vie publique, leur entrée triompliante dans la 
cite a fait de leiir émancipation intellectuelle 
une necessitk politique. La liberte profession- 
nelle es1 loio d'etre complete dans les profes- 
signs diles JibCrales. ~ ' ~ t a t  s'est réservé le 
monopole de l'enseigncment, la dktermination 
des examens, la distribution des diplbmes, 
les ericouragements aux beaux-arts, etc. Un 
certain nombre de fonctions sont exciusive- 
ment reservees aux eleves de  ses ecoles, e t  
ces dérogations aux principes de la liberté du 
travail et de I'adniissibilité a tous les emplois 
ont étb l'objet de critiqiies tres-competentes d e  
la part d'un économisie émioent que i'lnstitut 
vient de perdre tout dernikrement (CLiarles 
Dunoyer). 

Le recriitement du progres dans toutes les 
classes de la population, voila encore l'un des 
principes de  1789, la plus féconde consequcnce 
perit-elre de la declaration d'6gnlitk des bom- 
mes devant la civilisation. Aux livres, citoyens l 
U la Iumiere, a la véritél es1 l'équivalent du 
sublime: Aux armes, erifants de la patrie! ce  
n'est plus seiilement le sol national qu'il faut 
sauver, c'est le bien de I'liumanité tout en- 
tiere q~i'il faut défendre, c'est I'idéal qu'il faut 
agrandir, c'est le cliamp de  I'activité intellec- 
tuelle dont il faut feconder les silloiis. Tous tra- 
vailleurs , tous citoyens , toiis instruils , telle 
est la triple aspiralion e t  le triple devoir, et  
cette formule marque bien la prise de  posses- 
sion par le peuple du sol, de  la cite et du @nie 
national. 

Faire de chaqiie travailleiir I'observateur in- 
telligent des plienoménes qiii s'accomplissent 
sous ses yciix dans les manipulations auxqucl- 
les il s e  livre, donner a toiis les csprits l e  
g u t  et le besoin des recberclics et de la re- 
flexion, assurer aux sciences c t aux arts un  
aiixiliaire dans toiit membrc #'e la cité, n'est- 
ce  pas préparer i la penske !iiimaine un cbamp 
illimité de conquetcs, une source de jouis- 
sances iníinies, iin moyen incomparable d'en- 
noblissement er de moralisation? 

La liberte de la pensEe dans sa double knne 
ecrite et parlée, le droit de  contrble des de- 
penses publiqiiea, le vote de I'iinpbt out 6th 
consarrPs par les principes de 1789. Dbsormais 
il ne  peut plus etre de pouvoir illimite, d'ad- 
ministration irresponsable, de despotisme sans 
frein, la piiissance de I'opinion est fondee; on 
pcut la corrompre, mais il faut compter avec 
elle. 11 n'est plus perrnis aux guvernemeiits 
de  régner dans le silence et  de  s e  dérober aux 
redditions de compte. Certes, depuis 1789, 
les libertes publiques ont r e y  d'odieuses at- 
teintes, et  souffert de  sanglants outrages; mais 
dans les plus mauvais joiirs, alors que la sol- 
datesque encombrait nos rues, que I'état de  
s i e g  etait proclamk, que toutes les garanties 
Ptaient foulees aux pieds e t  qiie le droit de la 
force semblait seul debout, les prineipes d e  
1789 gardaient encore asser de prestige pour 
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que les eontempteurs des libertes nationales 
s e  criissent obligb de  placer leurs attentats 
sous le couvert de nos vieilles et venerees 
formules. 

il ne faut pas s e  dissimuler cepeiidant que  
l'esprit public s e  corrompt en voyant invoquer 
pour des causes si diverses et de s i  dissem- 
blables desaeins les principes qui méritent son 
respect. Peu a peu I'hypocrisie s'inflltre dans 
les ames et  glace les genereuses convictions , 
les purs enthousiasmes ; les vertus civiques 
supportent plus facilement les bpreuves des 
dures contraintes que des semitudesmasquCes 
de noms glorieux. Comment pourrait-on expli- 
qiier le soudaiii affaissement et le rapide dkclin 
de  civilisations qui Cblouirent le monde de 
leur kclat, i'abaissement rapide et la dégrada- 
tion de  grands peuples sans ce leut travail de 
dissolution qui s'accomplit dans les caracteres 
par I'liabitude du mensonge et des honteuses 
transactions? 

Les comptabilitCs menteuses e t  la presse d e  
tolerante sont plus funesies peut-etre a la 
prosperite et a la dignitC d'un pays que l e  si- 
lente e l  i'irresponsabilitk. En exaltan1 la puis- 
sance des principes, nous devons montrer l e  
danger de les laisser a i'etat d'abstcaction. 

Quoi qu'il en soit de ces reserves un peu 
chagriiies, nous pouvons conclure eii disant: 
Les principes de  1789 sont la source vive ou 
s'alimente la civilisation moderue. Expression 
des idCes accumul&es par nolre pays ou assi- 
milees par liii, ils conlicnnent en somme toutes 
les reformes politiqiies, tous les progres so- 
ciaux, et  sont pour la France un tilre sans égal 
a la reconnaissance de I'liumanité. 

F. ~ D O U A R D  HERYÉ-TH~VENARD. 

PRISES MARITIMES. COURSE. On appelle 
prise maritime I'arreslation faite en mer d'un 
navire ennemi ou meme nentre, par les forces 
navales regulieres d'un belligerant ou míme 
par un corsaire rnuni.d'une lettre de  marque, 
dans le bu1 de coiilisquer le navire et la car- 
gaison en tout ou en partie. 

Depuis les premieres guerres marilimes 
jusqu'a la declaration du 16 avril 1856, approu- 
v8e par décret imperial du 28, l e  droit de  
prise a subi des vicissitudes. A Rome il etait 
pratiqub dans toute son Ctendue el  iie faisait 
I'objet d'aucun doute. Oecupatio bellica esl mo- 
dus acquirendi dominiusz. Les objels mobiliers 
devenaient la proprietk immédiate de celui qui 
s'eii ktait ernpark, tandis qiie les immeubles 
etaient toujours acquis a la Republique. La 
rPgle relative aux objets s'appliquait aux na- 
vires. Ce droit de prise,s18tendait sur  tout ce 
qui appartenait soit a i'Etat, soit aux particu- 
liers, e t  il ne  s ' e x e ~ a i t  pas seulement pendant 
la giierre rontre les ennemis declares, mais 
aussi pendant la paix contre les peuples qiii 
n'avaient pas coulracte alliance avec Rome 
(Frag. de Pomponius au Digeste, liv. XLIX, t. xv, 
loi 5, 8 2), c'est-a-dire contre ceux que noiis 
appellerions aujourd'hui les neutres. 11 nlCLait 

pas admis en f a ~ e u r  des pirates : il fallait que lt 
capteur fOt un legitime ennemi. Au moyen Pge 
indkpendamment de la piraterie, des guerrer 
privbes s'engagerent sur mer comme sur terre 
elles donnerent naissance a lacourseavec lettrr 
de  marque, vers le commencement di1 quator- 
zieme siécle. A cette epoque, lorsqu'un n e o -  
ciant n'avait pii obtenir satisfaction devant le 
tribunal iiiternational des cons~rvakurs de lo 
paix ,  il s e  faisait délivrer une aulorisation de se 
rendre justice a soi-meme, qui etait nommke 
marcha, d'ou est venue b t b e  de marque. Cette 
autorisation limitait la somme jusqu'a coucur- 
rence de laquelle ces représailles privees pou- 
vaient s'elever : la partie Iesee, miiiiie de cette 
marque, kquipait des bitimenls en guerre, el 
s'emparait des navires de Uommerce apparte- 
nant au pays de I'offenseiir, pour s e  couvrir 
du dommage don1 la reparatimi lui avait Bté 
refusée. Deux soiiverains pouvaient doric res- 
ter en paix, tandis que leurs sujets etaient en 
guerre. Les progres de I'ordre public flrent 
disparaltre le droit de prise par reprbsailles 
vers le milieu du quinzieme si2cle. DBsormais 
les gouvernements eurent senls l e  droit de 
paix et de guerre, et les lrttres de marque 
furent reservees aux parliciiliers, qui concou- 
raient a une guerre publique en armant a leiirs 
frais des navires poor courir sus a ceux de 
l'ennemi, priricipalement aux navires de com- 
merce, et s'approprier le butin. L'insuflisance 
des armées iiavales, ainsi que le retnarque 
tres-bien M. Caucliy (le Droit marilime inler- 
national, 1862), fut une des causes qui, apres 
la disparition des represailles privees, main- 
tinrent, au profil de YEtat, la course et  les 
lettres de marque. 

La nature de cette institution exigeait que le 
souverain interrlnt pour sa justitication, car 
il n'était pas admissible qu'un particulier prit 
part, malgre son gouvernement, i¡ une guerre 
poursuivie par celui-ci. 116s 1298 le breve cu- 
rice maris de Pise (collection des lois mariti- 
mes de Pardessus) imposait aux armateun 
en  course i'obligalion de donner caution, pour 
répondre des dommagcs qu'ils causeraient a 
tout autre qu'aux ennemis de la Republique. 
Le statut dc Geries de 13LG contient la meme 
prescription appuyee sur le meme motif. L'or- 
donnance fraiicaise du 7 septembre 1400 (Re- 
cueil général des anciennes lois franfaises, 
d'lsambert. t. 6 )  sur I'nmirauté, la pira- 
terie et les prises marilimes dCfend d'ar- 
mer aucun navire ti ses propres dépenspour 
porter guerre a u s  ennemis du roi sans la per- 
missiori de  i'amiral de France: elle cree une 
juridiclion des prises marilimes, en attribuant 
i I'amiraute connaissance de tous les fails de 
mer et ddpenda~zces au crinrinel et  au civil : 
d'aprhs i'article 7, toute prise doit etre 'confir- 
mee par ce nouveau tribunal, qui la dklivce 
aux preneurs, apres s'etre assure qn'elle a Cte 
faite sur un  ennemi du roi, e l  qui la relient s i  
elle a btb faite sur  des sujets frangais ou sur 
des alliks pour la restituer. L'article 10, pout 
rendre cette restitution possible, lorsqu'eiie 
est reconnue juste, interdit de rompre ni cof- 
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fres ni balles de la prise hors de  la prksence 
de i'amiraute. La creation d'un tribunal des 
prises est un progres des plus importants. 
puisqu'elle tend a faire respecter les droits 
des neutres. La neutralitb, inconnue au monde 
romain, mmpliqiiait singolierement la qiiestion 
des prises niaritiines et de la course. Un acte 
du parlement anglais de 141 4 (Histoire du droit 
marilime i~zternalionai, de M .  Hautefeuille, 
1858) enjoint aux armateurs en  course, d'a- 
mener toutes leurs prises dans les ports an- 
glais et d'en faire la dkclaration aux conserva- 
teurs de la paix, soua peine de conllscation 
de la prise et du navire capteur Iui meme : il 
n'exige pas . comme I'ordonnance franqaise. 
unc aiitorisütion prkalable du roi pour faire la 
course. Mais d'aprbs les deux actes, le cor- 
saire cesse d'etre propriktaire de sa prise de 
plein droit: il ne le devient qu'en vertu d'un 
jugement. D'nprks la loi franqaise, tout arme- 
ment iion autorisk par le souverain tombe au 
rang des pirateries. Une ordonnance des Pays- 
Bas de 1487 imita la Fraiice et soumit les ar- 
mateurs a prendre la permission du gouverne- 
ment. (Hautcfeuille , Ucs droits et des devoirs 
des neutres, 2' édit., 1858, t. le', p. 173.) Au 
seizibme et au dir-septihme sihcle, la giierre 
de coiirse prit un trbs-grand dereloppernent. 
Le droit de s'emparer surmer  de la propriété 
privée des citoyens de 1'Etat ennemi n'ayant 
bt6 confestt5 par aucune nation, la course de- 
vint I'instrument le plus puissant des guerres 
maritiines, et les armateun, don1 les op6ra- 
tions etaient rendues incertaines par la guerre. 
troiivaient dans la course un Iiicre aussi con- 
sid6rable avec des risques moindres. Pendant 
la guerre de I'indkpendance des Pays-Das, les 
mrsaires de la nouvelle nation, sous le nom 
de gueux de mer, iníligkrent des pertes sen- 
sibles au commerce espagnol. L'Espiigne de- 
livra, a son tour, un grand nombre de leltres 
de marque : I'Angleterre et la Fraiice userent 
siirtout Iargement de la course. A parlir du 
seizieme siecle, les corsaires, non contents 
de detruire le commerce eniiemi, éteiidirent 
leur r61e, et s'at!ribiihrent la police de la navi- 
gation des neutres. Les traites du seizierne el 
du dix-septikme siecle, qui leiir reconnaisseiit 
ce droit, ktablissent les conditions internatio- 
nales de I'exercice de  la course. Indépendam- 
ment de la leltre de marque et de la juridic- 
tion d'un tribunal spécial pour la validaiion de 
la prise, ils astreignent les corsaires a fournir 
une oaution principalement destinée a indem- 
niser les neutres des captures injustes. Ces 
garanties auraient peut-klre eu une certaine 
efncacité contre les excbs fr6queiits d'un genre 
de guerre qui déchalne la cupidite el recrute 
ses soldats parmi les aventiiriers. Mais les 
gouvernements avaient trop u'inter8t a encou- 
rager la course pour ne pas tolerer les abus. 
D'autre part, la marine neutre offrait aux cor- 
sairev une proie plus facile que la marine 
ennemie, parce que celle-ci ou s e  faisait con- 
voger toutes les fois qu'il ktait poasible. oii se 
trouvait diminube quand la guerre s e  prolon- 
geait par I'eITet m6me des hostilités. Aussi les 

neutres eurent de pliis en  pliis íi soufiir de 
la course. (Voy. Haiitefeuille, Eist. du dr. mar., 
p. 195). L'6dit francais de mars 1584, article 
3 1 (Recueil d'lsambert, t. 14), ne demande aux 
corsaires qii'une caution juratoire, mais ~'oF- 
donnaiice de la marine de 1681 impose une 
cau tion en especes de 15,000 livres par chaque 
navire. (Liv. III,  t. 9, art. 2. Recueil d'lsambert, 
t. 19.) Des prescriptions analogues imposkes 
une premiere fois en 1358 par Pierre, roi #A- 
ragon, furent kdictees en Espagne en 1611, 
en Rollande en 1597. en Angleterre en  1707. 
Malgre cette réglementation, les deprédations 
et malversations conlinuelles des corsaires, 
principalement en ce qiii coneerne le com- 
merce des neutres, amenkrent dans i'opinion 
du public, et  meme dans celle das gouverne- 
meiits, une rkaction contre le systeme de la 
course. et en mkme temps qu'on mit en  doute 
la Iégilimitk de la course, on contesta aussi 
le droit de s'emparer de la propriété privke 
de I'cnnemi par iiavires de guerre. Mably, le 
premier parmi les publicistes, dans son Droit 
puhlic de l'Europe, 1748, avanca que le com- 
merce ne devait (las Ctre inlerdit eiilre beiii- 
gerants, et par conskquent qu'il n'y avait pas 
lieu de capturer les navires de commerce de 
I'enncmi. Galiani, dans ses Deuoirs rkipro- 
ques des belligdrants et des neutres, 1782, 
demanda i'abolilion de la course et  du droit de 
prise de la propriéte privke de I'ennemi. Lin- 
guet. an X, t. V et  VI de ses Annales politi- 
ques, cites par M .  Canchy (mbme ouv., t. 11, 
p. 287), s'ecriait, cornrne son contemporain 
Galiani, que la conjiscation de la propridl¿ 
privde sur mer est une i~iiquild, el qu'il faut 
la bannir des guerres marilimes coínme eUe 
I'a été peu a peu des guerres terrestres. Ce 
principe fut adopte par la RCvolution franqaise. 

L'Assemblée Iégislative, saisie d'une propo- 
sition tendant a siipprimer : 10 la course ; 20 
la capture des bitiments de commerce de l'en- 
nemi par les navirrs dc guerrc, rendit. le 30 mai 
1792, un decret invitaut le pouvoir cxécutif 
d nggocier avec les puissances itrang8respour 
faiye supprimer, duns les guerres qui pour- 
razeílt avoir lieu sur mer, les arme~nenk en 
course, et pour assurer la libre nnuigulion du 
commerce. La nkgociation fut immediatement 
ouverte, mais les gouvernemeiits européens 
ne partageaient pas encore les nobles idees 
dont la nation fraiiqaise était alors animée. 
L'Angleterre refiisa meme de répoudre. Les 
villes de Lubecli et  de Hambourg seules adhk- 
rerent sans restriction au projet et proclam8- 
rent qiie I'abolition du fldau destrucleur de la 
course serait un grand bieiifait poiir le com- 
merce eiiropken. Aiissi une loi de la Conven- 
tion nationale du 29 mars 1793 declara la 
course abolie a l'égard des navires de la ville 
de Eambolrrg e¿ de cezcx &S viUes hanséali- 
ques. 11 n'étüit pas possible que la Convention 
renoncal ii I'emploi des corsaires coutre les 
nations qui continuaient a s'en servir. La res- 
ponsahiliti: du maintien de la course a cette 
kpoqiie retombe donc principalement sur i'An- 
gleterre. La loi du 31 janvier 1793 qui autorise 
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les eitoyens franpis i ariner' en  course est 
préckdke de  c e  considerant : La Gnvenlion nn- 
tt'onale, considérant que le gouvernement an- 
glais, par ses dispositions hostiles et  le renvoi 
de notre ambassudeur, &nne lieu de faire 
craindre a la Répi~blique francaise l'incursion 
prochaine des bfftimenls employb pour son 
commerce, et voulant se metlre en mesure d cet 
dgard, de'erite .... De nombreux encouragements 
furent donnés a la course pendant la longue 
pkriode des guerrcs qui siiivirent. La violence 
de  la guerre maritime entreprise par 1'Augle- 
terre et les nombreux attentats commis par 
cette puissance contre le droit des gens, en- 
tralnerent la France a prendre des mesures de 
rigueur contre les neutres. La loi du 9 mai 
1793 est precedee de ce  considdrant : Consi- 
dérant que, dnns une poreille circonstance 
tous les droits des gens dtant violis, il n'est 
plus permis au peuple frangais de remplir 
vis-a-vis loutes les puissances neutres en 9 6  
ndral, le vmu qzi'il a si souvent manffestd el 
qu'il formera conslamment pour la pbine et 
enti&e libertd du colirmerce et de la naviga- 
tion, décrele ...... Cette loi autorisait la confls- 
cation des marchandises ennemies, celle des 
navires neiitres chargés de  marchandises en- 
nemies meme pour partie, et aussi celle des 
navires neulres cliarges de comestibles appar- 
teuant i des neutres et destinés a des ports 
enuemis , mais a condition de rembourser la 
valeur et le fret des comestibles neutres, et 
de  relicher, apres confiscatíon des marchan- 
dises ennemies , le navire neutre porteur. L'ar- 
ticle 5 declarait que la loi cesserait d'etre 
appliquee des que les puissances ennemies 
auroient ddclard libres el non saisissables , 
qzcoique deutinds pour les por6 de la Répu- 
blique, les comestibles qui seraient propri6tds 
neutres et les marchandises frangaises char- 
gdes sur des navires neutres. Cette loi coiiser- 
vait donc au fond le vrai principe de la maliere, 
pose solennellement daiis l'invitation du 30 mai 
1792 : inviolabilit8 de la propriété privée des 
belligerants e t  par eonséquent, ci fortiori, in- 
violabilité de la proprieté neutre sur nnvire en- 
nemi. 11 faul rappeler que le traité conclu en 
1785 entre la Priisse et  les Etats-Iinis, article 
23, contenait I'engagement de respecter la pro- 
priCtt5 privke en cas de guerre. Le peu de pro- 
babilite d'une giierre entre les deux puissances 
contractantes diminue le mérite de celte sti- 
pulation , et d'aprhs M. Cauchy (ouv. cité, t. 11, 
p. 266) elle ne fut pas reproduite dans le traitb 
de  1799 entre les memes États. L'arretB direc- 
torial du 2 frimaire an V montre bien les senti- 
ments du gouvernement francais: il sera notilié 
sans ddlai, dit cet arrete, a toutes les puis- 
sailces neutres ou allides que le pavillon de la 
Ripublique franpaise en usera envers les bd- 
timents neutres , soit pour la conjscation , 
soit pour la visite ou prdhension, de ¿a méme 
mani8re qu'elles soz!frent que les Anglais en 
usent a teur daard. Le aoint culminant des re- 
prksailles de l ahance  c8ntre I'Angleterre furent 
les dCcrets de Berlin du 2 1 novembre 1806 et  de 
Mjlan du 17décembre 1807, et  le systeme entier 

du Mocus continental. (Voy.Syst6me continen- 
tal.) Tout bitiment neutre. s'il avait seulement 
souffert lavisite d'un navire aiiglais, fut declare 
de bonne prise. Les mesures tyranniques de 
Napoléon n e  peuvent Btre excusées que paree 
qii'elles répondrient A une tyrannie non moins 
excessive. Apres la cessation des grandes 
guerres, on revint naturellement a la vérite. 
Dans la courte guerre de 1823 contre I'Espa- 
gne,  une circiilaire du ministre des affaires 
étrangeres de France, M. de Chateaubriand, de- 
clara que la France ne  delivrerait point de let- 
tres de marque, et  que sa marine de guerre ne 
capturerait .point les navires de commerce espa- 
gnols: 1'Espagnen'avait cependant pas pris d'eu- 
gagements correspondarits, el  elle arma quel- 
ques corsaires.Lam6me a n d e  le gouvernement 
des États-~uis,  par dépeche dn 5 dkcembre, en 
irnitalion de la conduile de la France, proposait 
aii gouverncment russe un traité aboliasaiit so- 
lennellement le droit de capture de la propriété 
priviie ennemie. Le projet n'aboatit pas. EnBn 
la declaration du CongrBs de Paria du 16 avril 
1856 a prononcé l'abolition de la course , mais 
son silence inainlient Ic droit de capturer la 
propriété privee eiinemie par navires de guerre. 
Celte declaration signCe par I'Angleterre con- 
jointement avec la France, la Russie, la Prusse, 
l'biitriche, la Sardaigne et la Turquie,,fut por- 
tée a la counaissance de tous les Etats gui 
n'avaient pas participe au Coogres, avec invi- 
tatioii d'y acceder. Toutes ces piiissances adhé- 
rerent, sauf trois. L'Espagne et le Mexique refu- 
serent purement et simplement de consentir la 
suppression de la course : les ~tats-Unis su- 
bordonnkrent leur acquiescement a la suppres- 
sion de tout droit de captiire. meme par cro ieur  
de giierre. Le BrCsil approuva sans reserve, 
en emettant le voeu de la suppression de ce 
dernier droit: niais il a encore &té maintenu 
par la France dans la guerre de 1859 conlre 
l'hiitriclie. (Iroy. Dbcret du 9 mai 1859.)Tel est 
le dernier elat de la jiirisprudence internatio- 
nale, en matierc de prise de la proprikte enne- 
mie sur mer. Pleiriement reconnu jusqu'au 
dix-huitieme siecle, pratiqui: dans toute sa 
rigueur au moyen de la course, ce droit a Btb 
Iiaulement répiidib par la Rérolution franpise. 
Cependant il continue ii exister, mais la sup- 
pression de  la coiirse rnenera logiquement A 
I'abolition des prises. 

11. DE LA LEGITIMITÉ DU DROIT DE PRISE. 

Noiis pensons avec le décret de  I'Assembl8e 
Iégislative de 1792 que les belligerants n'ont 
droit de  prise que siir les propriet6s publiques 
et  non sur les propriktbs privées. C'est cette 
question qui en realilé s e  dkbat sous celle du 
droit d'armement en course. La course n'est 
en principe qu'une imitation des corps francs 
ou guérillas des guerres de  terre. 11 n'est pas 
contestable qii'iin gouvernement ait le droit, 
oiitre son armée r6guli8re et  meme en rempla- 
cement de toute armec regnliere, d'appeler 
aus  armes, soit pour la dkfcnse, soit pour I'at- 
taque, tous les citoyens, en leur laissant toute 
liberté. d'action pour le combat. A ce point de 
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me,  la Ikgitimité de I'armement en conrse n e  
peut elre mise en doute. Mafs, en fait, la course 
maritime a eu un tout autrc objet que les guk- 
rillas. Les corps francs ou partisans joiiits aux 
armées de terre ont suivi en  gknéral les lois 
et usages deguerre reconnus par celles-ci, e t  
ils n'en ont diffkré qiie par I'organisation in- 
tkrieure et la maniere de combattre. La course 
au conlraire a eu i peu prks pour unique but 
la destruction du commerce ennemi. Le biti- 
ment du corsaire est presque toujours inférieur 
en force au vaisseau de guerre; il ne  s'attaque 
qu'aux navires de comnierce. De la, les im- 
menses developpemer!ts de la course, sonem- 
ploi universel par toiites les nations jalouses 
de s e  ruiner réciproquement, enfln la reproba- 
tion dont elle a commence i etre frappée au 
dix-liiiiti8me sikcle, et son abolition solennelle 
au milieii du dix-neuviiSme. Cependant la de- 
claration du 16 avril ne renonce pas a la cap- 
ture de la propribth privke et passe sous 
silence le droit d'ariner sur mer des partisans 
qui seraient uriiqiiement diriges contre les na- 
vires de giierre. 11 y a la une qiieslion mal po- 
see. II fallait, i nutre avis. aller bien plus loin 
et faire disparaltre radicalcrnent le pretendu 
droit de dbpouiller les particuliers, sous pre- 
texte qu'on Sait la gucrre a leur souverain. Le 
manque de logiqrie que nous relevons dans la 
célebre declaration s'explique du reste par 
deux circonslances : le commerce ennemi est 
beaucoup moiiis menacé par les ci.oiseurs ré- 
guliers que par les corsaires, parce que ceux- 
la sont rnoins nombreux et moins avides, et en 
second lieu le droit de lancer des partisans sur 
mer est a peu pres illusoirc, quaiid on leur a 
retirk l'appat du gain, i cause des diflicultb 
et des dépeiises d'un armemenl capable de lut- 
ter contre des vaisscaux de giierre. Donc l'a- 
bolition de la corirse, mCiiie dans les termes 
de la declaration d'avril, est uiie proteclion eF- 
ficace en faveur du conimerce des belligkrants. 

Examinons en droit la qiiestion de prise. La 
guerre a pour but la rbparalion d'une injustice 
commise par un Btat contre un autre Etat. En 
quoi donc les pai.ticulicrs doiveni-ils soiilMr 
de la guerre? 'Dans la mesure de leurs obliga- 
tionsenvers1'Eiat. dont ils sont mcmbres, c'est- 
a-dire, en ce qiii toiiclic le servicc miliiaire et 
l'imp6t. ~ 'Bta t  enneini a donc le droit de les 
frapper quand ils oiit les armes íi la main et de 
les atteindre comme conlribiiablcs par des im- 
positions deslinbes a renibourser les fiais de 
guerre, et a rbpdrer le prbjiidicc causk. Les 
impositions peuvcnt. il est vrai, devenir telle- 
ment fortcs qri'cllcs Cpiiiseront la proprieté 
entiere du conlribuable; mais qiii ne voit I'im- 
rnense diffcrcnce qui separe du droit de butin 
cette circoiislaiice d'aill~iirs ti'hs-rare? Llar le 
droit de biitin, on frappe aii Iiasard le premier 
venii: par le droit de coiilributions de  guerre, 
on frappe toiit le pays, ou au nioins toute une 
région, toute une comniiinautk, proportionnel- 
lement aiix fnriilt6s de cliaciin. iioiis admeltons 
aussi sans diniciille qiie le belligkrant peut in- 
terdire aiix siijcls de I'ktat.eiineriii lacircula!ion 
et  le commerce par les routes que ses forces 

militaires occ~ipent. Cetle interdiction dans les 
guerres maritimes prend le nom de  blocus. Sa 
lkgitirnitk repose sur la meme thkorie : car le 
blocus frappe directenient la communautk et  
n'atteint les individus qii'indirectement. Remar- 
quons au surplus que les desastres infliges aux 
particuliers par le droit de capture de la pro- 
priété privke n'afTaiblissent pas sensiblement 
~'Btat ennemi, etpar conséquent ne contribuent 
que de  tres -loin et par une intluence tres -de- 
tournee a la conclusion de  la paix. Frapper la 
puissance ennemie dans son armCe, dans la for- 
tune publique, dansses intérets gknéraux, voili 
l e  p l~is  court et  le plus sOr cliemin pour la con- 
traindre a la paix. Or, s'il est un principe com- 
mandé. par la justice, I'humanité et la civilisa- 
!ion, c'est qu'il n'est permis d'employer dans 
la guerre que les moyens directement et  visi- 
blement utiles a son but. Leprogres qiie nous 
rCdamons pour les guerres maritimes , s'est 
deja accompli dans les guerres continentales. 
Dans I'origine, les belligerants s'attribuaient 
le droit de tner les particuliers inoffensifs, et 
l'esclarage Ctait accordb comme une gr lce  aux 
gens qu'on vorilait bien ne  pas priver de la 
vie. Aiijourd'hui le respect de la vie des par- 
ticuliers qui n e  portent pas les armes et  le 
respect de la propriete privee sont devenus la 
regle générale des guerres de terre. Nous n'a- 
percevons aucun molif pour qu'il en soit autre- 
ment sur mer, car sur I'un et  l'autre klement 
la giierre a un but identique; elle n'est Iegi- 
time que si elle est fondee sur une reclamation 
juste, et si elle tend a la paix la plus prompte 
par les moyens les moins meurlriere et  les 
moins destructeurs. 

Nous allons exposer les rhgles gknbrales qui 
sont observees dans l'exercice du droit de prise 
maritime. 

111. DES PERSONNES QUI PEWENT EXERCER 
LE DROIT DE PRISE. 

Le droit de prise s'exerce par les navires de 
guerre de I'Etat et par les corsaires. 

On a vu plus haut l'origine et  Le caractere des 
Zettres de marque. Toules les lois rendues en 
France sur la matiere, depuis l'ordonnance de  
1400, ont coníirmé l'obligation pour les corsai- 
res de s e  munir d'une autorisation du soiiverain, 
e l  cetterégle est suiviepar touteslesnations ci- 
viliskes. Outre la lettre de marque pure et sim- 
ple, il y a la leltre de commission en guerre et  
marchandises. Elle est donnée aux armateurs 
qui, en temps de giierre, pourvoient leurs na- 
vires pour la nkcessite de la defense d'armes et 
d'kqiiipages; elle Ieiir con fere en meme temps le 
droit de prendre I'offensive et  de s'emparer des 
navires ennemis, s'ils en trouvent l'occasion. 
Le corsaire non autorisk par son souverain doit 
Clre traite comme pirate. 11 devrait résulter de  
cette regle incoutestable que les prises de ce 
corsaire auraieiit droit d'Ctre remises en liberti: 
et  meme d'obtenir indemnitk. Cependant l'an- 
cienne jurisprudence et, en dernier lieu, l'ar- 
rete du gouvernement francais du 2 prairial 
an Xi, article 34, a decid8 que, dans cecas ,  la 
prise serait confisquke au proEt de  i'Etat. 11 
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nous paralt dificile d'admettre qu'une prise 
non valable A I'bgard du capteur le devienne a 
I'Cgard de 1'~tat. NM. d e  Pist< ye  et  Duverdy 
{Tpaitédes p r i s a  morilimes, 1855. t .  1. p. 163) 
rapporlent cette regle sans y faire d'objection. 
Cependant noiis pensons qu'un acte nul a I'ori- 
gine n e  saurait prodiiire des effets par la siiite. 
surtout contre qui il a Cte accompli fraiiduleii- 
sement. 

Les lettres de marque ne sont accordbes 
qu'aux sujets du belligorant. L'ordonnance du 
8 dkcenibre 1649 et  la dbclaration di] fe- 
wier 1650 (RecrseiZd'Zsambert, t. 17) intcrdi- 
sent aux Francais de prendre des commissions 
de I'Ctranger. L'arrBtB de I'nn XI. article 16. 
dkfend d'en accorder pour le service rranpais 
aux etrangers. 

Le caraclere particiilier dela gnerrede course 
a reudu ici nkcessaire une derogation aux prin- 
cipes gCnCraux. Dans la guerre ordinaire, les 
sujets neutres qui s'cnr6lent sous le drapeau 
d e  l'uu des belligerants sont traites comme les 
propres sujets de celui-ci par I'autre bellige- 
rant. S i l  en etait de mEme dans la giierre ma- 
ritime, I'on verrait chaque giierre les aven- 
turiers de toutes les nalions, attirCs par I'appit 
du butin sous les deiix pavillons engages, sol- 
liciter des letlres de  marque et giossir ainsi 
d'une mani6re dCmesiirbe le flkaii de la course. 
L'espoir du butio existant ii peine dans les 
guerres contincntn?es, ce danger n'y est pas ti 
craiudre. Les puissances . qiioique en tolerant 
piie leurs sujets s'engagent dans les arrnees de 
terre etrangeres, ont done dh lcur dEfendre de  
prendre des lettres de marque etrangeres, et ,  
par I'arretk de prairial, le goiivernenient fran- 
qais a apportk un excellent adoucissement aux 
iisages de la course. en s'interdisant lui-mEme 
de permettre 8 son proflt i'equipement de cor- 
saires btrangers. La consequence d e  ce  prin- 
cipe salutaire, c'est que  les sujets neutres qiii 
sontpris porteurs de  lettres dc marque peuvent 
Btre consideres cornme pirales. Vattel flétrit 
energiquement cette espece dc flibiistiers. Dans 
la guerre de I'indCpendance amcricaine et dans 
la guerre de Crimke, un grand nombre de puis- 
sauces ont deferidu il lecirs sujets de prendre 
des lettres de marque cliez les belligbrants. 
Dans plusieurs traites, not:imment ceiix de 
1739, entre la France e t  !a Hollande, de 1785, 
entre la Prusse et  Ics Etats-Unis, de 1778, 
entre la France et  les ktats- nis s. de  1794, 
entre les Btats-ünis et I'Angleterre, les con- 
tractants s'engagent a ne  pas autoriser Ieurs 
nalionaux a preodre des lettres de  marque 
chez I'eiinemi de  celle Centre elles qui serait 
en guerre. L'interdiction portee en France par 
I'ordonnance de  1649 a 618 reproduite aiix 
h ta ts -~nis  par une loi du 20 aotit 18 18 En 
vertu dii méme principe, I'Cquipage meme d'un 
corsaire national doit etre compose eii majnritk 
de sujets du belligbrant, sans qiioi l e  corsaire 
serait justement traite comme pirate. 

Nous avons dit comment la pratique de  la 
course avait rapidemcnt fait naltre la necessitk 
d'un cautionnement. Fixb a 15,000 livres par 
I'ordonnance de la wdrine de 168 1 ,  il a ktk 

blevk par I'arrktk de  I'an XI A 37,000 fr. pour 
les navires dont l'equipage est infhrieur A 150 
hommes, a 74,000 fr. pour les autres. On peut 
exiger, outre le cautionnement en especes, 
une cautioii pour le cas ou la somme ne  i;ulñ- 
rait pas a la rkparation dii prC.jiidice: ainsi a 
fait le rCglement russe du 31 decembre 1787. 
Sous I'empire de I'ordonnanee de 1681, les 
armnteiirs btaient tenus a la totalitk des dom- 
mages-inlCr&ls, mEme au dela du cautionne- 
ment. L'article 217 du Code de commerce du 
premier Empire, dans le but d'encourager la 
course con tre I'Angleterre, a restreint la res- 
ponsnbilile des armateurs au montant de leur 
cautionnement. L'arlicle 32 del'arretk de I'an XI 
a rendu les capitaines civilement responsables 
comme les armateilrs. Cette heureuse innova- 
tioii tend a dioiiniier les abus de la coiirse. (De 
Pistoye et Duverdy, ouv. cite, t. 1, p. 201.) 

IV. nEs TEMPS ET DES LTEUX ou LE DROIT 
DE PRISE PEUT S'EXERCER. 

Le droit de prise ne peiit s'exercer que si 
les nalions niixquelles appai'tiennent le capleur 
et le captiir6 sont eii Ctat de guerre. Nous pen- 
sons avec )l. Hautefeuille (Droits et devoirs 
des necttres, t. le*, p. 134 et siiiv., edit. de 1858) 
qu'il n'y a pas d'elat de guerre sans une de- 
claration expressc suivie d'une denonciation 
aux neiitrcs. Les menioires jiistiGcatifs, ni le 
ralipcl des ambassadeurs, ni les somniations, 
ni les d~monsirations armbes ne  peuvent, 6 
nolreavis, remplacerces fornialites essenti~lles. 
Un etat notoire d'liostilités ne saiirait supplCer 
a la declaralion et nolillcation. On sent loot le 
vice d'un s y s t h e  qui abaridonnerait aux tri- 
bunaux des prises le soiii de determiner re- 
poque ou l'etat d'hostililks aurait commencb. 
Quant ti la nation altaqiike, Vattel dit avec rai- 
son qn'elle n'a pas beaoin de faire une dkcla- 
ratioii de guerre, celle de son agresseiir siitTit; 
il est cepenclant utile qii'ellc adiVesse de son 
cdtC iine notilication aux nations neutres. La 
capture pcut-elle avoir lieu aiissitdt apres la 
dkclaration, et frapper, par conscqirent, les 
navires de commerce qiii se tro~ivent a ce mo- 
ment diins les ports dcs belligerants? La jiis- 
tice exige qu'il leiir soit accordk iin delai, ainsi 
qu'a ccux qiii ont entrepris des voyages de 
long coiirs. C'est ce qiii a 616 fait en 1854, au 
commeiicemeut de la giierre de Criiiibe: la de- 
claration du 25 mars accorda aiix navires russes 
uri dklai de six semaines poiir sortir des ports 
francais, ofin, dit le rapport de  M. Drouyn de 
Lhuys a l'Empereur, de prolégcr aursi large- 
ment que possible les opérutions e~zgagées de 
bonne foi et en cours d'cxiculion avnnl la 
guerre. L'article 2 de la declaralion garantit 
lea mCmes navires, aprhs leur soi'lie, contre 
toute captiire pendant leiir navigiition directe 
jusqu'au port de desfiriaiion. Le goiivernement 
britanniqiie a publie une dCclai'aliou analogue. 

Le droit de prise cesse a la concliision de la 
paix. On pcut íixer cerlains dbliiis, suivant les 
distances, apr6s I'cxpiralion dcsqaels les prises 
sont respectivcment aniiiilCes. Si une prise 
avait Ctk faite avant i'erpiration de ce  deiai, 
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mais que le capteur eht connn de  source cer- 
taine la concfusion de la paix, il ne pourrait 
arguer du delai, et sa prise ne  serait pas vali- 
dbe. En concliiant la paix, les goavernements 
peuvent stipuler la restitulion reciproque de 
toutes les prises, soit a partir du moment mkme 
de la signature, soit a partir d'une date ante- 
rieiire. 

La haute mern'estlapropribtbd'ancunpenpie. 
(Voy. Mers.) 11 n'en est pas de  meme dans les 
pariies de la rner qui avoisinent les terres. Les 
eaux des haies ct des golfes et celles qui s'kten- 
dent le longdes rivages sont considérees comme 
lapropriété de  Ir puissance cbtiere. Or, dememe 
que Ic territoire d'un Etat neutre protege la 
personne et les biens de  l'ennemi, ainsi un 
navire moiiille dans la mer territoriale de cet 
~ t a t  est a I'abri de  toute attaque. Dans toute 
L'étendue de cette mer, tout acte hostile est 
interdit. 11 en resulte que, s i  un navire attaqub 
dans la Iiaiite mer parvient A se  rbfugier dans 
une mer territoriale neiitre, la poiirsuite doit 
cesser.Bynkerslioeck, dans ses Quastiones juris 
publici (1737). exprime une opinion contraire: 
il fait exception a I'inviolabilité des mers terri- 
toriales qiiand l'attaque a commence en dehors 
de  ces mers. La doctrine que nous soutenons, 
bien établie par Aziini, dans son Droit mnri- 
timede I'Europe(1805), a eté adoptée par tous 
les trait&s.Ellene doit pasmoins etre respectCe. 
quand mente la cble serait inculte, iiihabitée, 
sans canons, snns forliflcations. 

L'etendue de Ir mer territoriale Ctait dinicile 
ii ílxer. La pliipart des traitb,  et  entre autres 
ceux qui ont conslili18 la neutralité armée de  
1780, décident qii'elle est déterminCe par la 
plus longue por;Ce d'un canon monté a terre. 
C'est la doctrine deGrolius, Hübner, De la saisie 
des I~dtinir~its neulres , 1759, Bynkerslioeck , 
Valtel , Galiani . Azuiii, Klüber , Droit des gens 
moderne de l'Europe, 18 19. MalgrC ces graves 
autoritis, il nous paraitrait préférable de don- 
ner aux mers territoriales une mesure inva- 
riable, qrri serait, par exemple, de deux lieues. 
II faudrail qii'un congres de toiites lesnations 
décidat la qcicstion par un traité international 
universel. Ce procede Bviterait I'inconvCnient 
des différeuces knornies dans la portée du ca- 
non qui s e  troiive aujourd'hui a peu pres de- 
cuplee par Ics inventions rkcentes, et  demain 
peut-&lrc sera encore augmenlée.' 

Les mers qiii ne communiqiient a l'0ckan 
que par un détroit assez resserré pour faire 
partie de la mer teriitoriale de la puissance cb- 
tiei'e et dont tous les autres rivages sont au 
mCme k h t ,  sont des mers interieures ou des 
mers fermées. Elles appartienrient a cette puis- 
sance cotrirne la partie de sesrivages extérieurs 
qui est soiis la portPe de son canon. Mais s i  la 
totalite des rivages de cette mer n'est pas la 
propriele di1 meme gouvernement, la mer n e  
peiit Btre fermPe: ainsi la Baltique et la rner 
Noire ne sont pas des mers intérieiires. La rbu- 

1. 11 nonssemble que la portde dn canon est encore 
la meillenre de touter les mesnres. Wllen'arien d'ar- 
bitraire, et n i  la p o d e  dn canon augmente, tant 
mieux, leprinctpe n'en est p u  tonch6. Y. B. 

nion des deux conditionsest essentielle. Cepen- 
dant il est  admis que tous les peuples cbtiers 
pourraient s'entendre pour fermer la mer a 
leur proflt. C'est ce qui a 6th decid8 pour la Bal- 
tique notamment par les traités entre la Russie, 
la SuBde, le Danemark e t  la Prusse relatifs a Ip 
neutralitb de 1780. Dans ce  cas la mer qui 
aurait été I'objet de cet accordseraitprovisoire- 
ment assimilCe une  mer territoriale. 

Si les mers territoriales des neutres ne  peu- 
vent etre le lbbitre d'aucnne hostilitb, il est 
d'usage coustant , a la difference du territoire 
continental, que les belligérants les fraversent 
en armes, mais ils n'ont pas le droit d'y croiser 
ni  de s'y teiiir en embuscade. Quant aux rades 
et  ports. les neutres peuveilt y donner asile 
arix brlligérants : ceux-ci n'ont pas le droit de 
l'exiger, et  ils doivent se soumettre B toutes les 
condiiioiis que le gouvernement neutre jnge 
utile d'imposer. 11 existe une différence essen- 
tielle entre I'asile accordé sur terre et  l'asile 
maritime. Les belligérantsne peuvent prkteudre 
a I'asile terrestre qu'en dCsarmant; au contraire 
I'asile maritime s'obtient sans dbsarmement. 
M. Hautefeuille (ouv. citb, t. 1, p. 349) pense 
que cette différence est une suite du prin- 
cipe de la territorialitk des navires: l e  navire 
6tant assimile au territoire du belligérant, le - 
neiitre doit le cousiderer comme une parcelle 
de ce territoire qui vient pour qnelques instants 
s'attacher au sien sans perdre sa qualitC La 
defaveur dont la course a commencé a 81re 
frappee au dix-huitieme siecle a fait stipuler 
dans plusieurs traités, notammentceux de 1786 
entre la France et I'Angleterre, et de  1794 entre 
I'Angleterre et les ~ t a t s - ~ i i i s ,  que I'asile serait 
refusb aux corsaires, sauf le cas de rnauvais , 

temps ou de danger de mer. 11 est hors de 
doute que, pendant la jouissaiice de I'asile, le 
droit de prise est suspendu. 11 est d'iisage gB- 
néral et meme consacre par plusieurs traitks, 
qu'un btitiment de guerre ou corsaire ne  puisse 
mettre a la voilc que vingt-qnatre heures aprés 
la sortie dii btitiment ennemi repu dans le meme 
port neutre. L'asile est aussi accorde aux prises, 
dans la pratique de la majorité des peiiples. Ce- 
pendant il leur a Bté refusé. de meme qu'aux 
corsaires, et cette double sevérité, si elle avait 
Bté universellement adoptée , aurait peut-&tre 
pu hiter I'abolition de  la course. Le Portugal et 
la Suede ont porte la derniere prohibition dont 
nous venons de parler. Les déclarations de 
1650 et I'ordonnauce de 1681 n'accordent aux 
prises qu'un asile de viiigt-quatre heures dans 
les ports francais. Une des rouditions géukrale- 
ment imposbes au sejour d'un navire de  guerre 
ou corsaire avec sa prise dans un port neutre, 
c'est l'interdiction de débarquer les prison- 
niers: s'ils Ctaient debarquks, ils entreraient 
sur le territoire et sous la juridiction du neutre 
et  deviendraient libres. Presque tous les regle- 
ments piiblies par les nations restees neutres 
dans la guerre de 1778 el un grand nombre de  
traites orit decid6 que les prises admises dans 
les ports neutres pourraicnt y &re vendues, 
bien enfendu lorsque la validitb de la prise an- 
rait Btb régulibrement dbclarée par jugement 
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de l'autoritb compbtente, a t  qu'il serait jiistiflA 
d e  c e  jugement, devant les autorités neutres, 
a qui il appartient de dblivrer, s'il y a lieu, la 
permission. Dans la guerre de  Crimée, la plu- 
part des puissances neutres ont interdit I'en- 
trée de leurs ports aux corsaires belligérants, 
sauf le cas d'absolue nécessité, et ,  par consé- 
quent, elles ont exclu la vente des prises sur  
leur territoire. L'Autriche a fait exception. La 
législation intbrieiire de presque toutes les na- 
tions maritimes a chercbé a prevenir les difli- 
cultés de  I'espece, en enjoignaut aux navires 
de  guerre et aux corsaires d'amcner leurs 
prises dans les ports de leur juridiction, et  
mt?me pour les corsaires dans le por1 de  i'ar- 
mement. Cette injonction a été renouvelee en 
dernier lieu par I'arrhté de I'an XI, mais elle 
est souvent inexécutable. L'étude des questions 
relatives íi i'asile dans les ports neutres s e  rat- 
tache autant a la neutralité qu'aux prises ma- 
ritimes. (Voy. Neutralité.) 

Rappelous que, dans leurs mers territoriales 
e t  leurs rades et  ports respectifs, les belligk- 
rants jouissent de toiis les droits de la guerre. 
Lorsque des navires ennemis éclioiient sur  les 
cdtes d'un belligerant, ils sont de bonne prise 
au proüt de i'htat. (Ord. et regl. frangais des 12 
mai 1696 et  26 juillet 1778, art. 14. Recueil 
disambert, t. 20 et 25.) 

11 est génhalement d'usage de considérer 
comme neutres les navires des belligkrants qui 
font la peche sur  les cbtes. Mais on connait dcs 
exceptions A cette regle. (Voy. PBche.) 

v. DU DROIT DE PRISE DANS SES RAPPORTS 
AVEC LA NEUTRALIT~. 

Le droit de prise peut s'exercer contre les 
neulres lorsque ceux-ci s e  rendent volontaire- 
ment parlicipants a I'état de guerre. Mais il re- 
vet un caractere particnlier. Qiiand un sujet 
neutre commet un acte d'hostilité contre un 
belligérant, le droit de celui-ci s e  borne a re- 
pousser i'agression dont il est i'objet; mais tant 
qu'il n'a pas declaré la gnerre & 1'Etat dont ce 
neutre est mcmbre, il ne saurait depasser a son 
égard les limites de la répression strictement 
nécessaire pour le faire rentrer dans la ueutra- 
lite. Les actes des neutres, qiie Ics belligérants 
peuveiit considkrer comme hostiles, oiit éte 
soigneusement déterminés par Hilbner, I'é- 
nergirlue dbienseur des droits des ne~itres;  
ils sont ramenks quatre par N. Hautefeuille 
(ouv. cit8, t. 111, p. 221). Ces cas sorit: lola con- 
trebande de guerre; 20 la violation du blocus; 
3O les services militaires rendus a I'ennemi; 
4 O  la non-justification de la nationalité. 

Les objeis de contrebande de guerre sont 
ceux qui sont exclosirement préparés pour la 
guerre el  déji  entierement fabriques. Quand 
un navire neutre porte ces objels a son bord 
en quantité plus qiie siitTisanle pour les besoins 
de  son équipage, et qunnd il les porte ii un 
port belligkrant, il perd sa neutralite. Le belli- 
gérant qui le saisit a le droit de conüscalion 
sur les articles de contrebande. 11 n'a pas droit 
de  capturer le navire, par suite du principe 
que nous venons de poser et  d'apres lequel il ne 

peut que s e  garantir contre I'acte nuisible dont 
il allait Btre atteiul, et n'a pas droit d'infliger 
une  peine personnelle an contrevenant.,Encore 
fan2-il qiie le neutre Soit saisi en flagrant délit; 
car si le navire coupable était arreté apr8s I'ac- 
complissement de la contrebande, il ne serait 
passible d'aiicune conílscation. 11 résulte meme 
de cette doclrine que le neutre pris en flagrant 
dklit a le droit, en abandonnant la cargaison 
proliibke, d'elre laissé en liberté et de coriti- 
nuer sa route. Ce dernier poiiit a été admis par 
les traités de Nimegue et d'ütrecht (cites par 
M. Hautefeuille, loc. eod.). Dans le'cas ou le ba- 
timent suspect s e  dirige vers un port neutre, 
s'il n'y fait qu'escale et que la destiuatiou vé- 
ritable de sa coiitrebande soit un por1 belli- 
gérant, hi. Hautefeuille pense qu'il y a lieu a 
conllscation (loc. eod., p. 225): et cetle solution 
parait jiiste. Le reglement francais du 26 juillet 
1778 prononce, outre la conOscation de la con- 
trebande. celle du navire et du surplus de la 
cargaison, quaiid les articlcs de contrebande 
en composent les trois quarts. Ce systerne a 
éte repoussé par tous les traites, notamment 
ceux des Pyrénées, de Nimegue et d'l'lrecht, 
et  dans ceux qu'il a r6cemment conclus. le 
goiivernement francais y a renoncé. Grotius a 
donnb de la contrebande de giierre une défini- 
tion qui permet d'y comprendre non-seulement 
lesobjets directcment propres aii cornbat, mais 
tous les objets utiles a I'ennemi, mCme les 
ckréales dont il aurait besoin pour sa nourriture. 
L'Angleterre a trop soovent abiisé de cette 
erreur de I'illustre publiciste, en grossissant 
a son gré la lisle des objets de contrebande 
par des ordres du Conseil publies arbitrairement 
a I'ouverture des hostilith, et combinés envue 
des circonslances spéciales de chaque guerre. 
Lampredi, dans son Traitd du contmerce des 
peuples neutres e n  Gemps de guerre, 1788, a 
proposé pour la répression de la contrebande 
de guerre un nouveau systeme, deja adopté 
par le traitede 1785 entre la Prusse et les Etats- 
Unis, arlicle 5, et qui nous paralt destiné, par 
un  nouveaii progrés di1 droit des gens, a enlrer 
peu a peu dans la pratique dc toutes les na- 
tions: il coiisisterait, a la place dii droit de 
confiscation, d'accorder au belligérant le droit 
de détenir les objets de conlrebaude ou de les 
acquérir par préeinption en en payant la valeur. 

Nous serions presque disposé a Cteudre la 
doctrine de Lampredi au cas suivant, et de- 
mancler au procliain congi-6s europécn de dé- 
cider que le navire neutre qui viole un blocus, 
au lieu d'etre conílsilu6, soit seuleuient dCtenu 
ou frappe de préemptioii. Le seul droit que 
nous reconnaissions au belligerant, celui de se 
déiendre contre un acte bostile, sera évidem- 
ment satisfait dans nos deux preuiiers cas par 
la détention tout autant que par la conüscation: 
son bkneüce seiil serait diniinue. 01' pourquoj 
aurait-il un béncfice? N'est-ce pas deje beau- 
coiip que de lui donner. avec Lampredi et le 
triiite (le 1785, i'acliat par prérrnpiion1De mCme 
que dans le cas de contrebande et par le n i h e  
motif, il Faiit, dans le cas de violation de blorus, 
que le navire neutre soit saisi en flagirint délit: 
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patentes do 20 decembre 1659 (Rec. d'lsamberl, 
t. 17) instituerent le premier conseil des prises 
eomposk de conseillers d'Etat et  de  maltres des 
requetes sous la présidencc du grand-maltre 
d e  la navigation , cliarge qiii remplaca tempo- 
rairemeut celle d'amiral de 1627 a 1669; l'appel 
était porte au conseil clu mi. La loi du 14 juillet 
1793, puis celle du 13 brumairean IV donnerent 
les causes de  prises aux tribunauxde commerce. 
La loi du 26 ventdse et l'arretk du 6 germina1 
an VI11 les rendirent a la juridictioii administra- 
tive, et reconstituerent un conseil temporaire , 

des prises. Au commencement des giierres de  
CrimCe ~t d'ltalie, les dkcrets des 18 juillet 
1854 e t  9 mai 1859 ont pris une mesure iden- 
tique. L'appel du conseil des prises est porte 
devant le conseil d'État. On a justiíik l'atlribu- 
tion des affaires de prises aux tribunaux admi- 
nistratifs, par la raisori que les decisions pou- 
vant soulever des coníiits internalionaux, il 
Ctait nkcessaire d'y apporter. selon les cas, des 
ménagements ou des severites impossibles a 
obtenir de la justice ordinaire. Enoncer ce mo- 
tif. c'est condamner la legislation puisqu'il tend 
a introduire dans la justice un élément d'iiijiis- 
tice. Si la matiere avait Ctk rPglée dans foules 
ses parties par des trailés, la juridiction des 
tribuiiaux de commerce sur  les corsaires u'au- 
rait eu aucuu danger, parce qu'elle n'aurait Bté 
qu'iníerpi'elative des traites. Maintenant que la 
course est abolie, les tribunaux de commerce 
dont la compétence était fondee sur le carac- 
tere commercial des entreprises de course, ne 
peuvent pas 6tre juges des prises des navires 
de  guerre. Nous penchons neanmoins croire 
qu'il n'y a pas lieu de maintenir une juridic- 
tion Texception. En Angleterre, en Danemark, 
aux Etats-Unis les prises soiit deferees aux 
cours d'amiraute avec appel dans les deux pre- 
miers pays au  Conseil royal, dans le dernier a 
la Cour supreme. 

Tous les traites reconnaissent qiie les tribu- 
naux du capteur sont competents pour pronon- 
cer sur  les saisies opkrées soit contre i'ennemi, 
soit contre les neutres. En ce qui concerne les 
neutres, cette coinpktence a été contestkc par 
Hübner, qiii demande la crkation d'un tribunal 
mixte composé de commissaires des deux na- 
tions interesskes. Galiani va plus loin et  pense 
que les tribunaux de  la nation neutre dans la 
plupart des cas sont seuls compbtents ponr 
appliquer a ces sujets soit les traités, soit les 
lois interieures sur la violation de  la neutralitk. 
M. Hautefeuille repousse l'une et l'autre de ces 
innovations (ouv. cite, t. 111, p. 3 12 et  suiv.). La 
questioii a gardk tout son intéret au point de 
viie des neutres, meme depuis la Déclaratiou 
d a  16 avril 1856, puisqu'ils continuent a &re 
exposes a la mnliscation de la part du belligk- 
rant dans les aiiatre cas aue  nous avons ana- 

belligérant, et  tombent sous celle d e  I'État qui 
possede cette mer. 

D'apres l'usage g6nCral des nations mariti- 
mes ,  la preuve, dans les proces de prise, in- 
combe au saisi (M. Hai~tefeuille, ouv. citk, t. 111, 
p. 351),  contrairement aux principes Ciernen- 
taires du droit civil. Cette iniquitk est particu- 
lierement intolerable dans le cas de saisie d'un 
navire neu tre pour insufisance de papiers. Nous 
n'admettrons jamais qu'un uavire piiisse etre 
dCclare de bonne prise, parce qu'il manquait 
de papiers ou que ses papicrs etaient irrégu- 
liers. 11 faut que le capteur prouve que le saisi 
est un navire ennemi.' 

Si le navire saisi est reliche par le tribunal, 
il doit obtenir des dommages-inferCts. Qiiand le 
capteur est un navire de  guerre, ce  n'est pas 
le capitaine, c'est I'État qui doit Ctre respon- 
sable. 

Apres le jiigement declaratif de bonne prise, 
il y a lieu a la liquidatioa et au parlage. Ce rk- 
sultat final, but de I'arniement en course, etait 
prevu par des reglements détaillés qui n'ont 
plus d'objet par suite de i'abolition de la course. 
Les r&glements relalifs a la repartition du prix 
de la prise entre les éqiiipages de la marine 
de 1'État contiiiuent d'etre en vigueur. C'est 
l'ordoniiance du 28 mai 1778 ( RecueiL d'lsam- 
bert, t. 25) ,  et l'arreté du 9 venlbse an IX. 
Nous pensons que quand memc le droit de prise 
de la propriéte privée par navire de guerre 
serait maintenu, conti'airement a nos voeux, 
on devrait supprimer cette attribution de butin, 
car il n'est pas bon d'exciter les marins, pas 
plus qiie les soldats, B faire leiir devoir par 
l'applt du gain. F. HELIB ffls. 

PRISONNIER DE GUERRE. 11 y a un droit 
de la guerre comine il y a un droit de la paix, 
et  l'un et i'aiitre droit existaient avant qu'ils 
eusseot &te promnlguCs, au bruit du canon des 
batailles, par la plume d'un publiciste illustre. 
Inler civilales aul omnes aul plerasque, ex 
consensu jura qucedr~m nasci poluerunt , dit 
Grotius dans I'immortel ouvrage: De jure belli 
ac pacis, par lequel il a fondé le droit des 
gens. 

Quel est done le droit de la guerre vis-a-vis 
des individus appartenant a iiiie nation belli- 
gCrante et pris, sur  terre ou sur mer, les armes 
a la main? Car ne peuvent &re considéres 
c.omme prisonniers de guerre ni les personnes 
simplement attachees au service des armCes 
et  qui ne  foiit pas partie des combattants (dé- 
cret de la Converition nalionale de France du 
25 mai 1793) ; ni les sujets innocents de i'en- 
nemi qui n'ont pas pris part aux hostilifés; ni 
les soldats qui, sans ordre de leurs chefs, ont 
commis des violerices; ni ceux qui, spontané- 
ment et  sans ordre de l'ktat *, se  sont armes 

IysCs. Leur poSilion est piurtant meilleure en 
ce qu'ils n'auront plus a souffrir des mille tra- 1. Nous croyona que notre honorable eollabora- 
Gasseries des corsaires, trop inte- tenr ent trop absolu. Le manque de papiers pour un 

nnvica r a t  un fait anormal. et tant au'ou n'anra Vas - . . . - - - - - - . -. . . . .. . - - - 

~ ~ S S C S  a muitipiier les prises au mkpris des enttererneut aboli lea priee's, nn navire sans papiers 
droits les plus clairs. sera Ldgitimement suspect8, et on  pourra lui deman- 

M. B. 
Les actes commis dans la mer territoriale d e ~ . d ~ ~ f " ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i " , t ~ ~ $ ~ b i C  par I,enaemi. 

echappent naturellement 1 la juridiction du M. B. 
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contre I'ennemi; ni les espions, ni les deser- 
teurs, ni les transfuges. Cependant ne sont 
pas conipris dans ces catkgories, les chirur- 
giens, aumdniers, vivandikres ou cantiniers, 
oficiers d'admioistration , quartiers -maltres, 
tambours et fifres; ils font partie des combat- 
tants , ils sont consid8rés comme appartenant 
a l'amke active, on les assimile aux soldats et 
on les range dans la classe des prisonniers de 
guerre. 

Meme dans les plus beaux jours de I'anti- 
qu.itC paienne, le droit de la giierre, dont déri- 
vait le dmit de conquSte, disait avec une in- 
flexible rigueur: Poiir les biens de I'ennemi, la 
coníiscation et le pillage; pour la personne de 
I'ennemi, I'esclavage ou la mort. Mais sous I'in- 
fluence du principe clirStien, les mceurs se mo- 
dilikrent. aLes lois que nos pkres, apres avoir 
conquis I'enipire romain, firent dans le feu, 
dans l'aci ion, dans I'impétuosité . dans l'or- 
gueil de la victoire, ils les adoucirent: leurs 
lois ktaient dures, ils les rendirent impartiales. 
Les Bourguignons, les Goths et les Lombards 
voulaient toujours que les Romains fussent le 
peuple vaincu ; les lois d'Euric , de Gondebaud 
et de Rolharis firent du Barbare et du Romain 
des concitoyens.'n 

Tuer I'ennemi aprEs la bataille, le réduire en 
esclavage, n'est plus permia par le droit des 
gens; lui faire mettre bas les armes et le dé- 
tenir comme prisonnier de guerre josqu'au ré- 
tablissement de la paix, h moins qu'il ne soit 
convenu de lui accorder une libre rctraite, 
soit sur-le-cliamp, soit B une Cpoque déter- 
minée, voila, sur ce point, les lois modernes 
de la guerre. 

Les effets de la captivité courent du moment 
de la reddilion, acceptée par la promesse de 
vie sauve. Les prisonniers sont ensuite places 
dans Iintkricur du ferritoire sous la surveil- 
lance et l'autorité du vainqueur, et rendus a la 
liberte ou purement et simplement, ou sous 
caution, ou soiis rancon, ou kcliangés par car- 
tel avec 8autres prisonniers ae guerre. 

Le dkcret du 25 mai 1793, s'inspirant de la 
dignité Iiumaine, porte (art. 17) qu'aucun pri- 
sonnier fait sui l'ennemi ne pouira etre forc6 
a servir dans l'arméc de l'État qui l'a pris. 

La 10i du 20 jiiin 1792 place les prisonniers 
de giierre, en Fraiice , sons la sauregarde de 
la naljon, et dispose qu'ils seront protk@s, 
comme les citoyens francais, contre toute in- 
sulte ou tout outrage. Cette loi contient aussi 
d'autres dispositions, pleines d'liumanité. 

D'apres un decret du 4 avril 181 1: Tout pri- 
sonnier de guerre, ayant rang d'omcier, et 
tout otage qui, aprks avoir donné sa parole, la 
viole, doit, s'il est repris, Ctre consideré et 
traité comme soldat, sous le rapport de la solde 
et des rations, et resserrk dans une citadelle, 
fort on cbiteau. 

Les r&gles relatives i i'kchange des prison- 
niers Ont &té établies dans plusieurs disposi- 
tions legislatives. Jusqu'aux temps les plus ré- 
CentS, il ktait recu de convenir a la fois dan8 

l. Montesquisu ,' Eiprit des loi8, liv. X ,  ch. 111. 

les cartels et de I'echange et de la ranpn pe- 
cuniaire d'aprks la diversitk dn grade pour sol- 
der le compte en cas de l'inegalitk de nombre 
ou de grade des prisonniers. On en trouve un 
exemple dans le cartel entre la France et I'An- 
gleterre du 12 mars 1780. Mais laFrance rejeta, 
dans la guerre de la Révoluton, toute rancon, 
en décrétant le 25 mai 2793 de n'admettre que 
l'échange d'homme pour homme, de g a d e  pour 
grade. (Voy. Échange des prisonniers.) 

On voit que la législation sur les prisonniers 
de guerre en Europe est basée sur des senti- 
ments de génerosité. Si les lois fatales de la 
guerre admettent qu'un belligerant puisse faire 
des prisonniers et les garder, soit pour les em- 
péclier de reprendre les armes, soit pour affai- 
blir I'ennemi, soit m&me pour I'amener a des 
couditions de paix équitables, elles n'admettent 
pas les violentes ni les mauvais traitements 
envers eux tant qii'ils ne troublent pas la tran- 
quillité de I'État. 11 est meme d'usage de lais- 
ser aux oficiers une plus grande liberte qu'aux 
sous-ofliciers et aux soldats. 11s sont, en g 4  
nCral, libres sur l'honneur, dans une ville deter- 
minée, et il n'est pas rare de les voir renvoyer 
dans leur pays autrefois sous promesse de 
paycr une rancon, actuallement avec I'enga- 
gement de ne plus servir contre le gouverne- 
ment qui les a rendus a la liberté. 

Ccpeiidant l'État vainqueur ne peiit Ctre des- 
armé contre les prisonniers de guerre et leurs 
manqiiements de parole. Aussi, outre la pe- 
nalite qiie .nous avons citée plus haut et qui 
est édictee par le decret du 4 avril 181 1 pour 
punir les violations de la foi jurke, on devait 
prévoir le cas ou les prisonniers de guerre, 
abusant de leur nombre, organiseraieiit la ré- 
sistancc conlre les autoriiés lkgilimes. C'est ce 
qu'a fait le décret du 17 frimaire an XIV qni 
dispose en ces termes : nToute mutinerie, re- 
siatance a la gendarrnerie, i la garde nationale, 
tout complot dont se  rendraient coupables les 
prisonniers de guerre, seront punis de mort.~ 

Hors de l a ,  la vie &u prisonnier ae guerre 
est sacrke, inviolable d'aprks le droit. On com- 
prend la différence. Dans ce dernier cas, il ne 
s'agit plus de l'application des lois de la guerre, 
mais bien de la defense sociale et de la rkpres- 
sion d'un crime qui présente l'application des 
principes du droit commun. 

Cependant des publicistes ont pose cette 
question: Est-il des cas oii le soin de notre 
stireté et des dangers encoiirus ne nous per- 
met ni de faire des prisonniers, ni de conser- 
ver ceux que nous avons faitsl Cette question 
nous rappelle un effroyable episode de notre 
campagne d'Egypte. L'armCe francaise venait 
de prendre Jaffa et de la saccager par irente 
heures de pillage et de massacres. 11 restait 
qiielques mille prisonniers qu'on ne pouvait 
garder faute de vivres ni renvoyer B I'ennemi 
dont ils auraient grossi les rangs. Ces malheu- 
reux sont la, sur le rivage; les mains likes 
derriere le dos, attendant qu'on prononce sur 
leur sort. uBouaparte, dit M. Thiers I, se decida a 
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une  mesure terrible, et qui est le seul acte cruel 
desa  vie. Transporte dans un pays barbare, il en  
avait involontairement adopté les mceurs; il Bt 
passer au fll de l'épée les prisonniers qui lui 
restaient. L'armke coi~somma avec obeissance, 
mais avec une espece d'effroi, I'exécution qui 
lui était command6e.n - iQui répondra devant 
la ggsterite d'un acte si horrible? Ses ordonna- 
teurs, ajoute M. Dalloz (Droit naturel et des 
gens, Répert., no 123), a moins qu'ils n'aient 
tout tenttS, méme vis-a-vis de I'ennemi , pour 
l e  prevenir. Car s'il est un principe évident, 
c'est que la guerre,  mAme la plus juste, ne  
peut légitimer que l e  mal qu'il est absolument 
necessaire de  faire a l'ennemi.)) 

Lemonarque et  sa famille peuvent-ils Atre 
faits prisonniers de  guerre? Le droit des gens 
s'est pronoiicé pour l'afrirniative. Cependant , 
entre les puissances civiliskes de I'Europe, il 
Btait d'iisage depuis longtemps l o  de considé- 
rer comme contrairc aux lois de la guerre de  
viser a la t&te d'un monaique ennemi ou d'un 
prince du sang; 20 de traiter avec distinction 
la famille du souverain ennemi, en l'exemptant 
de  dkteution; 30 d'adoucir, dans la personne du 
monarque ennemi et pour sa famille, les maux 
de la guerre dans tous les points qui n'influent 
pas sur  le sort des opkrations militaires. 

Di1 principe que la guerre seule peut crCer 
des prisonniers comme la cause cree l'effet, il 
suit que tout acte par lequel le sujct d'une na- 
tion serait declaré prisonnier de guerre, alors 
meme qu'il n'a pas pris une part aclive aux 
hostilitPs, ne  peut étre considere que comme 
une mesure violente, en opposilion avec tous 
les principes de la civilisation. Telle est la dis- 
position du décret de Berlin (21 nov. 1806) , 
portant que tout individu anglais dans les pays 
occupks par la France ou par ses alliés, est dé- 
clark prisonnier de guerre. Un pareil pilncipe, 
faiblement couvert du voile de représailles , 
prouve jusqu'ou l e  mkpris du droit des gens 
peut conduire un conquérant irrilé de voir po- 
s e r  des bornes a son ambition. Ce triste exem- 
ple est heureusement le seul que iioiis offre 
I'histoire moderne. EUGENE PAIGNON. 

PRISONS. 1. Observations généra1es.- L'his- 
toire des prisons comporte une premiere divi- 
sion capitale au point de vue de la science 
sociale: histoire ancienne et histoire conlem- 
yolSaine. La premiere aurait pu Atre fidklement 
écrite par un bourreau de  l'ancien regime, tant 
la prison s e  confondait alors avec les nombreux 
e t  effroyables supplices inventes par la barba- 
r ie et  le fanatisme religieux ou politique. Elle 
n e  s e  prksentait guere q u ~  sous I'une de  ces 
deux faces, ou comme anticbambre du gibet, 
ou comme sanctuaire de  la torture. Sa signi6- 
cation politique était la méme que celle de  toiis 
les autres supplices: régner par la terreur du 
chiltiment. Elle avait pour origine deux viles 
passions: l e  plaisir de  la vengeance, I'intéret 
de  la domination. Cette origine indique sutñ- 
samment que  la prison n e  pouvait s'élever a la 
hauteur d'une question sociale; il était bien 
plus expkditif de s e  débarrasser par la corde, 

par l'eau, par le g1aive.011 par le feu des gens 
qu'on pouvait craindre, plut6t que de les ac- 
cumuler dans des prisons souvent difficiles i 
garder. Quant aux principes que I'on invoquait 
pour légitimer ces faits dits de haule et basse 
justice, ils s e  reduisent a une seule forniule 
que l'on aurait pu graver au frontispice de 
toutes les prisons: droil de punir, de chitier, 
venant d'en haut, puisant s a  source dans une 
morale en dehors de I'homme, en un mot, 
kmanation du droit divin. 

L'hisloire contemporaine des prisons n'a pas 
encore un si6cle et deja elle présente des mate- 
riaux cousidérables, des complications nombreu- 
ses, des statistiques savantes, des principes dif- 
ferents et despartis extrt5mes a la tele desquels 
dominent les esprits les plus éminents et les 
cceurs les plus genéreux. hlais tous sont d'ac- 
cord sur ce point qu'il importe d'amender l e  
criminel. 

11. Du syst6me pénitentiaire aux États-~ais .  
- L'idPe premikre de la reforme des prisons 
n e  pouvait naltre et prendre racine que dans 
un pays ou rkgnaient les principes de liberté 
et d'kgalité. Les quakers surtout, qui ont en 
horreur toute effusion du sang, eureiit une no- 
table intliience sur  ces reformes. A partir de  
1786, grice a leurs efforts, la IPgislature de 
Pensylvanie abolit successivement, et presque 
dans tous les cas, lapeine de mort, la mulilation, 
le fouet. La peine de I'emprisonnement fut sub- 
stituée aux chitiments corporels, et la loi au- 
torisa les tribunaux a infliger I'emprisonnement 
solilaire dans une cellule peudant le jour et  la 
nnit ti tous les coupables de crimes capitaux. 
C'est alors que fut instituee a Philadelphie l a  
prison de Walnut-Street. 

Ce fut la le point de dbpart de ce  qui devait 
mériter bien plut6t la qualirication de systeme 
d'emprisonnement que celiii de  systbme pCni- 
tentiaire Les condamnCs y furent classés selon 
la nature de leurs crimes, et  trente cellules 
particulieres furent reservkes pour les con- 
damnks a I'isolement absolu. Les détenus so- 
litaires ne  travaillaient pas. De la deux vices 
inkvitables: corruption des condamnks qiii tra- 
vaillaient et  communiquaient ensemble; cor- 
ruption par I'oisiveté des indiridus plongks 
dans I'isolement. Cependant, en France, on 
partagea longtemps I'erreur des AmtSricains. 
En 1794, le duc de la RocbefoucaulL-Liancourt 
publia une notice interesante sur la prison de 
Philadelpliie. 11 declara que cette ville avait un 
excellent systeme de prison, et tout le monde 
l e  répéta. 

Mkl. de Beaumont et de Tocquerille, venus 
plus tard et s'appuyant sur I'expkrience, s'ex- 
priment d'une manikre moins favorable sur  ce 
systernc. 

n La prison de Walnut-Street eut d'aiitres imi- 
tateurs, disent ces auteurs; mais nulle part ce 
systeme n'eut le succes qu'on en espérait: il 
ktait en general ruineux pour le Trbsor public; 
il n'opérait jamais la reforme des détenus. De 
tels rksultats semblaient demontrer le vice du 
systeme tout eiitier; cependant aii lieu d'accu- 
ser la tlieorie, on s'en prit a son exéculion. On 



pensa que tout le mal venait de  i'insuflisance 
du nombre des cellules et  de  i'encombrement 
des détenus dans la prison, et que le systeme 
te1 qu'il était Ctabli serait fécond en heureuses 
conséquences, s i  i'on ajoutait quelques con- 
structions nouvelles aux prisons dCji eristan- 
tes. On flt de nouveaux frais et  de nouveaux 
efforts. Telle fut l'origine d e  la prison d'Au- 
burn (1816). 

n Cette prison, devenue depuis s i  cklhbre, 
fut établie d'abord sur un plan essentiellement 
vicieux; elle s e  bornait a quelques classifica- 
tions, et cliacune de ces cellules était destinée 
a recevoir deux condaninks: c'était de  toutes 
les combinaisons la plus mallieureuse; il vau- 
drait mieux confondre cinquante criminels dans 
le meme appartement que d'en mettre deux 
ensemble. Cet inconvénient fut b,ientOt senti, 
et ,  en 1819, la legislature de i'Etat de New- 
York décréta 1'érection d'un nouveau bitiment 
a Auburn, afin d'aiigmenter le nombre des cel- 
lulea solitaires; toutefois il faut remarquer qu'on 
n'avait pas encore i'idée du systeme qui depuis 
a prévalu. On n e  pensait pas a soumettre au 
systéme cellulaire la totalité des condamnes; 
on voulait seulement en faire I'application a iin 
plus grand nombre ... En 1817, la législature de 
Pensylvanie decreta I'breclion du pénitencier 
du Piitsburg, et, en 1821, celle de Clierry- 
Hill ... Dans les prisons noiivelles on abandon- 
nait les classiflcations de Walnut, et une cel- 
lule solitaire devait etrc prbparee poiir recevoir 
chaque condamné. Le crirninel iie devait quitler 
sa cellule ni le jour ni la nuit, et tout travail 
lui était interdit dans sa solitude. 

~Cependant, avant meme que les lois qui 
avaient ordonné l'erection de ces prisons fus- 
sent exécutées, on avait, dans l'ktat de New- 
York, essayé la prison d'Auburn. L'aile du riord 
ayant étk presque finie en 18?1, on y avait 
place quatre-vingts criminels en donnant a 
chaciin d'eux iine cellule particuliere. Cet es- 
sai, dont on se promettait un si beureux suc- 
cCs, fut fdtal a la plupart dcs détenus: poiir 
les réformer, on les avait soumis a un isole- 
ment coinplet ; mais cette solitude absoloc , 
quand rien ne  le distrait ni n e  I'interrompt, 
est au-dessus des forces de I'homme; elle con- 
sume le criminel sans reliche et sans pitik; 
elle ne réforine pas, elle tue. 

 les mallieureiix sur  lesquels s e  flt cette 
expérience tomberent dans un état de dépé- 
rissement si manifeste que leurs gardiens en 
furent frappés: leur vie parut en danger, s'ils 
restaient plus longtemps dans la prison, sou- 
mis au meme régime; ciuq d'entre eux, pen- 
dant une seule aniiée, y araient déji succombé. 
Leur etat moral n'etait pas moiiis inquiétant: 
l'un d'eux était devenu fou; un autre, dans un 
acces de desespoir, avait profite d'un moment 
ou le geblier lui apportait quelque chose pour 
s e  précipiter en dehors de sa celliile en cou- 
rant la cliance presqiie stire d'une chiite mor- 
telle. Sur de pareils effets, le systeme fut juge 
deflnitivement : on fit grPce a vingt-six detenus 
solitaires; ceux aiisquels cette faveur ne  fut 
point accordée sortirerit pendant le jonr et fu- 

rent admis a travailler dans les ateliers com- 
muns. Depuis cette époque (1823), le systeme 
d'isolement , sans restriciion , cessa entiere- 
ment d'etre pratiqué a Auburn; on acquit bien- 
tOt la preuve que ce regime, fiineste a la sante 
des criminels, était impuissant pour opérer leur 
reforme. Sur les ringt-six condamnks auxquels 
le goiiverneur avait fait grice,  quatorze revin- 
rent peu de  temps apres dans la prison par 
suite de nouvelles condamnations. 

uCette experience s i  funeste i ceux qui fu- 
rent clioisis pour la subir, etait de nature B 
compromettre le sort du systkrne pénitentiaire. 
Apres le désastreux eUet de i'isolement il etait 
a craindre qu'on en repousslt entihrement l e  
principe: c'était une réactioii naturelle. On eut 
plus de sagesse: on persista a penser que la 
solitude qiii fait rCfléchir les criminels, et les 
sépare les uns des autres, exerce une influence 
bienfaisarite; et  on rechercha seulement les 
moyens d'éviter les inconvéiiients de  l'isole- 
iuent en conservaut ses avantages. On crut y 
parvenir en laissant les condamnes dans leur 
cellule pendant la nuit, et  en  les faisant tre- 
vailler peiidant le jour, dans des ateliers com- 
muns, au milieu d'un silence absolu. 

Le dernier systeme adopte & Auburn obtint 
un immense succes; des hommea éminents 
comme MM. Elam Lynds, le juge Powers s'hono- 
rkrent en remplissant les fonrtions de  directeur 
d'Auburn. L'Btat de  New -York ordonna i'krec- 
tion d'une nourelle prison (1 825). Ce fut M. Elam 
Lynds qui seul avec les condamnés construisit 
Sinsing, qui contient mille cellules. 

Malgré le succhs d'buburn, la Pensylvanie 
continuait a Pittsburg ses essais d'emprisonne- 
ment cellulaire de jour et de nuit sans travail. 
Le résultat fut aussi déplorable qu'a Walnut. 
neanmoins de graves autorités A la tete des- 
quelles nous devons placer L Livingston, sou- 
tinrent la supériorite de l'emprisonnement cel- 
lulaire de  jour et de iiuit. Le rksultat de ces 
luttes qui doiinerent lieu i des enquhtes ce- 
Iébres, fut la création du pénitencier de Cherry- 
Hill qui n'est qii'une combinaison de Pittsburg 
et  d'Aiiburn, a savoir, i'isolement de jour et  
de  niiit et le travail dans la cellule. 

Depuis cette epoque les meilleurs esprit6 
sont restes partagks sur la supérioritb de  i'un 
ou de I'autre systeme. PM. de Tocqueville et  d e  
Beaumont eur-mémes Iiesitent a s e  prononcer. 
au point de vue des avantages moraux. Mais si 
i'on se  preoccupe des avantages matériels, l e  
systéme d'Auburn rapporte a i'État des produits 
plus considérables. 

L'Etat de New-York a creé des maisons de  
refuge pour les condamnés a leur sortie de  
prison. Cette institution, qui n'a pas i.t&importée 
en France, est considerée en Amkrique comme 
une 'des plus heureuses créations des temps 
modernes. Elle forme une sorte de maison de 
patronage pour tous les condamnés libérés jus- 
qii'au jour ou ils trouvent dans la societé un  
travail assuré. 

111. Avantages du syst.?me phitentiaire. - 
Le premier nvantage d'uh pareil systeme est que 
les condamnbs ne deviennent pas dans le pCni- 
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tencier pires qu'ils n'etaient en y entrant, 
c'est la premiere cons6qiience du régime dont 
l'isolement absolu forme la base. En France au 
contraire il est reconnu par tout le monde que 
nos anciennes prisons non-seulement n'appor- 
taient aucune amélioration morale, mais qu'elles 
constituaient de veritables foyers de corruption. 
II sufira toujours, dans une prison, de la pré- 
sence d'un scblérat consommé pour que tous 
ceux qui le voient et  I'entendent s e  modeleut 
sur lni et lui empruntent en peu de temps ses 
vices et  son immoralitk. Cet enseignement mu- 
tuel des prisons donne necessairement nais- 
sance a une population spéciale de malfaiteurs 
nombreuse el meuapante. Or, le systeine peni- 
tentiaire remedie completement a ce mal; aussi 
rkunit-il les asseutiments de ceux qui estiment 
que la meilleure des prisons est celle qui ne  
corrompt pas. 

Les partisans passionnés du systeme affir- 
meiit que ce point n'est qu'un moindre avan- 
tage; que ce systkme, ayant pour base I'instruc- 
tion morale et religieuse, doit opérer et  opere 
réellement la régénéralioo intégrale du con- 
damné. Sur ce point les avis sout le plus par- 
tages, et comme la rkgéneration intégrale, étant 
une affaire de conscience, échappe a toute 
statistique, les divegences d'opinion pourront 
s e  prolonger encore longtemps. 

Mais il y a encore d'aiitres eonsidbrations a 
faire valoir. Ainsi, les habitudes d'ordre aux- 
quelles est soumis le  condamné , exerceront 
une influence reelle sur sa couduite morale 
lors de sa  rentree dans la societé. a La neces- 
site du travail qui dompte son penchant a i'oi- 
siveté; I'obligation du silence qui le fait rB- 
flécliir; I'isolemeiit qui le met en presence de 
son crime et de sa peine; l'instruction religieuse 
qui I'éclaire et le console; i'obéissance de cba- 
que instant a des regles inflexibles; la régula- 
ritk d'iine vie uniforme; en un mot toutes les 
circonsfances qui accompagnent ce regime se- 
vere, sont de nature a produire sur son esprit 
une impression profonde. Peut-&re en sortant 
de prison n'est-il pas uii honnete liomme; mais 
il a contracté des habitudes bonnetes. 11 était 
fainéant, maintenant il sait travailler. Son igno- 
rancel'empechait d'exercer une industrie,main- 
tenant il sait tire et  tcrire, et la profession qu'il 
a apprise dans sa prison lui fouruit les moyens 
d'existence qui Iiii manquaient auparavant ..... 
Si l  n'est pas plus verlueux, il est du moins 
plus raisonnable; sa morale, ce n'est pas l'lion- 
neur, mais l'intkret ..... Eníin s'il n'est pas au 
fond devenu meilleur, 51 est du moinsplus obéis- 
sant aux lois, et  c'est tout ce que la societe 
est en droit de lui demander. 11 (Tocqueville et  
Beaumont.) 

La pensee politique gui doit presider i I'in- 
stitution des prisoiis etant ainsi déíinie, on s'est 
demande lequel des deux systhmes, de l'isole- 
ment absolu de jour et  de nuit (Pliiladelphie), 
ou de I'isolement pendant la nuit, travail en 
silence dans les ateliers pendant le jour (New- 
Yorli), rkpondait plus au but proposé. Les au- 
teurs que nous venons de citer, inclinent d 
penser que ce dernier systkme, a l'aide de son 

regime plus conforme que celui de Philadelpbie 
aux habitudes de i'hornme en socibtb, opere 
un plus grand nombre de ces rbformes, qu'on 
pourrait appeler legales, parce qu'elles produi- 
sent I'accomplissement extérieur des obligations 
sociales, et qli'ainsi le systeme de Pliiladelphie 
ferait plus d'honnetes gens *, et celiii de New- 
York plus de ciloyens sonmis aux lois. 

IV. Des premieres tentalives de rejCornu en 
France. - Pendant que I'Amkrique marchait a 
grands pas dans la voie des reformes pratiques, 
la Restauration fondait la Societé royale pour 
l'amelioration des prisons (avril 18 19). Toutes 
les illuslrations de la France tinrent a hon- 
neur de faire partie de cette nouvelle socibtk. 
Quels out étb les resultats de leurs efforts? 
Voici en quels termes, en 1838, M. Moreau 
Cliristophe, inspecteur general des prisons, 
apprheiait les principes qui animaient cette 
institiition et les conséquences de ses travaux : 
«Des ptiilanthropes se  sont dit : Les prisonniers 
sont plus malheureur que coupables; ils sont 
plus a plaindre qu'a blimer; la peine qu'on 
leur inflige doit avoir moins pour but de les 
punir que de les moralisei: Et les portes de nos 
prisoiis s'ouvrirent devant leur charité chré- 
tienne; et  ils prodiguérent aiix prisonniers leurs 
soins, leurs bicnfaits, leurs conseils; et tous 
les pi'isonniers leiir parurent des amis malades 
que des remedes moraux pourraient facilement 
gucrir. Et ils s e  mirent ii les catbchiser, les 
sermoiiner et a les convertir. Et leiirs paroles 
furent entendues plus fructueusement qu'ils 
n'osaient l'espérer. Tous, en elfet, se  repen- 
taient de leurs fautes et promettaient de n'y 
plus tomber. Tous, en entrant dans la prison, se  
disaient juifs ou protestants. Tous demandaient 
i etre baptisés, a comunie r ,  a se coulesser. 
C'ktait une grande liesse pour ces bandits que 
d'btre faits catechumbues ! Et cela se  wncoit 
du reste. Les ateliers vaquaient, et de plus, 
cliacun d'eux rccevait unc ration de viu et 
mangeait de la viande et du pain blanc le jonr 
de sa pieinihre communion. La saiule table ne 
désemplissait pas. 11 en est, c'etaientles plus fer- 
vents, qui ont fait sir fois lcur premiere com- 
munion dans six prisoris différentes, ou ils sont 
entres toiijours juifs ou protestants, et ou ils 
ont trouvé le meme rbgime etabli. Ce temps-la 
fut I'bg-e d'or des déteniis. Mais ce temps-la fut 
I'anarchie des prisons. L'éclielle penale était 
renversée; tous les principes d'ordre etaient 
méconnus; le lieu de la discipline était brist5.s 

De tels insucces avaient dh jeter un grand 
trouble dans les esprits des hommes courageux 
qui s'etaient voués ii l 'aurre des réiormes. 11 
est diiricile de se  faire une idée de la division 
des opiuions, et  il semble que I'apparition, en 
1833, de I'ouvrage de MM, da Tocqueville et 
Beaumont ait encore ranime les discussions et 
reridu les divisions plus tenaces. Les ouvra- 
ges , les revues, les rappnrts, les traductions, 
les articles de journaux pleuvent de toute part. 
Les Iiommes les plus compétents, les inspec- 
teurs, les directcurs de prison prennent Ir 

1. Ce ppint ne nous semblc pas ddmontr8. M. B. 





L'usage n'a consacre le mot qu'a l'kgard des 
exceptions favorables aux iudividus, non d e  
celles qiii leiir sont centraires. On ne  l'appli- 
que pas a une loi de proscription , par exem- 
ple, ni  a la loi constitutive de I'esclavage. 

Les privilkges sont donc des faveurs sp8- 
ciales. En droit civil, on entend plus particu- 
lierement par privileges des droits de crCance 
prbfCrh a d'autres. comme le privilbgedn veu- 
denr sur I'immeuble vendu, ou celui du pro- 
prietaire sur  les meubles du locatiiire. C'est en 
c e  sens que le Tresor public a un privilege. 
regle par les ariicles 2098 et  ?lo2 dn Code 
NapolCon e l  diverses lois spéciales, pour le re- 
coiivrement des contributions directes et indi- 
rectes, des droits e t  amendes cn matikre de 
timbre, des droits de  mutatioii apres déeCs, 
des droits de dounne, dii débet des comptables, 
des frais de justice criminelle, des crkances 
resultant d'adjudications administratives, des 
sommes avancées pour le drainage , confornié- 
ment a la loi de 1856. 

En politique, les privileges sont des droits 
accordés a quelqiies-uns, refusés a d'autres. 
En France, jusqii'i 1'6t3blisserne1it du suffragc 
universel, l e  droit de vote, I'éligibilité étaient 
de veritables priviléges.' 

Personne n'approuverait les privil6ges con- 
sistant en immiinites accordCes a des person- 
nes nominativement désigné~s.  La seule ex- 
ception admissible serait celle de quelque 
grande recompense nationale poiir d'eclatants 
services. Encore meme I'opiiiion repousserajt- 
elle avec raison la loi qui ne s e  boi-nerait pas 
a confbrer des recompenses p0ciiniaires ~u 
honorifiques et  irait jusqu'a affrancliir certains 
citoyens di1 droit commun applicable a tous. 

Les memes raisons n'cxistent pas pour re- 
pousser les privileges qiii peuvent idsulter au 
profil de  certains individus non d'une loi ren- 
due nominativement en leur faveur, mais de  la 
loi generale crkant, a tort ou a raison, et sans 
distinguer d'ailleurs entre les pcrsonnes , des 
privileges fondCs siir des motifs particuliers 
d'un autre ordre: ainsi, les priiileges ou, plus 
exactemeiit , les monopoles altribues a 1'Pcr-i- 
vain, a I'artiste, a l'indiislricl brevete pour l'ex- 
ploitalion de  leurs oeuvres; aux directeurs de  
fheilrcs avant le decret qui a reudu libre cette 
industrie; aux imprimeiirs, aux directeurs de 
journaux politiques. a o r  eompagnies de  cbe- 
mins. de  fer, a l'adminislration des postes, aux 
debitants de  tabacs, etc. Ces diffcrents mono- 
poles, justiliCs ou non, n e  repondent plus exac- 
tement a I'idke qii'exprime le mot privilege 
dans son sens usuel. 

Le privilkge , inadmissible au proflt d'indivi- 
diis nommenient designes, s e  jiistiíle-t-il mieux 
quand il s'applique a une classe entikre, de- 
terminee par la naissance, la fortune ou les 
fonc!ions? Ici encore, et  en theorie pure, on 
n e  peut besiter a repondre negalivement. 

11 est certain que,  les citoyens d'un htat 
naissant toiis kgaux. les memes droits doivent, 
en  principe, leur appartenir a tous. LTnéga1it.Ó 
des droits selon la naissance blesse profondC- 
ment le sens naturel ou, si I'on veut, i'instinct 
de la jiistice. On peut I'accepter. comme dCro- 
galion manifcste au droit naturel, pour des na- 
tioiis dont le temperameiit s'eu accommode et 
dont les intérets I'exigent. Mais elle reste tou- 
jours en rontradiction avec le sentiment du 
juste et, dans notre pays en parUculier. avec 
le trait le plus prononcb du caractere natio- 
nal: le seniiment de I'égalitI5. 

Le mCme sentiment, en  France, repousse 
avec la meme Cnei'gie les privilkges attachés 
aiix fonctions. II  a enveloppb dans la meme 
reprohation ceux de  la noblcsse et ceux du 
clergb. 11 ne supporte pas que certaines fonc- 
tions doiinent d'autrcs immunités que celles 
qu'exige leiir exercice meme. 11 admcttra que 
le preire soit dispense du service militaire, 
qu'il ait la police de son eglise, que la loi le 
couvre et  le protege dans l'accomplissement 
de  son ministere. Mais il n'admettra pas que, 
s i  le pretre devient proprielaire, il ne paye pus 
I'impdt , ni que, s'il plaide , il puisse se sous- 
traire a u r  juridictions de droit commuii. 

Enlin, il n'admet pas les privileges fondés 
sur la foi'tune, bien qu'il admette la forlune 
elle-meme, qui poiirrait a la rigueur passer 
pour un privilegc. C'est qu'on troiive a celiii-ci 
un fondeinent Irgilime: le droit de propriete, 
base cssentielle des societes, qiii periraient 
bientbt, s i  le travail et  I'intelligence n'avaient 
cette rkcompensc en perspective, non-seule- 
ment pour soi, maie aussi pour les siens. Mais 
si le sentiment public accepte qu'on puisse 
naltre riche ou pauvre, et, a pliis forte raison, 
le devcnir, il n'accepte de ces inégalitCs que 
leurs consequences directes el  forcées, comme 
le plus ou moins de bien-&re matkriel qii'elles 
donnent. 11 n'accepterait pas qu'elles crbassent 
des inégalites de droits entre le riehe et le 
paiivre, bien qu'il fht loisible a chacun d'ac- 
qubrir, en s'enricliissant, les droits dont lepri- 
vait sa pauvreté. (Voy. Proportionualit6.) 

Les priviléges que la loi francaise écarte et  
doit Ccarter pour rester en accord avec le sen- 
timent di1 jiiste comnie avec le caractere natio- 
nal, sont donc tous ceiix qui constitueraient un 
droit exceptionnel ponr une classe qiielcouque. 
que cette elasse s e  trouvat déterminee par la 
iiaissance, les fonctions ou la fortune. Sons ce  
demier rapport, le privilege a dur6 jusqu'al'é- 
tablissement du suffrage universel. Si ce pro- 
gres n'a suivi les autres qu'a iin assez long 
intervalle, c'est que la fortune est plus facile- 
ment accessible a toiis qu'autrefois lanoblesse; 
de telle sorte que, sans donner satisfaction a 
ce sentiment d'egalite qui cst le fond du ca- 
ractere natioual, ce privilPge le clioqiiait peut- 
Ctrc moins que ceiix dont la naissance etait le 

1. Le cene ~lactoral **a poul. bul  de confhrar principe. Aiijourd'hui que vbgalite est acquise 
in P R I V I L ~ O E  ; il prdtend seolement tronver dans le a cet egard , il serait assurement aussi difñcile 
ohiffre da l'impat nne ~arantie d'instrnation et da de la retirer que de  reconstituer I'ancienne 
patriotisme pratique (intdressée L la prospdritd pu- 
blique). II ert encore un autre point  de rue, notu aristocrafie. (VOY. Sufiage universel.) 
I'svons expon6 ari mot ProportionnaUté. M. B. Sous I'ancien rkgime, les privilkges btaient 





s e  pn5senfent en foule ceux du clergt?, dont le 
plus important Ptait la dime (voy.), ktablie depuis 
le neuvieme siecle, variant depuis le trentieme 
jusqu'au dixieme des récoltes. s e  divisant en 
grosses dlmes sur  les grains, les vins et  autres 
boissons, l e  foin, les gros fruits; menues ou 
verles dlmes sur les légumes et  les lierbages; 
dlmes de charnage ou carnelage; auciennes 
dlmes el novales. En outre. les ecclksiastiques 
n'étaient compris dans aucune des iinpositions 
pour subsistance des troupes et  fortilications 
des villes, réparatious de  murs, ponts et chaus- 
sées,  ni gCnCralement pour aucuns octrois, 
subvcntions ou autres emprurils de commu- 
nauté. 11s étaient exempts de tailles persorinel- 
les pour leurs biens ecclesiastiques. pour leur 
titre clérical, pour ce  qu'ils recueillaient par 
succession en  ligne directe, ponr les revenus 
des bknelices ou des dimes qu'ils faisaient va- 
loir par leiirs mains ou qii'ils tcnaierit a ferme 
(privilége rkduit a qiiatre cliarrues au scizieme 
siecle). Les biens de  I'Eglise Ctaient francs 
comme les biens nobles. Les ecclésiastiques 
étaient affranchis des droits de franc fiel. 1'111- 
sieurs coiitiimes les affi-ancliissaient des corvees 
réelles. 11s Ctaient erempts des banalités de 
four, moulin, pressoir, de I'impbt du sel, de la 
visite de leiirs maisons poilr reclierclir de  
faux sel, du droit d'aide pour leiirs vins, des 
chargcs miinicipales, de celles de tutelles et  
ciiralelles, de coritrainte par corps, de service 
militaire, de giiet. de garde, de logement des 
gens de  guerre, qui ne  ponvaient, sous peine 
de la v i e .  loger dans les maisons presbylerales, 
affectees aun bkneíices, oit servant de demeure 
au r  ecclesiastiques. 

En deliors du clergé s e  rcncoiitraient encorc, 
comme pririlbges attac,liCs aux fonclioiis, ceux 
dont jouissaient la plupart des fonctionnrires 
en frit d'impbts, dont la dispense était consi- 
dCrCe comme uneremuuération. (Ord. de 1681.) 

En poliiiqiie, c'btait encoi'e le privilege qui 
réglait les droits de cliacun, du iioble, de i'ec- 
clbsiastique. du bourgeois. Cliacun avait sa loi 
particuliEre quant au mode dont il etait rqpré- 
senlé dans les Etats de province et les Etats 
généraux. Les distinctions de naissaucejoiiaicnt 
aussi un rdle important dans I'admissibilité 
aux fonclions publiqiies, et particulierement 
aux grades niilitaii'es. Plusicurs o ~ c e s - n e  pou- 
vaient. d'aprbs leiir kdit de création, 6tre con- 
fkrCs qu'a dcs nobles. En fail, la regle souffrait 
d'assez nombreuses exceptions au proUt des 
roturiers. Cerlains bénélices ecclésias~iqiies 
n e  pouvaient &re affectes qu'i des nobles, 
quelques-uns meme qu'a des getitilsliommes 
jiistiliant d'iin nombre détermine de quartiers 
de noblesse. 

Ce qui accrisait peut-etrele plus vivement le 
rdle di1 privilége dans i'ancien régime, c'est 
qu'il ne s e  rencontrait pas seuleuient comme 
principe fondamental de I'organisalion iiobi- 
liaire ou clericale, mais qu'il servait aussi de 
base aux droits du tiers etat Iiii-mSme dans 
quelques-iiiies de  ses manifestalions les pliis 
importantes: la commiine. I'indüsirie, le nC- 
goce. C'ktait en rerlu de chartcs particulieres, 

de  privilégcs spbciaux, rksultat de longues 
liittes et  consbcratiou de pbnibles victoires, 
que chaque communeavait ses juridictions, ses 
officiers inunicipaiix, ses consuls, ses kclievins, 
ses capitoiils, jouissant eux-memes de privi- 
ICges spéciaux et  personnels qui variaient siii- 
vaut les villes; qii'elle ne relevait plus de te1 
seigneiir, jadis son suzerain ; qu'elle s e  faisait 
reprksenler auu Etdts; qu'elle exergiit. en un 
mot, tous ses droits politiques, soit comme 
autoiiomie, soil comme fractiou de ce grand 
tout si coniplique qiii formnit le royaume de 
France. (Aug. Tliiei'ry, Tnblea2c de l'anc. Prance 
micnic. - E ~ s a i  sur l'Eist. dzs liers état. - 
Ray uouard, Hist. du droit jnwnicipal. - H .  Mar- 
tin , passinz.) 

C'étaiciit des privil6gcs vcrilables, ou pliit6t 
des nioiio~~oles, qiii coristiluaient le commerce 
ct  Sindiiiric par les grantles oompiigiiics de 
commerce niiii'itiiiie iil'extkricuret. iI'iuIérieur. 
par les maltrises, les jiirandcs, les corporations 
et  corps de métiers, institulions réglementées 
par les Cdits de 1581, 1597 (Turgot, Préam- 
b u b  de t'édit de 1776), réorgiinisées par Colbert 
(1666, 1669, 1673), avec un esprit de rCgle- 
nientation don1 la scicnce kcoiioniique s'etonne 
aujourd'liui. Mais il serait injuste de lui en faire 
un reproche en présence des idées de son 
lemps sur  la produclion, la fabrication et le 
neqoce, comme de refiiser a ces antiques as- 
sociations, A dbfüut d'iitilitb econoniiyue, une 
utilile politique considerable. A celte époque 
feodale ou I'individu était s i  faible dans son 
isoleme~it, c'est grlce i ces associations que 
la classe des Iiommes libres a pu s e  conserver, 
croltre, et coiivrir enEn la face de  1'Europe civi- 
lisée. (Rossi, Cours d'dconomie politique, t .  1, 
p. 382.) 

Tout elait donc privilkge. L'idke d'iin droit 
commiin, également applicable a tous, s'était 
enfouie tout entiere sous les ruines de I'ancien 
monde gallo-romaiu, sous cet Cdifice enche- 
vetri! et piiissaiit de la féodalité, dan1 la con- 
qiiSte fraiique prepara les assises, qui afteigiiit 
son complct épanouissement sous les succes- 
seiirs de  Cliarlemagne, el  qui avait deja perdii 
en puissance, au seizieme siecle, plus qiie ne 

.lui doniiait en 6teridue la gCn6ralisation de la 
maxinie: flulle terre sans ssigneur. (Cliarupioii- 
iiibre, De la propriété des eaux couranles, 
chap. vir, & 3.) 

Blais, s i  I'itlée Otait enfouie, elle n'ktait pas 
eleiiite. A mesur& que Ics commiines s'émanci- 
perent, qiie le droit romain dkveloppa son 
actioii dans les pays de droit ecrit, que les 
affranchissemeiits de serfs s e  multiplierent. 
qu'entre le seigiieur suzerain de son fief et le 
seri  attaclié a la glhbe, taillable et  corvéable a 
merei, surgircnt cl s'etciidirent le propriktaire 
non noble, le bourgeois enriclii par le nkgoce, 
le vilain, le roturier, le mainmortable délivrant 
a prix d'argeiit sa terre des sujétions fkodales, 
le droit spccial perdit tout le terrain que con- 
quérait de  jour eu jour lc droit gfnbral. Ici le 
droit roinain, Iíi les coutumes trouverent dans 
les birns et les personnes libres une matibre 
toiis Ics jours agraiiclie pour I'application des 
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regles du droit commun. Le privilége, qui avait 
été la regle, devint peu a peu l'exception, et  
une exception d'autant plus choquante que 
son cercle se  rktrkcissait dnvaiitage. Aprbs la 
cliute de la féodalitk, I'ankantissement par 
Richelieu de ce qii'il lui restait de forces, la 
transformation d'une aristocratie puissante en 
une noblesse dc cour a Versailles et de petits 
hobereaux dans les proviiices, ce qu'elle avait 
conservé de ses privilkges sembla de plus en  
plus iin contre-sens. La pliilosophie du dix- 
huitieme siécle. investigatrice et  deslructive 
comme elle devait I'Ctre poiir prkparer une 
ere de renovation, porta les derniers coiips a 
I'idée du privilege, et  la Rkvolution Ctait faite 
dans les esprits avant de s'accomplir dans les 
faits. 

En 1789, les caliiers des etats gPnCraux rb- 
clamaient siirtout l'abolilion des privilCges. Et, 
ce qui caractérise d'une facon remarquable le 
courant d'idkes qui ri'gnait celte grande kpo- 
que d'aspirations ré~ormatrices, c'est que le 
tiers étal n'ktait pas seul a réclamer : la no- 
blesse s'élevait contre plnsieurs des priviléges 
dii clergk, le clergé contre plusieurs de ceuv 
de la iioblesse, le tiers contre les uris et les 
aiitres. La nuit di1 4 aoDt 1789 est restée a 
jamais célebre par I'ab~ndon qii'en firent, 
cornme a I'enri, les reprhsenlants de la no- 
blesse et  dii clcrgé, et par le dkcret sorti de 
cette dClibération mi'morable, qiii marque avec 
précisioii la date de la substitution du nou- 
veau principe a I'ancicn. (Bucliez et Roux, t. 11, 
p. 242.) 

Les constitutions qui suivirent consacrerent 
toutes le grand principe des ternps nonveaux : 
la Declaration des droits de I'homme et du ci- 
toyen (1789), dans ses articlcs 1, 6, 13; le 
préambule de la Constitution de 1791, son ti- 
tre ler; la DCclnration des droits et la Constitii- 
tion de 1793; cclle du 5 fructidor an 111 le pro- 
clamCrenl dans les termes les plus Pnergiqiies. 
En 1799, le principe était trop bien acquis pour 
qii'il fbt nécessaired'y insister. La Constitution 
de I'an VI11 se  borne a tracer les conditions 
aiixquelles on est ciloyen francais. Mais la 
Cliarte de 18 14 ne pouvait garder sur ce point 
un silence qui n'eht pas manqui? d'btre inter- 
prete comme indice d'un retour trop cornplet 
a I'ancien regime. Ses premiers articles sont 
anssi formels que concis : 

Art. le'. Les Fraiicais sont 6gaux devant la 
loi, quels que soient d'ailleurs leurs tiires et 
leurs rangs. 

Art. 2. Ils contribueut indistinctement, dans 
la proportion de leur fortune, aux charges de 
rktat. 

Art. 3. 11s sont tous kgalenient admissibles 
aux emplois civils et militaires. 

La Charle du 14 aolit 1830 reprodiiisit litlé- 
ralement ces dispositions. La Constitution dc 
1848 les resuma dans son article 10. Enfin, la 
Constitiition du 14 janvier 1862 s'est bornee 
d'iine maniere gknkrale, par son article Ier, a 
n reconnaltre, coníirmer et garantir les grands 
principes proclames en 1789, et qui sont la 
base du droit public des Francüis. ii Aii  premier 

rang de ces grands principes s e  place incon- 
testablement I'bgalité civile e t  politiqiie. 

Le privilege a donc disparu de notre organi- 
satiou politique depuis 1789. Mais le principe 
souffre-t-il quelques exceptions? 

Nous avons indiqué deja celle qiii n'a dis- 
parii qu'en 1848 par l'ktablissement du suffrage 
universel. C'était la seule a laqiiclle pht s'ap- 
pliquer avec exactitude la qualiflcation de pri- 
vil¿=ge. ñoiis ne considérons pas comme lels, 
en laissant a ce mot sa signification prCcise, 
certains monopoles que nous avons indiques 
plus ha&. De meme, noiis nc  l'appliqiions pas 
a certaines irnniunile's, fondees sur des motifs 
spkciaux s e  rattachant a certaines fonctions. et  
dont nous nous bornerons a indiquer quelques- 
unes des plus remarqiiables. Ainsi, I'irnmiinité 
des fonctfonnaires ne pouvant &tre poursiiivis 
a raison de faits relatifs 5 leurs fonctions qii'en 
vertu d'une autorisation du conseil d'É1at 
(Constit. de l'an V111, art. 75, consid8ré mmme 
non abrogé par la jnrisprudence); celle des 
dépiités au Corps l@gislaiif, relativement aux 
opinions par eiir émises a la Chambre, a la 
contrainte par corps et aiix poursuites crimi- 
nelles pendant la session (dkcret organique du 
2 fbvrier 1852, art. 9, 10, 11); la dispense du 
service militnire pour les membies de I'in- 
struction publique se  vouant a la carriére de 
I'eiiseignemeiit , les ministres des diíierents 
cultes, etc.(loi du 21 mars 1832, art. 14); celle 
de la garde nationale pour les ministres des 
différcrits cultes, les elBvesdes séminaires, etc. 
(loi du 26 juin 185 1 ,  art. 7). Nous mentionne- 
rons enfln, comme iine sorle de privil¿=ge se 
rattachant a u i  forictions, la compéience cor- 
recliorinelle des coiirs impkriales en matiCre 
de délits commis par les magistrats désignés 
en i'article 479 du Code d'insli.iiclion criminelle, 
étendu par I'article 10 de la loi du 20 avril 18 10 
aux grands officiers de la LPgion d'honneur, 
aiix gkneraux commandant une divivion ou un 
départeiiient, aux arcliev6ques, évgques, prC- 
sidents de consistoires, etc.; la competente d e  
la Haiite-Cour de justice l 'égrd des crimes 
et delits commis par des princes de la famille 
impi'riale et de la famille de i'Empereur, pa r  
des ministres, par des grands ofliciars de la 
couronne, par des grands-croix de la Légion 
d'lionneur, par des ambassadeui's, par des sé- 
natenrs . par des conseillers d'état. (Sénatus- 
consiille du 4 juin 1858.) 

Telles sont les ~riucioales disoositions uui 
pourraient &re, a 1; rigu;ur, consi?érkescomme 
des exce~tions . et don t la simole Aniimération 
montre aisez qu'elles n'altercnien rien le grand 
principe, dksormais indestructib\e en France, 
de i'égalité civiie et  politique. (Voy. E g a i i t ~ ,  
Principes de 1789, etc.) A. AUDOY. 

PRIX. Le prix c'est la somme d'argent en  
échange de laquelle on peut acheter un objet, 
une marchandise, un service l. Quelqiiefois on 

l. On emploie , aelon la natnre des servicea , des 
mota particuliera comme synonymcs de prix, par 
exemple : traitements, appoiiitements , honoraires , 
droits d'auleurs, salaires, gnges. 
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confond, mais a tort , le prix avec la valeur. 
Le prixa une  acception uniqiie, c'est celle qui 
es t  renfermPe dans notre delinition; la valeur 
a des signiflcations diverses qu'il appartient a 
la science économique de déterminer , mais 
dont I'exameu nous ferait sortir du cadre de  
cet article; nous devons nous borner ici a re- 
chercher les élements constitutifs des prix et  
les circonstances s i  variées qiii en influencent 
le taux. 

1. DU PRlX NATUREG. 

Le prix naturel est celui qui s'ktablit comme 
resultat du libre jeu des transactions. I I  est 
plus particulierement determiné par deux cir- 
constances: io  les frais de production; 20 la 
situation du maiclie. Les frais de production 
marquent les limites iiifkrieures des prix, en 
c e  sens qu'aucun objet ne peut etre vendu 
d'une maniére permanente au-dessoiis du prix 
d e  revient. Quant a la limite permanente su- 
perieure des prix, elle es1 dbter~ninée par les 
rnoyens d'achat que possedent les consomma- 
teurs, combines dans une certaine mcsure: 
10 avec le degré d'utilité qii'on attribue a une 
marchandise et  20 avec les prix des suc- 
cédanées ou des objets similnires susceptibles 
d e  remplacer la denrc'e renchede. 

llais c'est uniquenient la situation du marche 
qui, a un morncnt donne, regle le prix des 
marchandises. Lorsqii'une denree es1 tres-de- 
mandCe, elle liausse; lorsque, aii contraire, 
l'offre dkpasse la demande, elle baisse. La dis- 
proportion entre l'offre et la demande peut 
mCme avoir pour effet de porter momentané- 
ment les prix au dela les limites inférieures et 
superieures que nous avons indiquecs. Mais 
pour qii'une hausse ou une baisse soit dura- 
ble, il faut oii que les frais de  prodriction aient 
subi une modillcaiion, ou qu'on ait trouvé le 
moyen de multiplier le produit au dela des 
besoins de  la consommation, que la production 
ait eté monopolisee, ou enfin que I'augmenta- 
tion du nombre des consommateiirs n'ait pas 
Cté accompagnée oii suivie d'un accroissement 
correspondant de la production. 

Par exemple, qu'une peche exceptionnelle- 
ment heureiise amene sur  le marche le double 
ou le triple de  la quanlité de poissons qii'il 
olPre habituellement a la vente, en supposant 
que ces poissons ne  puissent pas etre con- 
servds, il est tres-probable que leur prix s'a- 
vilira. Si, au contraire, des facilites nouvelles 
d e  transport rendaient habituels ces forts en- 
vois, la baisse modérée qui aurait lieu aug- 
menterait le nombre ordinaire des consomma- 
teurs de poissons; il e n  resiilterait ensuite 
qu'une peche moiiis bonne. mais qui laisserait 
l e  marché encore bien plus garni qu'avant 
I'établissernent de ces facilites de transport, 
ferait hausser leprix despoissons bien au dela 
d e  ce qu'on avait vu auparavant; c'est que 
I'accroissement dii nombre des consommateurs 
a reudu leur concurrence plus vive. 

Si I'on choisit pour exemple une matikre 
dont la production puisse etre augmentee pres- 
que a volontk, comme un tissu de colon, 
chaque haiisse provenant de I'accroissement 

du nombre des consommateurs provoquerait 
un accroissement de la production, et  leniveau 
anlerieur des prix s e  retablirait. 

On donnerait toutefois une signification trop 
restreinte au mot marchd, si on ne  lui attri- 
buait que son acception vulgaire: endroit oii 
les produits (agricoles) sont exposés en vente. 
Pour la science et meme dans les grandcs af- 
faires, le marché c'est l'ensemble des produc- 
teurs e t  des consommateiirs, soit du monde 
entier, soit seulement d'iin pays ou meme 
d'une villc. C'est dans ce  sens qu'on parle 
qiielquefois dii marché de Paris ou de Londres. 
Noiis ferons remarquer en passant que, poiir 
toiite une contrée, les prix sont réellement 
determines dans les grands centres commer- 
ciaux. Une baisse a Rew-York ou a Londres in- 
fluence le prix de marchandises qui garnissent 
des mngasins situés dans les villes bien eloi- 
gnées de ces grands emporiums ; le contre-coup 
est en mCme temps ressenti a I'etranger. 11 
pourra quelqiiefois en  resiilter que dans telle 
localite les prix d'une marchandise diminue- 
ront, bien que dans le moment elle y soit plus 
demandke qu'ofierle. 

11 est encore nne autre remarque que nous 
soudrions faire. C'est que dans la vente au dé- 
tail les prix soiit bien moins soumis aux fluc- 
tuations du marche que dans le commerce en 
gros. 11 est meme certains objets, surtout des 
aliments, relatirement aiixqiiels le consomma- 
teur nc s'en apercoil presqrie jamais. Les prix 
out éte Uxes une fois pour toutes avec une 
marge sunisante en faveur du vendcur, pour 
qu'il puisse passer aux projts  et pertes la diffe- 
rence entrela hausse et la baisse. En general, il 
s'agit ici de denrees ou de préparations veridus 
en quantites si minimes que les fractioris sont 
devenues trop petites pour qu'un faible chan- 
gement piiisge etre sensible. C'est seulement 
lors des grandes chertcs qu'on élhve les prix. 

11. CIRCOISTANCES QUI PORTENT LE PRIX 
A UN TAUX EHCEPTIONNEL. 

Dans lc paragraphe prkcédent nous n'avons 
parle que des prix qiii résiiltent du libre jeu 
des transactions commerciales, c'est-a-dire du 
pris naturel. Mais il est des circonstances qui 
entravent plus ou müins cette liberte, ou du 
moins qui exercent sur  les prix iine influence 
extraordinaire. En voici les plus importantes: 

Diselle et surabondance. - Il ne faut pas 
confondreladisctte avecla demande, lasiirabon- 
dance avec l'offre. L'olfre et la demande sont 
pour ainsi dire les pulsations regulieres d'une 
circulntion commerciale en etat de santé; leur 
mouvement n'implique aucune souffrance, ni 
de  la part de  I'achetenr, ni de la part di1 ven- 
deur. 11 n'en est pas de meme lorsque regne 
une extreme raretc. Alors s e  trouverit en pre- 
senee des consommateurs obligks de se  priver, 
et  des producteurs ou detenteurs de denrées 
jouissant d'un monopole, ct en usant ou abu- 
sant. Lorsque, au contraire, les magasins sont 
encombres de  marchandises, les rbles sont 
renyerses. Yais que le consommateiir ne s'ima- 
gine pas que l'avilissement des prix qui en 
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résulte soit durable. Souvent la surabondance 
a pour effet de ralentir la production pour bien 
des annkes, et la baisse anormale est suivie 
d'une hausse persistante. 

Crise. - L'etat d encombrement dont nous 
renons de parler produit habitiiellement ce 
qu'on appelle une crise indiistrielle ou com- 
nierciale. Les causes premikres des wises sont 
trks-variees, mais elles s e  manifestent toutes 
par une disproportion entre l'offre et la de- 
mande. Daus bien des cas il n'a pas éte possi- 
ble de s'assurer si l'kquilibre a etk rompu 
par un excks de production, ou par une ré- 
duction de la consommation ; on ne  voit alors 
qu'un effet : l'encombremcnt du marche. Nous 
avons deja indiqué la conséquence de  celte 
situation: c'est un avilissenieiit des prix. 11 est 
des crises qui rie durent que quelques mois, 
il en est qui se font sentir pendant des années. 
Ce n'est pas ici, au reste, le iieu d'examiner 
la nature et les causes des crises (voy.): nous 
n'avions qu'a constater leur influence sur  les 
prix. 

Spéculation. - On a dit beaucoup de mal 
de la speculation commerciale , pourtant ce 
n'est lb qu'un autre mot pour préuision. Tous 
cenn qui ne  vivent pas au jour le jour spécu- 
lent. Le fabricant qui double ses provisions de 
matikres premieres de crainte de leur renclié- 
rissement, ou qui augmente le nombre de  ses 
ouvriers parce qu'il prévoit une haiisse sur ses 
produits, agit d'abord dans son propre et 1Cgi- 
time iiiteret, et rend en meme temps un ser- 
vice a la société, en se  mettant en mesure de 
satisfaire un besoin que sa sagacité prevoit. 

hlais on applique plus particiilierement le 
mot de speculalion aux operations par les- 
quelles des nkgociants s e  rendent acqiiéreurs 
de quantitks considerables d'une marcliandise 
qui moutre une tendance a la hausse. Les po- 
pulations qiii ne voient que I'un des c6tés de 
cette opération, désignent ces riégociants par 
le nom d'accapareurs. (Voy.) Aux yeux des 
masses, le resultat unique de la spéculation, ' 

c'est son influence inconlestable sur les prix; 
mais la cherté est un mal moindre qiie la di- 
sette. Or, en remplissant lcurs magasins, ces 
aecapareurs  ont diminué la rarete de la den- 
ree. Rous n'avons pas , d'aillcurs, a examiner 
ici dans que1 cas la spéculation est legitime, 
et dans qucl cas elle est poiissée hora des li- 
mites de la prudence commerciale ou meme 
de la morale; nous ii'avons qu'a constaler son 
influence sur les prix. Or, il est kvident que 
dans un grand nombre de  cas elle fait hausser 
les prix au-dessus de leur taux naturel et que 
dans d'aulres elle les fait descendre au-dessous. - 
En effet, si l'on ne  s e  trompait jamais dans ses 
prévisions , la speculation ne  s'appliquerait 
qu'aux marcliandises devant rkellement &re,  
dans un prochain avenir, ou tres-rares ou tr&- 
abondantes, et ici son actiori serait indubitable- 
ment utile. Mais cliaque fois que la spkculation 
s'kgare , qu'elle s e  jette sur des marchandises 
dont la production est proportionnelle a la con- 
sommation , elle fait sortir les prix de leur 
cours naturel conlrairement a I'intéret de  la 

socibtk et  surtoiit des spéculateurs. Elle con- 
stitue d'abord une demande extraordinaire, pre- 
miitre cause de hausse; elle établit ensuite une 
rarete artilicielle, deurieme cause de hausse. 
Mais cette liausse n'etant pas justiíiee, la per- 
turbation jetée sur  le marche finit toujours par 
une baisse plus forte aux dépens des spkcula- 
teurs qui sesont trompks dans lciirs previsions. 

Monopoles. - Le Dictionnaire ayaiit consa- 
cre un article special a cette matikre, nous 
pouvons nous borner ici a quelques lignes. Le 
propre des monopoles, c'est de rendre leurs 
possesseursmaitres des prix; ils peuvent donc 
les porter aussi haut que les consommateiirs 
veulent les suivre. Les frais de production n e  
jouent ici aucun rdle.1 

11 y a des monopoles ktablis par la loi et des 
monopoles naturels. Autrefois les gouverne- 
ments élaient prodigues de  monopoles; sans 
parler de ceux qui etaient accordes a des fa- 
roris en pur don, oii en constituait frkquem- 
ment dans une inten tioii d'intéret general. Pres- 
que to~is  ces monopoles ont maintenant disparu, 
a i'exception de ceiis qui constituent la forme 
de perception d'un inip6t et  des brevets d'in- 
verition. Tels sont dans plusieurs pays les mo- 
nopoles du tabac, du sel, des cartes a jouer, des 
poudres et autres. Que ces monopoles soient 
régis par I'État, ou affermés, ils font monter les 
prix a deur  ou trois fois la valeur de  l'objet 
taxé. 

Le propriétaire d'un brevet d'invention jouit 
d'un monopole temporaire. Le droit exclusif 
qui loi est accordé sur I'objet de son invcntior, 
a une base parfaitement legitime, mais elle 
exerce une influence sur les prix. C'esl a c e  
titre seulemeiit que nous en parlons. (Voy. Pro- 
priété.) 

Les moiiopoles naturels ont également pour 
effet de surelever les prix; ils peuvent meme 
porter la denree ii un taux plus haut encore 
que l'État. Voici pourquoi: l'etat chercbe un 
revenii qu'il deniande aussi considerable que 
possible. 11 ne  doit donc monopoliser qu'un 
objet d'une consommation assez genérale, et  
fixer des prix accessibles aii plus grand nom- 
bre possible de consommateurs. Les monopoles 
natiirels, comme un vin d'iin goht ou d'un 
arome particuliers, une eau minérale d'une 
composilion exceptionnelle, des terrains daus 
des situations favorables, s e  trouvent en  pré- 
sence de consommateurs moins nombreux, 
mais plus riclies, et les objets de ces monopo- 
les peuvent s e  vendre jusqu'a des prix fabu- 
leux. 11 est encore une autre difference entre 
les monopoles legaux et les monopoles natu- 
rels : c'est que les produils soumis au pre- 
mier se troiiverit en qiiantités presque toujours 
égales sur le marclié et peuvent genéralement 
etre augmentes a volonté, tandis que les mo- 
nopoles naturels ne  s'appliquent qu'a des pro- 
diictions ou objets d'une quantité trks-lirnitee 
et  dont I'accroissement est quelquefois impos- 

1. Ainsi, les chemins de fer de la banlieue de Pa- 
rie ont un tarif plnsBlev6 pour le dimanche, bien que 
les frais de production soient, pour chaque place, 
plutat moindrea que plus Blev6s le dimanche. 
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sible. a e  sorte que l e  marche en  est  inegde- 
ment fonrni a diverses kpoques. 

Guerre. - L'inffuence de  la guerre s e  fait 
sentir sur les prix bien avant le commence- 
ment des Iiostilités, c'est I'effet de  la crainte 
de  voir s'interrompre les relafions avec un 
pays producteur ou consommateur, ou s'klever 
des barrieres sur certaines voies de commuiii- 
cation, de sorte que le commerce, s'il ne cesse 
pas tout a fait, devra faire de grands detours. 
Sous ce  rapport Th. Tooke cite des faits vrai- 
ment curieux, qui sont relatifs surtout au ternps 
du blocus continental. D'apres cet auteur, des 
navires chargks de sucre, cafe, tabac, fil de co- 
ton et  autres prodiiits etaient expédiés, sous 
un taux elevé de  fret e l  d'assurance , d'Angle- 
terre a Salonique, ou les marchandises ktaierit 
dcbarquees, transportées a dos de miilet ou 
de cheval a travers la Serbie e t  la Hoiigrie 
jusqu'a Vienne, d'ou elles Ctaient distribukes 
e n  Allemagne et pi'nbtr~ient quelquefois jus- 
qu'en France. 11 pouvait ainsi arriver que des 
habitants de Calais ou de Boulogne n e  recus- 
sent les marchandises exp6diées de la cbte 
coisine de I'Angleterre que chapees  de  frais 
de transport eqiiivalant a ceux d'une double 
circumnavigation. Est-il necessaire de dire 
que, daus le cas que noiis venons de citer, les 
prix s'éleverit considCrablement ? Ainsi le su- 
cre s e  vendait 12 a 15 fr. le kilogramme, le 
cafb 17 a 18 fr., l'indigo 40 fr., etc. 

Certains produits haussent, parce que la 
guerre en fait une grande consomrriation ; d'au- 
tres baissent , parce qu'il n'y a plus moyen de 
les  vendre. Le rétrérissement du crédit, qui 
es t  une consequence de la guerre, agit egale- 
ment sur les prix. 

Ugislation. - Les lois, mCme sans kta- 
blir un monopole, penvent exercer une in- 
fluence su r  les piix de  diíi'érentes manikres. 
Ainsi, pour certaines marchandises ou certains 
services, elle peut Iixer un maximiim, une 
taxe. u11 t-drif; ces Exations sont gfinkralement 
considerees comme le contre-poids do mono- 
pole plus ou moiiis restreint, dont jouissent 
cerlaines industries reglementtes, telles que 
la ~iharmacie, autrefois aussi la boiiebcrie et  la 
boulangerie en France, lee chemins de fer. les 
telbgraphes électriques, lorsqu'elles appartieu- 
nent a des parliculiers, etc. 

Les impdts, mais surtoiit les droits dedouane, 
de  consominalion et aiitres s'njoutent ao  prix 
des marchandises et les &l&vent d'aiilant. Parmi 
ces impbts ou ces droits il en est dont on peut 
désirer le deplacemerit, le changemeiit d'as- 
siet te,  mais dans tout État civilise ii faudra 
toujours compter parmi les frais de production 
une certaine somme d'impbts. 

Circonstances diverses. - En dehors des 
circonstances que nous avons énumkrées, il en 
est eiicore d'autres, d'une nature tres-variée, 
qui modillent le prix naturel. Ainsi une mar- 
chandise d'une conservation dinicile baisse 
bien rapidement; par exemple, le poissoii ne  s e  
vend (en gros) a midi que la rnoitiC de ce qu'il 
aurait i:ohtk le matin, et le soir du meme jour, 
il subit un  nouveau rabais. D'autres marchan- 

dises sont soumises & i'iniiuence de  la mode 
o11 d'un prkjugb, baussent ou baissent selon la 
saison et  ainsi de  suite. Chacun trouvera dans 
s a  memoire des faits de cette nature. 

111. INFLUENCE DES M ~ A U X  PRBCIEUX. 
Le prix elant le rapport qui existe entre la 

valeur d'une quanlité donnbe d'or et  d'argeut 
et une qiiantite determinke d e  marchandises, 
il est Cvident que le prix des marchandises 
s'Cl6vera oii s'abaissera dans une certaine 
mesure lorsquc les métaux prbcieux devien- 
dront plus abondants ou plus rares. Toute- 
fois, dans la pratique, les rapports ne  sont pas 
aussi étroits qu'on serait porte a le croire a 
priori. D'abord , parce que, en dehors de leur 
emploi comme monnaie. i'or et I'ai-gent sont 
utilisés d'une maniere variee, comme matiere 
premiére, comme ornement. comme médica- 
ment m&me; et ensuite, parce qu'une foule de 
transactions commerciales s'operent sans I'in- 
tervention du niimkraire, ou enfin que la meme 
piece peut servir nombre de fois d'intermé- 
diaire. 11 en resulte que, dans I'ktat actuel des, 
clioses, il est beaucoiip plus dificile de prevoir 
I'effet de  la découverte des gisements de l'or 
en Califoi'nie et  en Australie, que si les niétaux 
prkcieux n'avaient d'autre oiiice qiie de fournir 
la matiere premiere pour le niimeraire. Cette 
complication expliqiie aiissi la divergence des 
opinions qiii s e  sont fait jour sur ce point, opi- 
nions qu'il n'entre d'ailleurs pas dans notre 
cadre de discuter. 

A premiere vue, on pensera que le crkdit 
doit avoir sur les prix le meme effet qiie I'ac- 
croissement des métaux precieux, puisque le 
papier qu'il cree augmente pour ainsi dire le 
numkraire en circulalion. Mais un examen plus 
approfondi fait roir que, si le crédit fournit des 
moyens d'acliat et de consommation - ce qui 
tend a faire hausser les prix, - il procure une 
quantité egale de moyens de vente et de pro- 
duction, de sorte que I'Cquilibre s e  rétablit. 

En effet, il n'y a aucune comparaisan a faire 
entre I'iniluence giie peut avoir la multiplica- 
tion dc l'or et  de I'argent et  la multiplication 
des papiers de  crkdit. La découverte de riches 
gisements, de mines abondantes et d'une ex- 
ploitation facile peut faire accroitre les inktaux 
precieux dans une proportion plus forte que 
les  autres marchandises. De plus, I'or peut 
exister indépendamment et en I'absence de 
toiite denree conlre laquelle oii éprouverait le 
desir de  l'echanger. II n'en est pas de meme 
d'un papier de credit : il n'est crkk que  lors- 
qu'il s e  trouve des objets demandes et offerts 
a terme ou conlre un payement diffkrk. On ne 
saurait imagiiier un papier de credit commer- 
cial serieux qui n'ait pas pour base une mar- 
chandise. Le papier de credit public, quand il 
ne doit pas son origine a une dette, a toujours 
des deslinations (guerre, travaux publics, etc.) 
qui ne  paraissent pas de nature a rompre I'B- 
quilibre entre les produits et les moyens de les 
acquerir. 
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Le crédit agit niSme dans une certaine me- 
sure directement contre les causes perturba- 
trices de cet equilibre. Ainsi, il permet de 
mieux proportionner la production a la con- 
sommation, de prévoir les besoins extraordi- 
naires de celle-ci, d'attériuer la consequence 
des erreurs de celle-la; il empeche les prix de 
s'avilir, lors de cas d'encombrements passa- 
gers, en procurant aux détenteurs des mar- 
chandises des avances qui les dispensent de  
rendre au moment inopportun; enfln il oñre 
des ressources qui facilitent bien des opéra- 
tions commerciales. 

Nous devons cependant ajouter que l e  cré- 
dit contribiie a diminuer les prix, mais sans 
amoindrir les bknéílces des producteurs et sans 
altérer les rapports normaux enlre I'offre et  la 
demande, simplement en diminuant les frais 
de payement. On comprendra, en  effet, sans 
démonstration qu'il en  codte moins de solder 
100,000 fr. pour du café acbete au Brésil en 
ecrivant une lettre de  change, qu'en y en- 
voyant les especes. (Voy. CrBdit.) 

V. DE LA TAXE ET DU MAXlBiUM. 

Certains prkjiigés, dont le regne paralt pres 
de Rnir, avaient porté les gouveriienlents a taxer 
le prix de certaiiies marchandises de premiére 
nécessité. On croyait d'abord que le prix était 
quelque chose d'arbitraire. Lorsqu'on en connut 
les lois, oii ne conserva la taxe que pour les in- 
dustries limitées; il fallait bien que le moriopole 
artillciel etabli par la loi eht son contre-poids. 
Au fur et a mesure que la limitation disparais- 
sait, la taxe fut abolie. On ne  la conservait tout 
au plus que par des motifs dits politiques, c'est- 
Cdire, qu'on aime mieux céder a I'ignorance 
que de I'éclairer. (Voy. Subsistances.) 

C'est d m s  l'esprit de cette fausse doctrine, 
qui considere les prix comme quelque chose 
d'arbitraire, qu'a des epoques calamiteuses des 
gouvernements ont decrete un maximum que 
les prix ne  devaient pas dépasser. Mais outre 
qu'une telle niesure dépasse les droits du gou- 
vernement, elle n e  saurait etre emcace. Elle 
doit meme avoir un effet oppose a celui qu'on 
veut atteindre; car s i  la Ilxation du gouveine- 
ment est inférieure au prix naturel, les deten- 
teurs de la denrke la cacheront, s'ils peuvent, 
et vendront clandestinement a un prix supe- 
rieur, el comme il y aura du danger a enfrein- 
dre la loi - les penalités sont gén&ralement 
draconiennes - on s e  fera donner une prinie 
en proportion a u  phril. On roit que le maxi- 
mum aura necessairement pour effet de rendre 
la marchandise rare et de transformer une 
cherte en disette et meme en famine. 

En r8sum8, le gouvernement doit s'abstenir 
de cbercher a influencer les prix; son interven- 
tion produira toujours une perturbation nui- 
sible, meme lorsqu'elle paraitra momentane- 
ment utile. MAURICE BLOCK. 

PRIX (MISE A), r Est-il avantageiix la so- 
cikté, demande Beccaria, de  mettre a prix la 
téte d'un criminel, d'armer chaque citoyen d'un 
poignard et d'en faire autant de  bourreaux? 11 

11 repond : 
a Ou le criminel est  sorti du pays, ou il y est 

encore. Dans le premier cas. on excite les ci- 
toyens a commettre un assassinat, d frapper 
u n  innocenl peut-elre , a mériter les supplices. 
On fait injure a la nation étrangere, on empiete 
sur son aiitorité. on I'autorise a faire de sem- 
blables usurpations chez ses voisins. Si le cri- 
mine1 est encore dans le pays dont il a viole 
les lois, le gouvernement qui met s a  tete ti prix 
dkcouvre sa faiblesse. Lorsqu'on a la force de s e  
defendre, on n'achete pas les secours d'autrui. 

u D'ailleurs, I'usage de  mettre a prix la tete 
d'iin citoyen renverse toutes les idees de  mo- 
rale et de vertu qui son1 deja s i  faibles et  s i  
chancelantes dans l'esprit humain. D'un cOt8, 
les lois punissent la trabison; de I'autre, elles 
I'autorisent. Le législateur resserre #une main 
les liens du sang et  de l'amitie, et  de l'autie, 
il recompense celui qui les brise. Toujours en 
contradiction avec lui-meme, tantdt il cherche 
a rkpandre la conliance et a rassurer les esprits 
souppnneux, tantdt il seme la defiance dans 
fous les c@urs. Pour prévenir un crime, il en 
fait nattre cent. n 

L'usage barbare de mettre la tete d'un ac- 
cuse a prix n'existe plus dans Ics pays civili- 
ses; quant a cel~ii qui consiste a promettre une 
récompense pour l'arrestation d'un coupable, 
N. Faustin Hélie le flétrit justement en le de- 
claraiit immoral. (1 C'esl, ajoute-t-il, corrornpre 
le sentiment d'hiimanité dans les Ames et pro- 
voqiier indirectement a la violation de toutes 
les relations sociales. D 

En ce  qui concerne la mise I prix de la tete 
d'un ennemi, les auteurs sont unaninies pour 
en comparer l'usage avec celui de I'empoison- 
nement, et  s'ils ne  s'étendent pas longuement 
sur  cette matiere, c'est qu'ils savaient precher 
des convertis. Mettre a prix la tete d'iin en- 
nemi, c'est s e  déshonorer. (Voy. aussi Ban et 
Interdit.) M. B. 

PROC~S-VERBAL. PROTOCOLE. Acte par 
lequel on constate un fait avec toutes ses cir- 
conslances, ou qui rend un compte exact et 
authentiqiie d'une dklibkration. Le rnot preces- 
verbal s'applique indistinctement aiix affidires 
civiles, administratives, criminelles, politiques 
et meme scientiliques; le rnot protocole est re- 
serve aux délibératioris diplomaliques. En Alle- 
magne, le rnot Protocollremplace complétement 
le rnot proces-verbal : une societé d'agriciilture 
rédige un Protocold, un garde champetre dresse 
un Protocoll; la seule chose qui puisse nous 
siirprendre, c'est que la diplomatie allemande 
n e  s e  serve Das du mot f r a n ~ i s  preces-verbal 
pour exprimer la meme idée. 

II convient cependant de faire remarquer 
qu'en France on commence a donner au pro- 
tocole i'acception d'un procks-verbal arrete 
solennellement, ou d'uu traité verbal, d'une 
sorte de déclaration concertée, ou aussi d'une 
convention sans les formalités de la ratification. 
Le rnot protocole vieut du grec. de prdtos, 
premier, et de cdlon, parchemin ; c'étaient 
pour ainsi dice des titres ou des étiquettes. 



On designe aussi, en France, par protocole 
les formes de politesse employées dans les 
lettres ofiicielles. Ainsi, un bon expéditioiiriaire 
doit savoir le protocole, c'est-a-dire quand il 
doit mettre: ma c o n s i a t i o n  tout court, ou 
quand il doit la rendre pa~fni te .  distinqu.de, 
tres-distinguie, la p l w  dk t ingub ,  ou meme 
haule, nuances tres-importantes et  dont dé- 
pend, croit-on, la prospérité publique. M. B. 

PROCLAMATION. Dans le langage politique, 
lato sensu, le mot proclamation s'entend de  
tout acte par lequel un gouvernement, un  
sonverain. un chef d'armée s'adresse aiix ci- 
toyens, aux sujets, aux soldats..C'est le moyen 
usite pour s e  meltre en comrnunication avec 
ceux que I'on veut initier a ses idees, a ses 
projets, d ses espérances. 

Les gouvernements qui s'en vont, comme 
les gouvernements qui vieniient, les souve- 
rains qui tombent. comnie les souverains qui 
s'élevent, les chefs d'armée vaincus, comme 
les chefs d'armee victorieiir, font des procla- 
mations dont les sentiments et  le style sont 
appropriés aux circonstances dans lesq~ielles 
ils s e  trouvent. Nous n'en ferons pas ici I'his- 
toriqiie, nous bornant a renvoyer a la procla- 
matioii du poiiverilement ~rovisoire de 18 14. 
a celle du gouverncment irovisoire de 1830; 
a celle du gotivernement ~rovisoire de 1848. 
a celle d,u eés ident  de la R'épublique, aprds le 
coup d'Etat du 2 décembre 1851. Quant anx 
proclamations militaires, celles de Bonaparte a 
I'armée d'ltalie, du premier consul au peuple 
francais, de  Napoléon le' aux vainqueurs d'Aus- 
terlitz sont justement citlébres. 

Pris dans un sens restreint, strieto sensu, 
le mot proclamation s'apl~lique a la constata- 
tion rendue publique du résultat du scriitin 
pour I'klection des dépiitks, lorsque la majorité 
es1 acquise a I'un des candidats. 11 est de prin- 
cipe, a cet kgard, que la proclamation, une fois 
faite, est acquise a i'elu et irrévocable. 

EUGENE PAICNON. 

PROCONSUL. Magistrat romain, chargé de  
commander les armées Iiors de la république 
ou d'administrer les provinces conquises; il 
réuiiissait alors tous les pouvoirs. Les procon- 
suls étaient tous d'anciens consuls, le plus 
souvent sortant de  cbarge, de sorte qu'il est 
tres-diíiicile de dire s i  ce  titre signiIie repré- 
sentant du consiil ou consul prorogé. Dans I'o- 
rigine, leurs fonctions ne  duraient qu'un an; 
mais, au temps de César, on les prolongeait 
plosieurs annees de suite. Sous I'Empire, les 
provinces du peuple ou du Sénat étaient seules 
administrées par des proconsuls. Celles du 
prince I'étaient par des propréteurs, iégats, 
consulaires, présidents, procurateurs, etc. 

J. DE B. 

PROCTOR. Avoub pres du tribunal des di- 
vorces en Angleterre. (Voy. Attorney.! 

PRODUCTION. La quantité de matihre dont 
se compose notre globe est invariable. L'homme 
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ne peut ni  y ajouter ni en retrancher un atome. 
11 ne crée rien: Dieu seul a cette puissance. 
Mais il peut transporter,. combiner, modifler 
cette rnatiere et l'approprier a son usage; il 
lui communique ainsi, a I'aide des muscles de  
son corps et des facultés de son time, une uti- 
lité qu'elle n'avait pas et il en fait de la richesse: 
c'est ce qu'en terme d'économie politique on 
appelle la production. 

Dans toutes les conditions de  la vie, la pro- 
duction est un fait nécessaire, puisque c'est 
par elle seule que I'liomme se nourrit, s e  vktit, 
s'abrite, en un mot, siibsiste. Mais elle a un 
caractére tout different selon qu'on la coiisi- 
dere parmi des sauvages on daos une nation 
civiliske. Le sauvage produit pour virre puis- 
qu'il lui faut cliasser, peclier ou recolter les 
fruits de la terre; mais il le fait presque avec 
la m&me insouciaiice que les animaux, détrui- 
sant, puis laissant a la nature seule le soin de 
repcupler les eaux et les forets el de rkparer 
les brkches de son imprévoyante consomma- 
tioii: son seul soin est de ne pas manwer trois 
poissons dans sa journée pendant qU'il n'en 
prend que deux a l'hamecon, soiis peiiie d'avoir 
bientdt épuisé sa provision et d'etre rédnit a 
la famine. De la le petit nombre de sauvages 
qui peuvent vivre sur  un vaste espace et qui 
y vivent misérablement. Tout aulre est la pro- 
duction des peuples civilisés qui, vivan t pressés 
sur iine étroile surface, n'y subsistent qu'a 
condilion de iie rien dbtruire sans le remplacer, 
n'y prosperent qu'a coiidition de produire plus 
qu'ils ne  consomment. La production devient 
alors le preniieracte. I'acte le plus important de 
i'évolution économique dont le but est la satis- 
faction de nos besoins. L'bomme en e s t a  la fois 
le principe et la fin; car il prodiiit la richesse 
par son travail, e l ,  quand la richesse est ar- 
rivée jusqii'a lui par les mille canaux de la 
distribution, il la consomme; par le prernier 
acte il a fait passer dans la matikre son énergie 
productrice; par le second il emploie cette 
meme matiere, devenue richesse, a réparer ou 
a accroltre son énergie; il s'établit ainsi iin 
échange perpétuel de force Iiumaine en ri- 
chesse . de richesse en force et comme un cou- 
rant de vie, qui passe et repasse sans cesse 
et qui entretient les générations. Mais chaque 
goutte d'eau qu'on retirerait du courant sans 
i'y faire rentrer serait une perte séclie dont 
l'effet serait senti par la société enliére. Or, 
on ne  procluit pas sans puiser a ce coiirant, 
sans faire une consommation de richesse, con- 
sommation de  matidres employées a la fabrica- 
tion, consommation d'aliments pour le produc- 
teur pendant la durée de son travail; e t ,  si l e  
travail a éte mal dirige ou entrepris dans de  
mauvaises conditions, il peut arriver que la 
somme d'utilitks coiitenues dans le produit soit 
inférieure a la sonime d'utilitks detruites; dans 
ce cas, il y a des gouttes d'eau taries qui ne  
rentrent pas dans le courant , et l ' é~on~ul is te  
n e  reconnait pas l e  caractere de  production a 
un fait qui, la balance faite, s e  traduit par une 
déperdition de  richesse. Ce cas d'ailieurs est 
plus frequent qu'on n e  le suppose ; les faillites. 
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les entreprises qui ecliouent , les méventes rcn- 
trent dans la classe des avoriements de  pro- 
duction; s'il devenait la regle génkrale ou 
seulement la regle de la majorit6, la sociét6 
s'nppanvrirait, puis ses rangs s'eclairciraieiit 
et la diniiniilion de la popnlalion pousserait a 
une nouvelle diminution de ricliesse, parce 
qii'elle rendrait la production plus dillicile. 
Qiiand, au contraire, la majorilk des produrteiirs 
obticnt de son travail unc somme d'iililiiés 
supérieure a la consommation, I'ercedant se 
déversc dans le courant, sous forme de capi- 
taux, accro'lt la masse et  la rapidité des eaux, 
et accel&re le progres de  la ricliesse en mSme 
temps qu'il slimulc celui de  la populalion. C'est 
ainsi que I'on constate que les pays les plus 
riclies sont aussi pour la plupart les plus peu- 
ples et ceux ou la progression croissanie de 
la ricliesse est la plus rapide dans un temps 
donnk. 

Les économistes ont analysé de diverses ma- 
nikres le pliBnom&ne (le la production selon la 
diversité des aspects soris Icsquels ils I'ont 
envisagé. La pliipart ont dis:ingiié Ics produits 
matériels, c'est-a-dire les produits ou la force 
prodiiciive de I'liomnie s'est incorporée dans la 
maliere.et les produitsimmalei'iclsoii services; 
plusieiirs mame n'sccordent, mais lort, qii'aux 
preniiers le caractere de ricliesse. J. B. Say re- 
conneit trois agents dans la prodiiction : Ic tra- 
vail, la terre, le capital; Ic travail qui, sclon qu'il 
apparalt sous forme de pensée crbalrice, de  
volonte dirigeante ou de main-d'aeuvre, appar- 
ticnt au savant, a I'entrcprcneur ou a I'ouvrier; 
la tcrre et le capital foriiiaiit le foiids d'instru- 
ments, acblc du fonds des facultts persoiinel- 
les et compreiiant les instruments iion appro- 
priks, tels que I'air, la lumiere. les insiriimcrils 
naturels appropribs, tels qiie la tcrre, ct les in- 
struments acqiiis qiii provieiinent cles6porgnes 
du travail. CIi. Liiinoyer a altaqué ccile aiia- 
lyse, iiistriictivc parce qu'elle force a pknetrer 
profondcment le 1)1iénomPiie, rnais silblile ct 
conlestal>le. M. J. Stuart-hlill I'a sirnplilice en 
nc marqiiant qiie deux élcments de la prodiic- 
tion, d'une pnrt le lravail qiii dirige et iniprime 
le mouvemerit aux iorces de la naliire, et d'aulre 
part Irs objets naiiircls appropries, conipre- 
nant la malikre prenii8re qiii, enli6remciit con- 
sommCe, doit s c  rctroiivcr eritiercrnent dans 
la valeiir du prodiiit, et  Ics instriimeriis, qui 
sribisscnt sciilement une certaiiie usiire sans 
etre ronsommés, ct ne doivent par conseqiicnt 
se relrouver qii'en partic dans la valeiir di1 
produit. Avant JI. J. Stuart -nlill, Rossi arait 

don~ré une a'cVí?nilron p/us coirrte encorc et 
plus p~iilosop~iiqrie : II La prodiiction es1 iine 
app\iratic\n de lorces doiinant pour resuliat 
qlirlqiie ciiose q\ii soit propre n saiibfiiirc 
un brsoin de \'bornmc.n 11 y a cn enct dciix 
i.li.mciits diins la pro(luc1ion: la maiierc et 
I'liomme; mais la nialiere, piircmcnt passive. 
n'cst que le rccipicnt dc I'aclivile Iiuniaine, et  
I'on peut dire que Loule prodiiction cst iine h a -  
nation ou une applicaiiou dcs forccs de I'liomine; 
le capital n'rst qiic dii travail accumiilé, de la 
force réservee. De ce point de vue, la clisliuc- 

tion entre les produits mafkriels et les prodiiits 
imma~ériels s'efface presqiie; I'on dCcoiivre 
une ricliesse dans loute applicntion titile d'une 
force quclcoiique, force iniellecliielle oii force 
pliysiqiie, dans la lecon du professeur aiissi 
bien que dans le plan de I'arcliitecie ou dans 
la pierre tlillbe par I'ouvrier, et la pliis impor- 
tante de  toiites les ricliesses est I'iiistriiclion 
qui viriíle I'ame; source de  toutes les produc- 
tions. 

Considbrbe dans ses effets, la prodiiction est 
dite agricole, indusirielle, commerciale, dis- 
tinclions plus claires en apparence qiie précises 
en realitk. Cli. Diiiioyer et J. Stuarl-hlill ont 
essayk d'autres classifications. En fait il y a 
depuis Ir production du bl6 oii de la Iioiiille, 
jusqii'a la prodiiclion d'un tableau ou d'un 
opera, une variélé inílnie qii'il es1 impossible 
de parqucr sans quelque violence dans des 
cadres tout faits; les diverscs prodnctions for- 
mcnt comme une séric continne dans laqiielle 
la niati8re, predominante au d&biit, s'efface de  
plus en pliis devaiit le travail de I'liomme, et  
l'on concoit aisement que, les hommes exerynt  
une aclioii plus grande sur les derriiers termes 
de la skrie, il leur devienne plus facile de pro- 
diiire ceiir-ci, a mesiire qu'eux-mSmes se  uiiii- 
tiplierit ct  ~'Cclairent : de li le rencliérisscment 
des mntiercs premieres et le bon marclié pro- 
gressif des prodiiits manuhctiir0s. 

I>rodiiction abondaiile, peuple rirlie. Comme 
la produclion est due principalement aus  forces 
vilalcs &une sociblé, le premier devoir de la 
polilique est dc ne  pas entravcr par des regle- 
meiits rcstrictifs ledéveloppernent deces forces, 
le secoiid de faire des iq&glements qiii protegcnt . 

contre les entraves et les violeiices extcrieiircs 
la légilime expaiision de ces forces, et le troi- 
siéme dc facililer, par I'iiilervenlion d'uiie force 
siiperieiire a !outes les aulrcs, la crPation.des 
forces iiidividuelles. E. LEVASSEUR. 

PROGRAMME. Ce mot est trop usiiel, au- 
jourd'liiii , niPrne dans le langage politiqiie , 
poiir qu'il soit besoin d'en donner une déUni- 
tion grammaticalc. Que1 groupe polilique, de- 
puis un demi-sieclc, soit en Prance, soit a 
l'elrangcr. n'a pas formulé son progiuamme? 
Qncl gouvernement ii'a pas écrit sn proression 
de foi et livrC a la disciission le rCsiirné de ses 
tendances et de ses projcts? - Un programme 
est comme iin traité conclii entre le pouvoir et 
I'opinion piil)liqiie, entre le parti qiii le forme 
et Ics adliercnts inconnus qu'il appclle dans 
ses rangs. En rcmontant meme plus loin yue 

nolrc sitlclc, et  Jiisqu'i ces époques reculees 
ou I'opiiiion piibliquc étriit saris force. on trouve 
dans l'liisloire des propramrnes ckl&brcs, les 
iins pnremcnt po\itic\ucs. \cs. autrea religieux, 
sclori L'espril du siiicle. 

I'lus pres dc noiis, c'est la Revolution de 
1789 qiii a formulé le preniier progranime vrai- 
mcnt digne de ce nom, espece de  cliarte signée 

N par iine genératioii iout entiere, et qui devait 
&tre la proi'ession de foi dii dix-neuvieme si6cle. 
hlais les parlis eniantés par la RBvoliition ont 
eu, eux aussi, lcur programme : les Girondins 
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ont trace le leur en face de ceux de Marat et 
deRobespierre; Mirabeaua eu le sien, 'et Siéyes 
apres lui. 

Ce fut une nécessité, d'ailleurs, pour chaque 
parti d'avoir alors son programme. En u n  temps 
comme le nbtre, ou la lutte des opinions est  
incessante, ou les prktentions s e  croisent, oii 
les ambitions s e  heiirtent, la nkcessité est 
peut-&re plus grande encore. Les programmes 
marqueront les étapes du progres social et  po- 
litique; ils seront la trace des efforts de l'esprit 
humain dans la voie de l'émancipation, ts'ils 
ne  restent pas simplement, - ce qui aura en- 
core son intérdt, - comme le témoignage des 
aspirations individuelles ou des coalitions de 
parli. 

Le premier Empire, en mourant, a eu  son 
programme : ce sont les proclamations de Na- 
poléon ler pendant les Cent-Jours. - Et si ephé- 
meres qu'aient Cté les concessions faites a l'o- 
piuion publique dans les jours de trouble et  
d'witation qui prCckderent le second retour 
des Bourbons, les proclaniations de I'lle d'Elbe 
servent encore a attester la maturité croissante 
des frriits de la Révolution, maturité dkveloppée 
malgré la privation d'air et  de soleil que leur 
imposa l'absolutisme du vainqiieur de 1'Europe. 
On pourrait dire en rappelant I'Empire et l'es- 
~ b c e  de treve conclue Dar la France militaire 
avec I'idée révoliitionn~ire, que les principes 
politiques de 1789 furent comme ces ruisseaur 
i u i ,  dans reur cours rapide, disparaissent toiit 
a coup sous des vodtes terrestres qu'ils ont 
creusées eux-memes et oii ils seinblent s e  
perdre, mais poiir reparaltre plus loin, impé- 
tueux e t  bruyants. 

La Restauration a eu  son programme, ou 
pour mieux dire ses programmes, concedes ou 
arrachés tour ii tour selon la force du mouve- 
ment des esprits. Puis est venue la monarchie 
de Juillet qui, plus particulidrement, est nke 
d'un programme, lequel a été longtemps célebre 
sous le tilre de Programme de I'EdteE de ville'. 
Qu'était-ce que ce pacte conclu dans le palais 
populaire, entre le chef de la révolution de  
Juiilet, Lafayette, et  le prince qui recueillait 

1. Voioi ae programme : 
Proclamalioli adreaale au  peuple frangaia par les 

ddputdr dar d6partemente rlunia d: Paria. 
81 juillet 1830. 

FBangAlS , 
L a  France est libre. L e  pouvoir absolu levait aon 

drapeau; I'h8rolque population de Paris I'a abattu. 
paria attaque a fait triompber par les armes l a  cause 
saorée qni  venait de triompher en  vain dans les 
Blections. Un pouvoir usurpateur de nos droits , per- 
turbateur de notre repos,mena$ait A la fois la liberte 
e t  l'ordre; non8 rentrons en possession de l'ordre et 
delaHbert6. Plus de Crainte ponr les droita aoquis; 
plus de barridre entre nous e t  les droita qui nous 
manquent encore. 

Un gcnvernement qui ,  sans d8lai , nous garantisse 
cea biens , est anjourd'hni le premier beaoiu de la 
natrie. Fraucais. oeux de vos d6~ut&s au i  se trouvent 

pour son front la couronne tombCe des mains 
de Charles X? C'était une espece de compromis 
entre I'idCe rCvolutionnaire et I'idée monarchi- 
que,  entre la république acclarnke sur les bar- 
ricades et l a  royaute proclamke a Neuilly. Cu- 
rieuse association qui, en effet, Ctait tout un 
programme, mais dont la réalisation ne saurait 
etre jugée encore par l'histoire. 

Sous le regime fondC en 1830, on a vu se  
produire bien des programmes. Chaque cabinet 
eut le sien; cliaque parti, en dehors du Parle- 
ment ou au sein des Chambres, en formula un 
soit a la tribiine, soit dans la presse.La comédie 
politique, comme disait Balzac, donnait chaque 
jour ses représentations, et elle afiichait chaqtie 
jour les noms de ses auteurs et de ses artistes. 
G'était a qui attirerait la foule, et  la foule allait 
de i'un a I'autre comme elle va d'un spectacle 
a l'autre, séduite autant par les promesses que 
par les actes. 

La seconde RCpublique a eu son programme; 
il s'est resume dans la devise: Liberte', e'ga- 
lite', fraternile', empruntée au passé, mais ra- 
jeunie et appliqiiée par l'instilution du sutfrage 
universel. 

Le second Empire a eu également le sien, 
au premier jour de sa fondalion. 11 s'est modiílé 
le 24 novembre 1860, en m&me temps que les 
décrets qui portent cette date modlllaient la 
Constitution. 

11 y a aussi, en dehors de la politique pro- 
prement dite, desprogrammes que nous devons 
mentionner. Te1 est, par exemple , celiii de la 
liberté commerciale qui recoit actuellement son 
execution, et  qui vint, en 1860, préparer une 
revolution ccmplkte dans le vieux systeme Bco- 
nomique frangais. 

Les mesures relatives A l'enseignement pu- 
blic ne sont pas non plus tellement ktrangeres 
a la politique, que nous ne  puissions rappeler 
ici les reformes iiitroduites successivement dans 
le programme des etudes scolaires. Un jour, on 
a vu la pliilosophie bannie de l'enseigriement 
universitaire, et  une impulsion toute nouvelle 
exclusivement donnée aux tendances materia- 
listes de I'époque. Un autrejour, c,eprogramme, 

e t  constitutionnelle ; i l  en a toujours dhfendu les iu- 
t6r&ts et  professé les priucipes. II respectera ncs 
droits, car il tiendra de nous les siens. Nons, uous 
assurerona par des Lois toutes les garanties neces- 
saires pour rendre la liberte forte et durable: 

Le  retablissement de l a  garde nationale, avec I'iu- 
tervention des gardes nationaux dan8 le choix des 
ofñciers ; 

L'interveution des citoyens dans la formation des 
administrations departementales et municipales ; 

L e  jury pour les dhlits de la presse; 
L a  responsabililé legalement organiaee des mi- 

nistres et des agents secondaires de i'administratiou ; 
L'6tat des militaires lhgalement assure; 
L a  r68lection des d6putés promua a des fonctions 

publiques. 
Nouir donuerons enfln d. nos institutlons, de eon- 

oert avec le chef de l'*tar, l e  developpement dont 
k j a  A ~ a r i s ' s e  sont reunis; et  ;en atiendant l'inter- olles out beaoin. 
ventlon r8gnliere des Chambres , ils ont invite un  Frangais, le duc d'Orl6aus lui-m&me a d6ji  parl8, 
F r a n ~ a i s q u i  n'ajamais comhattu que pour laFrance, et  son langage est celui qui conviont&un pays libre: 
M. le  duo dfOr16aus, A exercer les fonetions de lieu- Les Chambresvont so reunir, vousdit-il; elles avise- 
tenant-gbuéral du royaume. C'est B leurs yenxleplus ront aux moyens d'asaurer le rhgue des lois et  le 
sur moyen d'accomplir promptement par la paix le msintien des droits de 1s  nation. 
succds de la plus legitime dbfense. t L a  Charte sera dbsormais une v6ritB. 

L e  duc d'0rltians est dbvoué A l a  cause nationale (Suivent lea rignaturea.) M .  B. 



entierement révisé, a rendu aux humanit8s. i 
la pliilosopliie et a I'liistoire la place qu'elles 
araient perdue dans les reglements scolaires , 
sans que les concessions faites aux progres des 
sciences positives eussent été retirées. 

Terminons seulement par une observation qui 
n'écliappe a personne : c'est que, si nécessaires 
que soient encore les programmes politiques, 
noiis en vovons le nombre diminuer. Pourquoi? 
&t que 6 s  parlis s'individualisent au point 
de rendre ces engagements avec le public inu- 
tilee ou superilus. Le régime gouvernemental 
actuel a tout d'abord exoneré les cabinets, qiii 
ont cessé d'etre responsables, du soin de for- 
muler leurs tendances et leurs vues particu- 
lieres; la vie politique, en perdant de son an- 
cienne activité, est venue ensuite paralyscr 
l'action des groupes, et  il semble que c'en soit 
fait, désormais, de cette multiplicité d'aspira- 
tions qui furent préciskment un des éléments 
de la vie politique. Les programmes sont main- 
tenant, en quelque sorte, dans les actes, et ,  
si les sociétes c,ontinuent a obeir a ce courant, 
le mot est  a la veille de disparaitre pour faire 
place la cliose : - c'est l'action succbdant 
a la promesse. 1 ERNEST DREOLLE. 

PROGRES. Le progres est i'avancement vers 
la perfection idéale qu'il est donné de conce- 
voir. Les conqiietes de I'liomme sur la nature, 
la décourerte d'nne loi nouvelle, le développe- 
ment des principes de la raison, de la justice et 
du droit dans leur application au gouvernemeiit 
des sociétés Iiumaines sont autant de progres. 
Rien de plus clair que la notion du progres telle 
qu'elle existe dans toiis les esprits. Elle repose 
sur des faits quiseprésentent cliaque jour et qui 
sont irrécusables : un ouvrier devient plus Iia- 
bile, un enfant apprend alire, un savant s'eleve a 
des connaissances nouvelles; ce sont, a des de- 
gres diíTérents, autant de progres que personne 
ne contestera. On admettra de meme sans dini- 
cultbque cliaque liomme, pris individuellement, 
parcourt une carrihre qui est une et qiii, dans 
son ensemble, grandit et s'accrolt en obeissant 
a une loi de progres, jusqu'au moment ou l'ac- 
croissement s'arrete, ou les forces diminuent, 
s e  dissipent et s'éteignent. Ce centre d'activité 
d'ou rayonnail. une force d'action et de vie, qui 
a un instant rempli son r61e de cause ici-bas. 
disparalt sans retour; pour ce monde du moins, 
l'homme est anéanti. Mais ne  reste-t-il rien de 
ses ceuvres qui s e  transmette par ses contempo- 
rains aux genéralions qui viendront apres lui? 
En d'autres termes, I'ceuvre de l'homme est- 
elle purement individuelle; n'y a-t-il sur la 
terre que des &tres vivant et se dereloppant 
pour leur compte personnel, n'empruntant rien 
au passé et ne lkguant rien a l'avenir? Cela pa- 
ralt vrai de tous les autres Btres que nous con- 
naissons, mais non pas de l'liomme, pour qiiila 
eonnaissance s'étend par l'histoire aux siecles 
écoulés et par la science, dans une certaiiie 
mesure, aux siécles a venir. L'homme possede 

1. 11 ne ~ u f f i t  pas de remplscer une promesse par 
un acte, il faut encore que l'acte ~ o l t  8upBrieur a la 
promesse. M. B. 

l'expkrience, non-seulement la sienne propre, 
mais celle des hommes qui l'ont prCcedé dans 
lavie. 11 y a une oeiivre collective de l'humanitk 
qui s e  compose de l'ensemble des e5orts de  
chaqiie individu, des résultats qu'il a obtenus, 
des conquetes qu'il a remportees sur les forceS 
qui lui font obstacle et contre lesquelles il entre 
eu lutte. 

Nous avons done a étudier le progrhs a un 
double point de vue: d'abord dans I'liomme pris 
individuellement, puis dans l'humanité collec- 
tivement. 

L'homme d'aujourd'hui est-il devenu meil- 
leur, plus intelligent. plus habile, pliis moral 
que I'homme des femps antiques? Destiné par 
sa nature a vivre en société, est-il plus parfait 
a ce point de vue, apporte-t-il a ses semblables 
plus de vertus sociales? ' 

L'homme pris dans son essence, avec les fa- 
cultés qui le constituent et qui, comme dit 
Descartes, font propremeut qu'il est homme, 
est partout et toujours le mCme ou, pour nous 
servir des termes de I'école, a l'homme est un  
&tre identiqiie aliii-m&me.ii Mais il n'en faut pas 
conclure que ces facultb, ce fonds commun 
de tous les hommes, doivent s e  dkvelopper 
constamment dans la mCme mesure. Suivant les 
ciiconstancea iníiniment variables, suivant les 
temps et suivant les lieux, certaines d'entre 
elles s e  developperont au dktriment des au- 
tres. Ici I'imagination prendrason essor et res- 
plendira d'une lumit5re immortelle; les généra- 
tions cliarmees viendront tour a tour s'incliner 
devant elle et  s'éprendront d'amour pour ses 
poétiqnes ceuvres. Ailleiirs des qualitPs plus 
posilives , l'esprit de calciit, d'organisation et  
d'ordre prédomineront. Le Romain, comparant 
avec orgueil son esprit pratique anx gr%ces de  
la Grece, proclamcra comme son type ideal le 
hon sens et  la force: Mens sana in corpore 
sano. Sans doute, partout le sens moral exis- 
tera; les inspirations de la conscience ne  font 
jamais conipl6ternent défaut; mais elles sont 
plus ou moins éclairées; leur niveau s'é1Bve 
ou s'abaisse suivant le degré de i'intelligence; 
dans un cas, le sens moral est tellement obtus 
qu'on pourrait presque le méconnaltre; dans 
d'autres il est  doub d'une extr&me délicatesse. 
En cornparant les Iiommes entre eux il est im- 
possible de nl&tre pas frappe des diffbrences 
qui les distinguent; les uiis atteignent aux de- 
gres d'une vie supérieure, s'ouvrent par la 
science le monde des idées et s'blevent jus- 
qu'a la sphere des vérités éternelles; les autres 
depasseut a peine les données les plus vul- 
gaires de i'expérience. 

11 est évident qu'i toutes les Bpoques les 
m&mes di56rences relatives existeront entre 
les hommes et qu'ils n e  seront jamais places 
tous au méme niveau. Mais en admettant la 
theorie de la perfectibilité, ce niveau s'élévera- 
t-il graduellement pour tous ou seulement pour 
quelques-uns? 11 nous semble que chaque pro- 
gres de la civilisation doit élever le niveau de  
tous; toute loi morale qui s e  repand dans les 
masses et  s e  fait accepter généralement, toute 
découverte d'iine vérité qui passe du monde 



des idees dans celuides faits, doit exercer son 
action sur les individus memes qui ne  peuvent 
s'en rendre compte d'une maniere scientülquc. 
C'est meme de ceseul cdié, par une plus com- 
plete intelligence du devoir et de  la moralilé. 
qu'il peut y avoir perfectibilité dans I'homme 
pris individuellement; car s a  nature intime, 
ses aptitudes, ses facultks n e  peuvent changer 
et ses senliments naturels restent les m&mes; 
les progres des d h l e s  qui augmentent les 
connaissances des Iiommes, n'ajoulent rien au 
genie de cbaciin d'eux : Leibniz n'est pas su- 
perieirr i Aristote, ni Virgile a Homkre, ni Ra- 
cine Sophocle. Les supériorités du génie bril- 
lent des intervalles inégaux, sans suivre 
aucune progrrssion ; ce  sont des puissances 
purement individuelles: I'esprit sonme ou il 
veut 1 De merne dans la spliere des sentiments 
naturels le progres n'existe pas: une rnCre 
n'est pas plus tendre aujourd'liui qu'au début 
des sociétks Iitimaines; I'amour, I'amitic, ce 
penchant qiii atiire l'liomme vers son sembla- 
ble, sont dans les temps modernes ce qu'ils 
ktaieiit dans i'anliqiiité; mais ce qui peiit s e  
modiíler , ce sorit les rapports sociaiix basés 
siir I'idCedu droit et  dii deroir; c'est la justice, 
c'cst la bienfaisance et la cliarité. 

lloilii ce qu'est, suivant iious, le progres 
poiir l'liomme intédeur, pour l'individu, et lcs 
limites dans lcsqiielles ce progres peiit s'ac- 
complir. hlais en meme temps que I'liornme 
peut devenir meilleur, il peut accroltre ses 
forces par ses connaissnnccs, devenir pliis 
fort et plus savant de toute la scieiice acquise 
avant lui , science qui s'est formée par le tra- 
vail de toiis les hommes ; c'est une chalne 
tres-inegale, souvent interrompue , mais qui 
floit par s e  renouer et qui est l'aeuvre de I'liu- 
manitP. 

11 y a donc une m v r e  collective de I'liiima- 
ni18 ; il convient. par conseqiient. apr4s aroir 
cherclié qirel peut &lre le progres dans I'liomme, 
de I'etudier dans la socibte. 

Ici les tliéories se pressent en foule et  qiicl- 
ques.unes conduisent ti  de monstrueux résul- 
tats. D'abord, qu'est-ce que I'hiimanilé? Est-ce 
un t t re  reel, ayant son in(lividiiali1é propre et 
supérieure a celle des étres qui le composerit, 
accomplissant son ceuvre dans son immeiisc 
carricre, et s e  dirigeant a travers les sibcles 
vers le but qoi Iiii est assigné? Dans ce cas 
l'individu disparalt devant la sociét8, I'liomme 
est absorbé dans I'liiimanité et  n'est plus que 
son instrument; s'il clierche le progres, c'est 
pour la sociCt8 en qui toiit s e  concenlre, et 
pour qui toiit existe; quaiit ii lui, il n'a pas de 
droits et n'est pas a lui-mEme son propre but. 
Cette doctrine condiiit a I'omnipoteiicc de I'h- 
tat et a la servltude des incliridus : u'un cdté 
le commandement , de i'autre I'obéissance ; la 
~o lon lb  genérale no peut errer: elle est la 
Source du droit ; bien plus, elle est le droit 

:Ii?i-mCme I Celte tliéorie de Hobbes et  di1 Con- 
trat social a été souvent reproduitc parmi nous 
depuis Rousseati. M. de Lamartine déljnit la 

~Ilbertb m la révolte naturelle de I'egorsme indi- 
.Vtdnelcmntre la uolonté génbrale de la société 

et  de  la nation.~ La socihté, dit-ii, ne s e  main- 
tient que par la toute-puissance et la U taute- 
légitimité n de la volonte generale sur lavolonté 
Cgoiste de l'individu: u La seule chose que 
I'on puisse encore appeler improprement du 
nom de liberte, c'est la petite part d'egorsme 
indiriduel que le commandement social de 
I'Etat pcut négliger sans inconvénient dans l'o- 
béissance obligatoire de cliacun a la volonté 
de tous. ... Cette part de liberte n'est pas pos- 
skdée; elle est concbdee et révocable par la 
société qui la laisse a l'individu po1itique.u 

Rous n'avons pas a discuter ici cetie théorie 
qui a CtiS si ardemment agitée par Ics publi- 
cistes de notre tenips et  qui a joiie dans nos 
crises sociales un si grand r61e. Dans les con- 
troverses qu'elle a soulerkes noiis trouvons 
engages poiir ou contre les noms de lord hla- 
caulay, Daunou, Benjamin Constant, Frédéric 
Basliiit, Stuait-Mill, Dupont-Wliite, Bictor Cou- 
sin, Jiiles Simon, Proudl!on, Gladstone et de la 
plupart des liommes d'Eiat, saiis parler des 
cliefs d'ecole qui remontent a une kpoqiie pliis 
ancienne tels que hlably, Roiisseaii, Beiitl~,ani; 
les unsprécoiiisant la toute-piiissance de I'Eiat, 
son existeiice íi part et, en un mot, sa person- 
nalitd propre; les autres s e  porlant a i'extreme 
de I'opinion contraire et iie reconnaissarit au 
monde qi:e des individualilks, de droits que 
ceur des iiidividus. 

11 u'cntre pas dans notre caere de faire iin 
exposé de ces deux systemes, celiii des par- 
tisans de 1'Btat et celui dcs dkfenseurs de Ir 
liberté iiidividuelle ; leurs cons8qiiences con- 
duiaent aux deiix pdles opposes de la politique, 
et suivant que i'on adoptera l'une ou l'autre 
de ces doctrines, on se  fera du progres dans 
la socikté iine idee diffkrente. 11 faut donc ne- 
cessairemeiit opter et prcndre parti poirr ou 
conlre I'iiidividiialisme , pour ou contre les 
tliéorics sociales que iious venoi!s d'indiquer. 
Faut-il admettre ces tliéories comme la so- 
lution des probl8mes qui pr~occiipent notre 
époque? La sociélé poiir la societe 1 Qiieiles se- 
raient donc sa raison d'etre et sa cause finale? 
Nous admeltrions plus volontiers que la societ8 
est simplemcrit le! lliéatre sur leqiiel se déve- 
loppent les iiidividus, qu'elle est bien plutdt 
crkée pour servir L'individii que l'iridisidii n'est 
creé poiir ello e t  qu'il ii'y a meme en réalité 
dans le monde que des individiis. u Les societes 
humaiues naissent, vivcnt ct rneurent sur la 
tesre, dit LI. Royer-Collard, l i  s'accomplissent 
leiirs deslinees. llais elles ne contienucnt pas 
I'liomme tout enlier. Apres qii'il s'est engagé a 
la sociefé, il lui reste la pliis noble parlie de 
lui-meme, ccs Iiautcs facultés par lesquelles il 
s'kleve a Dieu, a une vie future, a des biens 
inconnus daiis un monde in~isible ... Nous per- 
sonnes individuelles ct idenliques, veritables 
étres dout\s de I'imrnortalité, .nous avons une 
aufre destinee qiic celle des E1ats.11 

J,'individu s e  développant dans la société 
est donc a lui-nieme le but et le terme de son 
progres. Mais cela nikme étant admis, il n'est 
pas moins vrai que tous les progres individuels, 
recueillis par l'exp6ricnce. formeront le pro- 
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gres social. Quelle est la hesure  de ce pro- 
gres ? L'liiimauité tourne-t-elle incessamment 
dans un cercle, comme le prétend Vico; mar- 
cliant toujours devant elle et retrouvant i 
cliacune de ses étapes les sc&nes de sa  vie an- 
tkrieure, s e  déplacant, mais sans progres rCel? 
Ou bien, l'liumanité suit-elle une spirale qui, 
tournant toujours sur elle-meme, va s'élargis- 
sant sans cesse? On a souvent representé par 
dcs figuresgéométriques les systemes auxqiiels 
l'idke de progres peut donner naissance. Leib- 
niz, examinant les liypotliéses qu'on peut for- 
mer sur l'existence du nionde dans le passé, 
mconna'lt qu'elles s e  réduiseht a trois : l o  va- 
riations illimitées, avec ou sans commence- 
ment, mais sans progres défiriitif; 20 progres 
sans commencement; 30 progks  a partir d'un 
certain commencement du monde dans le temps. 
a Cliacune de  ces trois liypotli~ses peut elre 
representée par une coiistruction g6ométrique 
qui en manifeste la nature el  les conséqiiences: 
c'esl ainsi que dans le langage de Leibniz la 
premiere Iiypotli&se devient celle du rectangle, 
la seconde celle de I'liyperhole, la troisienie 
celle di1 triangle (BI. Tli. Henri llartini). Ces liy- 
pollieses sur le progres de l'unirersalite des 
clioses sont les memes que celles qui nous 
ocriir>ent. Leibniz les a posées sans les ré- 
soudre. 

Uii des esprits les plus élevés de notre épo- 
que, 11. Guizot, a coiisacré quelques-unes de 
ses plus belles pages ari probleiiie de la civilisa- 
tion qui n'est aulre cliose que le progres dans 
la société. Voici en quelques mots le resumé 
de sa doctrine sur celte grande qiieslion: 11 
existe une destinee gknérale de I'liumanité, 
un dépdt de  la civilisation que les peuples s e  
transmetlent de siecle en siecle ct qui s'accrolt 
successivement. Le premier f'ait coinpris dans 
le mot civilisation, c'est le progres, le dévelop- 
pement. hlais que1 est ce progrés? Est-ce sim- 
plement le perfectionnement de la vie civile, 
le developpemcnt de la société proprement 
dite, des relalioiis des liommes entre eux? r hlais 
cela s'appliqiierait a une foiirmili8re a plutbt 
qu'a une socikté liumaine. L'liornme a une des- 
tioée qui ne peut &tre comprise tout cntiere 
dans la société; cette destinee c'est le dévelop- 
pement de l s ~ i e  iutérieure, de I'liomme mo- 
ral. de ses facult6s. de ses idées. 11 faut donc 

chelet (Introduction a Z'histoire universeZZe) 
voit dans le développement de la liberté prise 
dans l e  sens le plus l a g e ,  le signe kclatant du 
progres dans la vie des peuples. Au berceau 
de l'liumanit8, l'homme est asservi aux forces 
aveiigles de la nature; il n e  s'en rend maltre 
que par de  longs efforts et sa liberté s e  degage 
lentement de la lutte. Les civilisations des peii- 
ples primitifs s e  succederit en passant de i'lnde 
a I'Egypte, a la Judke, a la Grece, a Rome; les 
religions se spiritualisent et  presentent a I'hu- 
maoité l'idéal d'un monde meilleur. Chaque 
étape est un progds;  les forces de l'intelli- 
gence s e  substituent aux forces de la matiere, 
l'homme devient plus libre et  I'antique fataliti: 
fait peser moins lourdement son joug su r  I'liu- 
manitk. 

Assurkment on peut Blever des objections de  
dCt~il contre cette brillante théorie qiie son 
auteiir a développée avec une éloquerice in- 
comparable; mais il faut I'adopter dans son en- 
senilile et dans ses rbsultats généraux: oui, la 
coiidition do l'liomnie sur  la terre s'ambliore 
par le progres, et ce progres reside dans I'exer- 
cice plus complet et  plus libre de ses faculths. 
(Voy. Intérets matbriels.) EDIILE C~rÉoi~u. 

PROGRESSISTES ET MODERES. Telles 
sont les di.iiominations par lesquelles on a 
coutume de  désigner les deux grands partis 
poliliqiics, qui, depuis I'ktablissemeiit du ré- 
gime conslitulionnel en Espagne, s e  sont dis- 
puté le pouvoir. De ces deux partis, le plus 
liabile, le plus capable, le plus propre au gou- 
vernement, c'cst selon I'opinioii regue en Eu- 
rope le parti moderé. C'est ce  parti qui, pen- 
dant tout le temps qu'il a ktb conduit et dirige 
par r des liommes sin&rement dévouks aux 
priucipes du goiivernement reprksentatifn, a 
étk le vrai créateur de  la monarcliie constitu- 
tionnelle espagnole; c'est a liii que 1'Espagne 
doit la plus grande parlic des amkliorations in- 
troduites depuis trente ans dans sa législation 
civile. Si nous disons le bien, nous ne  devons 
pas taire les reproches qu'on lui adresse. Dans 
les Blections, dit-on, il a eu trop souvent re- 
cours a la corruplion et a l'intimidation. Dans 
l'exercice du pouroir il s'est trop souventaussi 
laissé entrainer a en pousser a l'extreme tous 
les ressorts. il a manaué surtout de  cet e s ~ r i t  

distinguer entre le progres de la societe et le d'union e t  de subordi~ation, s i  nécessaire dans 
nroar6s de l'humanit6. De ces deux faits auel la ~ r a t i a u e  du rrouvernement constitutionnel. 
&'le biit? N. Guizot n'liésite point a recon- 
naltre que ce n'est pas pour le perfeclionne- 
ment de sa condiiion sociale que I'liomme, que 
l'individu s e  perfectionne, niais qii'il est a lui- 
meme le mobile de son développement. 

En admeitant cette doctrinc et en isolant du 
progres de l'liumanité qui est le biit, le pro- 
gres de la societe qui es1 le moyen, il resterait 
a recliercher quelles sont les conditions de ce 
progres social, si variable, soumis i tant d'al- 
ternatives et  a de s i  cruels revers; quel est 
le fait le plus général qui le caractkrise? M. Mi- 

l. Voy. Leibniz, Lcttres ZV et VZI & M. Bourguet; p cntrq Leibniz et Clarke, 5' Bcrit de Leibniz. 
dition Erdmonn, p. 745 et 775. 

au- suc~%s ct cl'existence meme des parlis: 
Les progressisles, toujours selon l'opinion re- 
cue,  ont des inspirations beaucoup plus que 
des doctrines. Si brillants qu'aient ete quel- 
ques-uns de leurs chefs parlementaires, aucun 
d'eux n'a cepeodant jamais pu etre compté 
comme un homme d'Etat. Les progressistes 
ont &té encore plus que leurs adversaires tra- 
vaillés par leurs divisions intkrieures. Des l'o- 
rigine il y avait la fraction des progressistes 
exaltes, dont la devise etait: Aujoziíd'hui plus 
Zzbéraux qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui. 
Avec le temps, ces divisions ont continuk, au- 
jourd'liui il y a des progressistes de toutes les 
nuauces, meme des progressisles conserva- 
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tenrs. Depuis environ trente ans que l'Espagne 
s'essaye a la pratique du gouvernement con- 
stitutionnel, ce parti n'aocciipé le pouvoir qu'a 
de trPs-rares intervalles et sa domination a été 
de  tres-courte durée, et  il s'estmontré impuis- 
sant dans ses idees et inapte a concilier les 
pratiques des institutions libres avec les senti- 
ments monarchiques du pays. Dans ces der- 
nieres a n d e s  le parti progressiste s'est enrichi 
d'une nuance dAmocratiqne, encore plus dé- 
nuée de  véritable esprit politique.' 

Loms GOTTARD. 

PROBIBITION e t  LAISSER FAIRE, lais- 
s e r  passer. Voila deur  exlr6mes qui ne  s e  
touclient pas, et la rareté du fait sufirait pour 
justifier I'insertion de cet article. llIais nous te- 
nions a consigner ici quelques courtes obser- 
vations sur les mots ci-dessus. 

Et d'abord, généralement, la prohibition est 
la ressource des faibles : il faut moins de force 
et moins d'intelligence, moins de caractere et  
moins de savoir faire pour rester dans I'inac- 
tion, pour dire toujours non que pour régler 
e t  gouverner le mouvement des affaires, pour 
diriger des Iiommes, pour ckder ici, résister 
18, limiter, restreindre partout. Pourquoi, dans 
l e  systeme commercial dit protecteur ne s'est- 
on pas contenté de  droits éleves, tres-6levés 
meme? A cause des diilicultés de la surveil- 
lance1 Au lieu de lutter, on a mieux aimé 
prohiber, au risque d'cnfreindre une loi nata- 
relle supérieure aux lois positivcs. Ce serait en 
effet un abus de pouvoir si un gouvernement 
voulait dkfendre dc saler le bouillon, depoivrer 
la salade, ou, ce  qui est la méme chose, de 
porler des tissus anglais, de coiisommer du 
sucre brésilien; il pourrait charger ces lis- 
sus ou ce sucre d'impbts s'élevant a dix, cent 
fois la valeur de la marchandise, mais pro- 
hiber leur usage, non. Ce ne  sout pas la des 
distinctions subtiles. Lorsqu'un impdt es1 mal 
assis, c'est une faute; mais lorsqu'on restreint 
injustement une liberté naturelle , c'est un 
crime. En France les probibitions pourraient 
etre déférkes au Sénat comme inconstitution- 
nelles. 

La prohibition est un  exlréme absolu. le 
laisser faire,  laisser passer est un procedé 
radical, mais non extreme. La prohibition est 
un obstacle a tout progres; elle supprime 
I'usage par crainte de l'abus et par méfiance 
contre l'action des contre-poids; elle empeche 
sans doute la dkraison , mais seulement en 
annihilant la raison; enQu, lorsque la prohibi- 
tion est exécutable, elle produit le néant. 11 
n'en cst pas de meme du laisser faire. Sous le 
regime de la liberté l'intelligence et la crainte 
de la responsabilité forment contre-poids; elles 
peiivent empécher les hommes de tomber dans 
l'extrkme, qui est la déraison, l'anarcliie, toiit 
en leur laissant la possibililé de tendre vers le 
progres et de le realiser dans une mesurc 
proportionnelle a leurs egorts. M. B. 

1. h'e connsissant pan le  programme de cette 
a nuauce d&mocratique -, noua n'acceptons ee jnge- 
ment que 8ous toute rQerve. M. B. 

PROLÉTAIRES. PROLÉTARIAT. Ces RO- 
mains, qui n'ont connu de travaux honorables 
que la guerre, l'agriculture etla législation, ont 
bien pu, d'aprks lcur droit hérolque, rejeter dans 
la dernikre claase du peuple ceux qui ne  vivent 
que par les arts et les métiers. Rousseau est 
tres-fier de ce qu'ils faisaient peu de cas de 
cette classe: 11 On n'accordait point, dit-il, a la 
populace dont elle était composBe, I'honneur de 
porter les armes pour la patrie; il fallait avoir 
des foyers pour obtenir le droit de les défen- 
dre.u 11 parait qu'on n'a de ufoyersw qu'a con- 
dition d'etre proprietairel - con distingua 
pourtant encore, dans cette derniere classe, les 
prolélaires de ceus qu'on appelait capite ccnsi. 
Les premiers, non tout a fait réduits a rien, 
donnaient au moius des citoyens a I'Etat, quel- 
quefois meme des soldats dans les besoins 
pressauts. Pour ceux qui n'avaient rien di1 
tout, et qu'on ne pouvait dénonibrer que par 
leurs tktes, ils étaient tout a fait regardés 
comme nuls, e t  hlarius fut le premier qui dai- 
gna les enr61er.ii~ EIais non ; dans la seconde 
guerre punique, le Sknat arma les capite censi 
et les esclaves. 

C'était du reste un lieu commiin chee les 
philosoplies politiques de l'antiquité, que les 
propriétaires fonciers devaient seuls éfre ci- 
toyens. Larhli tk Ctsit, sur cepoint, en avance 
sur la thBorie. A Atliknes specialement, les trois 
quarts des citoyens étaient des marins et des 
artisans.' 

Les sociétks modernes ne  peuvent partager 
cet iujuste mépris qu'ont affectk, pour les pro- 
ducteurs de la richesse, les utopistes prévenus 
contre la démocratie athénienne et les legistes 
exclusifs du peuple conqukrant. L'architecture 
savantc de la société romaine est tombée en 
ruines parce qu'elle Btait fondée sur la con- 
quéte. sur l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Les dominateurs consommaient sans 
produire; les domines, esclaves ou colons, pro- 
duisaient de moins en moins, parce qu'a me- 
sure que la puissance romaine rayonnait du 
bassin de la Méditerranée aux marches bar- 
bares, les esclaves industrieux etaient rempla- 
cés par des esclaves plus ignorants. (Gibbon, 
Décadeízce de 1'Enzpire romain ; lichelet , His- 
toire de Frnnce.) Le meme mkpris du soldat 
pour l'arlisan et m6me pour le laboureur, ce 
qui etait un degre de  plus dans I'injustice, 
produisit au moyen i g e  la meme oppression. 

Depuis que IaRenaissance a foudé la richesse 
siir I'exploitatiori de la nature par I'honime, 
sur I'industrie, la terre, objet d'industrie, 
comme tous les 6lements, n'est plus la seule 
source du travail noble. Tout travail est noble, 
tout métier est un art, tout travailleur nalt li- 
bre et  doit devenir citoyen. 

On peut meme dire, a part toute considéra- 
tion de justice, que gr ice  a la mobilité et  a la 

1. Contrat social, liv. IV, ch. rV. 
2. A JBriisalem, le  oitoyen, m&me vou6 anx travatix 

intellectuels, devait apprendre un état manucl. Notre 
Constitution de I'an 111 contient une presoription 
aualogue. (Art. 16. Elle no devait svoir son applioa- 
tion qu'aprhs I'an Xi1 de la RBpublique.) 



diffusion de la propriété territoriale et  de tou- 
les les sources de richesse , le  mépris pour le 
proldtaire ne  trouverait plus sur qui s'exercer. 
Qiii est prolétaire ? Est-ce celui qui ne possede 
pas de biens-fonds? Le ministre qui peut ne 
pas posséder un metre carré de ce sol du pays 
qu'il gouverne, est-il un prolétaire? Est-ce ce- 
lui qui vit au jour l e  jour d'un travail acquis 
péniblement? Combien de ce~ix-la sont dans 
l'aisance, et combien de pauaes ,  au contraire, 
tiennent le sol entre leurs mains? Dans nos 
dernieres discordes civiles, on a fort abusé du 
mot prolétaire. Nous souhaitons A ceux qui s'en 
sont parés comme d'un titre de gloire, les 
moyens de devenir propriétaires, et  A ceux qui 
ont pu l'employer dans un sens défavorable, 
plus de politesse, et  la mkditation de cette 
maxime, qu'un peuple de I'Europe civilishe ne 
doit mépriser ni le travail, ni la pauvreté. 

Mais comme souvent des expressions vagues 
couvrent des idees réelles , nous devons con- 
venir que ces luttes, sans résultat appréciable 
aujourd'hui, n'etaient pas sans objet. C'était la 
guerre permanente de la ricliesse et de la pau- 
vreté. Est-ce a iiotre siecle qu'il est réserve de 
voir la réconciliation de ces deux ennemies? 
C'est do moins celui ou I'on a étudié avec le  
plus de sincérité. sinon de sagesse, ]'un des 
plus grands problemes qui puissent intéresser 
I'liumanité. 11 n'est plus permis d'attacher une 
importante plus grande au triomphe d'un sys- 
teme politique qu'au bien-&tre matériel e t  mo- 
ral des hommes. Remuer le monde pour des 
doctrines politiques qui dédaigneraient l'exa- 
men des questions sociales, ce serait faire de 
rl'art pour I'artu avec le sang des nations. 11 
n'y a plus de prolétaires depuis que la Renais- 
sance et la Revolution ont fermé les temps he- 
roiques. Mais il y a toujours des pauvres. 11 y 
aura meme toujours des pauvres volontaires, 
car quelle socibté peut defendre a certaines 
ames de préférer aux gains rapides du com- 
merce et des arts un Ioisir nkcessaire aux plus 
Iiautes méditationsl? Mais quant aux pauvres 
involontaires, dont le nombre est peut-etre 
plus grand, il n'est personiie qui ne s'émenve 
de leur détresse, et  qui n'applaudisse aux efforts 
tentés par la politique ou par la science pour 
étendre les libertes du travail individuel ou col- 
lectif, la domination de I'homme sur les 816- 
ments, l'action de la bienfaisance publique et  
privhe, et d'appeler a la direction des choses 
sociales la justice et  la pitié. 

J. DE BOISJQSLIN. 

PROHOTION. $lévation i un grade sup& 
rieur. Dans lcs pays oti les fonctionnaires peu- 
rent Btre députés, et  ou les députes peuvent 
etre ministres, toute promotion les oblige a s e  
representer aux suffrages de leurs blecteurs. Ou 
comprend que cette disposition a poiir but de 
neutraliser I'influence que le gouvernement 
pourrait exercer sur le député. 

1.11 y a encore, h6lasI une nutre claase de pauvres 
volontaires; nous voulone parler de ceiix qni sont 
trop paresseux ou moralement trop faibles ponr me 
donner la peine de devenir richei. M. B. 

PROMULGATION. La loi est le commande- 
ment du souverain usant de sa puissance, d'ou 
il suit que le commandement ne peut obliger 
que ceux qui le connaissent, principe qui a éte 
consacré par tous les peuples civilisés. Ce n'est 
qu'a cette condition qu'il n'est permis a per- 
sonne de prouver son ignorance de la loi. Aussi 
de tout temps on a publie les lois, c'est ce que 
l'on appelle promulgation. 

Le mode de publication des lois a varié avec 
les différentes coristitutions politiques. Ce n'est 
pas ici le lieu de prksenter les phases diverses 
qu'a subies la législation en cette matiere qui 
fut réglée par les dispositions de l'article l er  du 
Code Napoléou ainsi concu: uLes lois sont ex&- 
cutoires dans tout le territoire f r a n ~ i s  en vertu 
de la promulgation qui en est faite par I'Empe- 
reur. - Elles seront exécutées dans chaque 
partie de i'empire, du moment ou la promul- 
gation pourra en etre connue. La promulgation, 
faite par I'Empereur, sera réputée connue, dans 
le dkpartement de la résidence impkriale, un 
jour apres la promulgation, et  dans chacun des 
autres départements , aprks I'expiration du 
meme délai, augmentb d'autant de jours qu'il 
y aura de fois dix myriametres entre la ville 
ou la promulgation en aura été faite et le chef- 
lieu de chaque d8partement.n Pour prévenir 
toute incertitude a cet égard, le gouvernement 
dressa un tableau des distantes, et le délai ne 
court que du jour ou le bulletin oficie1 des 
lois a été r e y  de l'imprimerie impériale par 
le ministre de la justice. Telle est du moins la 
présomption qui ne  peut etre detruite que par 
des faits de force majeure. 

C'est l'ordonnance du 27 novembre 1816, 
qui a modifié l'article ler du Code Napoléon, en  
faisant partir le délai legal du récépissé donné 
par le ministre de la justice. Cette disposition, 
qui substitue une formalite secrete a uoe for- 
malité des plus patentes, a &té vivement criti- 
quée, car elle fait dépendre d'un registre qui 
reste enseveli dans les bureaux du miiiisthre, 
ou il n'est pas facile de pénétrer, le caractere 
obligatoire de la loil. 11 est a regretter que le  
systeme du Code n'ait pas kté maintenu, car 
il était plus conforme a l'intéret particulier des 
citoyens qui se confond ici avec I'intéret génk- 
ral de la sociéte. EUGENE PAIGNON. 

PROPAGANDE. Le premier besoin de l'hom- 
me, lorsqu'il a concu une idée, est de la répan- 
dre. Son premier besoin, lorsqu'il s'est forme 
une conviction, est de la faire partager a d'au- 
tres. L'idée se  communique, la conviction s e  
propage, la série d'actes accomplis dans ce but 
constitue, dans son expression la plus simple, 

.l. Cette date est indiqude i 1s derusre page de 
chaque bulletin. 

Un auteur a introduit I'nsage d'indiquer cette date 
en m&me temps que eelle de lasanction, et beaucoup 
de personues, sans y rdfl&chir, copient lea deux 
chiffres. Or, la connaissance du second est rarement 
utile et gGnGralement le double chiffre brouille lea 
idees du lecteur, qui souvent a mis les deux dates 
par la seule raison qu'il n'a pan su qu'il devait se 
oontenter de la premidre, celle de la saiiction. On a, 
d'ailleurs, assez de peine A retenir une date ponr ne 
pas se charger la m6moire de deis .  ?d. B. 



ce qii'on appelle commiinEment la propagande. 
Ainsi comprise, cclle-ci est donc, on peiit le 
dire, aussi ancienne que le monde. hiais dans 
le laiigage ordinaire, on donne en general au 
mot propagande une acception plus reslreinte. 
On ne l'applique l e  pliis soiiveiit qu'a I'action 
continiie et pour ainsi dire latente, souvent 
mEme clandesline, par laquelle les parlis poli- 
tiques ou les scctes religieuses clierclieut a 
faire prevaloir leiirs doctrines. Ainsi I'on ne  
dira giiere qu'un orateur a Ir tribune, qu'uii 
prEtre dans la cliaire ont fait de la propagande, 
parce qu'ils y ont, a la face de tous, soulenu 
telle opinion ou te1 dogme. Nais c'est user 
d'une forniiile en qiielqiie sortc consacree qiie 
de parler de la propagande des societes se- 
cretes, ou de celle qiie les miiiistres d'un culte 
cherclient a faire sourdement aux depens d'une 
religion rivale. 

Par cela méme qiie son action est habitiiel- 
lement lalente et presque insaisissable, la pro- 
pagande cst facilement reprochée comme uu 
sérietix grief a ceux qiii I'exercent par ceux 
qui peuvent en redoiitcr les ef i t s ;  d'ou ricnt 
que ce mot es1 souvent employe en mauvaise 
part. 

Ceci nolis conduit d la qiicstion de droit. 
Pliilosopbiqriement elle s e  pose aiiisi : le droit 
de propagande appartient-il d'une manicre ab- 
soliie a tout honlme ou a toute collectioii d'liom- 
mes? A priovi, o11 ne saurait liésiter a repondre 
par i'allirmative. Si le droit de publier sa pen- 
see ,  de la vulgariser par la voie de la presse, 
est aujoiird'liui consacre, au inoins tliborique- 
ment et  daiis de tres-larges limites, par la le- 
gislation de tous les peuples libres, a plus forte 
raison c e  droit doit-il etre reconnu quand il 
s'ererce par la simple transmission verbale. La 
parole a sur  i'ecrit i'avantage d'etre, pour ainsi 
dire, insaisissable. Aussi, de toiit temps, la 
propagande exercée sous cette forme a-t-elle 
su ecliapper, dans une certaiiie mesure, aux 
rigueurs de i'intolerance et du despotisnie. Par- 
fois trahie, mais toi~jours assuree de trouver 
un écho. la parole inlime a ete le véhicule iu- 
compressible et puissant qui a fait préraloir, 
i'une aprt\s l'autrc, toutes les grandes vbrités 
perskcutées a leur principe. Cepcndaut ce vklii- 
cule, puissant pour le bien, peut ea lement  
servir a la propagation dtt mal, et c'est evidem- 
ment 18 que doit s e  rencontrer, comme en toute 
chose, la limite du droit, limite inlinimeut dbli- 
cate, qu'un intéret de secte ou de dynastie a 
trop souvent posee de la facon la plus arbitraire. 
Toute société a certainement le droit et le de- 
voir de s'opposer a la propagation de doctrines 
iiotoircmcnt conlraires aux lois de la morale 
éternclle. Tout État politiquement conslitué sent 
pliis ou moins l e  besoiri de siirveiller et de 
combnttre des menées tendant a reiiverser sa 
conslilution. J~isqile-la, rien de micux l Mais 
de tout temps, les goiivernements et les sectes 
dominantes ont ete disposes transformcr la 
libre discussion en attentat, et a confondre 
I'erreur avec le mal. Or. comme. aux veiix de 
la plupart des hommes, toute opiÍnion contraire 
a ceiie.qu'ils professent constitue necessaire- 

ment I'erreur , cette confiision inlbressbe a 
maintcs fois scrvi de prelexte a la proscription 
des idPes dc progres et a la persecution do 
leurs prcmiers apbtres. La guerre d'extcrmina- 
tion entreprise contre les Albigeois au com- 
mencement di1 treiziEme siecle, toutcs les 
mesures cruelles et impoliliques qui accom- 
pagnerent, plus tard, la ri:vocafion de I'édit 
de R~utes ,  n'eurent d'autres pretextes que ce  
deroir inconibant a la socicte d'emp6clier la 
propaqalion daidees reputees mauraises. L'in- 
quisitiun clle-m6me ne se basait point sur 
d'autres doctrines. Pour elle, le mal c'etait ce 
que I'Eglise catliolique avait déclare erreur, 
tandis qii'en d'autrcs temps ou d'autres lieiix, 
on baptisiiit Egalemcnt d'erreiirs ct I'on persk- 
cntait aii meme titre les doctrines (le ceite 
meme Eglise. llais si la propagation ouverte et 
publiqiie de tant d'iilkes ou de croyauces irre- 
procliables au point de vue de la morale. a &te 
comprimee, penécutée, rendue impossible par 
cet übirs des poiiroirs poliliqucs ou religieux, 
de celte inipossibilité meme e ~ t  soi'ti pi'esqiie 
loiijours un aulre niode de transmission, oc- 
culte et agissant paliemoicnt dans I'ombre. 
C'es: celui-la qii'on est convenu d'appeler plus 
specialeinentpropngande. Toute religion pers8- 
cut@eorgatiise aussitdt les moyens de rPpandre 
claridestinemcnt ses dogmes. Toute opinion doiit 
I'expression piibliqiie est olliciellement pros- 
crite, s e  trouve par la meme réduite a clierclier 
de nourelles conditious de vie, d'expaiision et 
de diiree. Sous ce  rapport cependant notre 
siecle est en progres sur ceiixqui I'ont precede; 
cbez la plupart des peuples civilis&s, la con- 
science liumaine est dellnitivement affrancliie; 
presque partout la loi, respcctant I'idke et sou 
expression intime, ne  rend plus i'homme res- 
ponsable que de ses actes, ou toiit au plus de 
paroles qiii, par leur publicitk, ont une valeur 
equivalente au r  actes eux-memes. C'esi un pro- 
gres coiisiderable. Aussi la propagande, jadis 
presqtie toujoiirs clnndestiiie, affecte-t-elle au- 
jourd'liui des allures plus libres, pliis ouvertes, 
et , par consequent , tout a la fois pliis morales, 
plus honorables pour elles-mémcs et moins 
dangereuses pour les autres. 

En matiere de rcligion, le catbolicisme et les 
diverses eglises protestantes ont le monopole a 
peu pres exclusif de la propagande. Mais de ce 
nionopole partagé resulte une rivalile extr4me. 
dont cbacun s e  prkoccupe presqiie autnnt que 
de la coiiversiou des idolilres. (Vog. Missions 
religieuses.) L'orgaiiisation est tres-perfeclion- 
née, et I'activite tres-grande de part et d'autre. 
A Romc, celte organisation a, depiiis lougtemps, 
un  caracterc tout a fait olllcicl. La Congrdgation 
de la propagaiide y flit fondee sous le poiitiflcat 
de Gregoire XV, en 1622. La pliipait de ses 
membres appartiennent ii l'ordre des jesiiitcs. 
Elle compte de ~ooibreux &leves, enti'ehent 
des relations constantes avec tous les payS du 
monde, envoie des niissionnaires jusqiie dans 
ICS con1ri.e~ les plus lointaines, et recoit des 
rapports de tous les prefets des hIissiona I'égu- 
libres. Elle possbde, en outre, une imprimcrie 
celebre pour la variéte des caracteres dont eIle 
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dispose. De son c6tb. le protestantisme n'est 
pas moins actif, et, pour n'etre pas omcielle, 
son action n'en est pas moins Cnergiqiie. Elle 
emane ~articiiliBrement des sociétes bibliques, 
qiii o i ~ t - ~ r i s  bcaucoup de développement,~sur- 
toiit en Angleterre. Lcs principaiix moyens 
d'action de la propagande protestante sont la 
diffusion, par millions d'exemplaires, de Bibles 
imprimbes dans toutes les langues connues, et  
I'eiivoi de missionnaires sur  tous les points les 
plus Ploignés du globe. On a parfois reproche 
aux missionnaires protestants de ne  pas s'atta- 
clier asscz exclusivement aux intéréts spirituels 
des populalions qu'ils cherclient a convertir, 
de s'iiigkrer dans les intrigues politiques Ou les 
affaires commerciales. Ce reproclie, s i  la jus- 
tesse en etait proiivbe, pourrait sans doute 
amoiiidrir le prcstige et nuire a la consideration 
des liommes auxquels il s'adresse. Toutefois on 
ne saurait dire qu'il y ait dans leurs actes rien 
d'illicite. Les missionnaires catlioliques, plus 
generalement dégages des preoccupations mori- 
daines, semblerrt jouir, peut-&re a cause de 
cela, $un prestige plusgrand parmi les peuples 
iclolitres, et ils s'honorent aux yeux du monde 
entier par leur constanceisupporterlemartyre. 
hlais, par contre, au sein mEme dc notre civi- 
lisation, la propagande catliolique s'est livrée a 
des exces de zele qui ont souleve contre elle de 
jusles et presqrie iinnnimes r6clamntions. Le 
souvenir de i'affaire Mortara, ou les droits sacrés 
de la famille ont CtB si outrageusement foules 
aux pieds, resume, plus qu'aucun autre, les 
justes plaintes auxquelles a pu donner lieu la 
propagande romaine. Hiitons-nous de' dire ce- 
pendant que de pareils écarts ne prouvent rien 
coiitre le droit. Le vol d'un enfant est un  de ces 
fails qui devraicnt tomber uniquement sous l e  
coup de la loi criminelle. Si, pour la honte de 
notre siecle, il reste encore des pays ou de pa- 
reils criines puissent étre ofliciellenient absous, 
on ne saurait en conclure que le droit de propa- 
gande renfcrmk dans des limites morales soit 
un danger pour la sociétk. Tout au contraire, 
le mcillcur moyen d'empecher les Iionimes de 
chercber A faire prévaloir leiirs idees par la 
force brutale, est de leur permettre de les pro- 
pager librement par la parole, de les rbpandre, 
s'ils le peiivent, par la simple force de la per- 
suasion. Dans cette large application du prin- 
cipe de liberte, il peut y avoir des abus sans 
doiite, mais des abus de  détail, qui d'ailleurs 
se corrigent ou tout au moins s e  conlre-balan- 
cent par le fait d'une triste r6ciprocit8. N'a-t-on 
pas vu le zble religieux aboser de la charité 
elle-meme jusqu'au point de  meltre ses bien- 
faits le prix d'une abjuration honteusement ex- 
torqaée? De tels marcliés soulevent assiirCment 
la conscience. Mais, qu'on se  le dise bien, ils 
ne  sont point le fait d'une seule croyance; tous 
Ics fanatismes s'en sont rendus coupables a un 
jour doniié, et ces rares attentats contre la 
conscieiice humaine ne  doivent diminuer e n  
rieii notre respect pour l'un des droits auxquels 
la conscience humaine est elle-meme le plus 
intéressee. La propagande honnete doit s'en 
teuir a deux grands moyen8 d'action, l'ensei- 

gnement et l'excmple, dont le premier est tou- 
jours licite et l'aulre peut soiivent devenir su- 
blime. Un grand acte de charite convertit plus 
d'incrédules que dix sermons. 

La propagande politique souleve des ques- 
tious plus délicates, ou plutbt, disons-le fran- 
cliement, plus dangereuses a traiter. ThCori- 
qnement, on poiirrait lui appliquer les memes 
principes;on pourrait direqii'elle est en quelque 
sorte de droit naturel, en tant qii'elle n'attaque 
pas les grands et immuables principes de la mo- 
rale pu1)liqiie. Nais la politique a des eñigences 
qiii rendent souvent diflicile I'application radi- 
cale d'un principe. L'instinct de la conservation, 
aussi imperieux chez les gouvernements que 
clier I ' l imme lui-meme, a impose de tout 
temps des restriclions au droit de propagande. 
Peu de gouvernements se sentant assez forts 
pour s e  laisser discuter librement, et, S. plus forte 
raison, pour Iaisser prbcher libiSement un dogme 
exclusif di1 leur, la loi polilique depresque tous 
les pays interdit cette propagande ouvertc. Mais 
alors, par ce fait meme que toute foi religieuse 
ou politique, surtoul lorsqu'elle est comprimée, 
eprouve un irrésistible besoin d'expansion , la 
propagandc legalement interdite devient clan- 
destine, c'est-a-dire tout a la fois plus faihle et  
plus dangereuse. L'idéal pliilosophique j. reali- 
ser pour toiis les amis de la liberte ne serait 
recllement atteint que le jour ou I'autorite su- 
preme se  sentirait assez fortement assise sur  
l e  consentement de toiis, pour laisser a toutes 
les opinions l'entiere liberté. de s e  manifester 
au grand jour. Ce jour-la , propagande ne  pour- 
rait plus signiíler autre chose daos le langage 
politique que la libre e t  legitime propagation 
de toute idée, de  tout sentiment nou contraires 
a la morale. EERDINAND DE LASTEYRIE 

PROPORTIONNALITE en matiere d'impbt. 
La, genéralité des puhlicistes et  des hommes 
d'etat sont d'avis ,que cliacun doit contribuer 
aux cliages de I'Etat selon ses moyens : cela 
s'appelle la loi de la proportionnalité. 

Sur que1 argument s'appuie-t-on? 
Les uns disent: 0u  il n'y a rien, César perd 

ses droits; donc il fiiut que César s e  recupere 
la ou il y a quelque chose. 

Les autres soutieunent que le riche pouvant 
mieux supporter les impbts, il faut le charger 
en raison de ses forces. Ce qui a meme fait in- 
lrentcr l'impbt progressif; car pour celui qui pos- 
sede 100,000 fr. de rentes, une contribution pro- 
porlionnelle de 5 p. 100 est bien moins lourde 
que poiir celui qui n'r qu'un revenu de  1,000 fr. 
(Voy. Impdts, t. 11, p. 53.) 

D'autrcu encore penseiit que le riche doit en 
ra,ison de son avoir, paree que la proteciion de 
l'Etat lui rend des scrvices plus grands: il faut 
qu'il paye en proportion de I'utilité qu'il en tire. 

Ce dcrnier argument est l e  seul que la justice 
puisse avouer; ou plutbt, c'est le seul argu- 
ment en faveiir de la proportionnalité. 

Tout service merite salaire ou recompense, 
et  cela dans la mesure de i'utilité produite. 
Seulement, pour que la jnstice fiit pleinement 
satishite, il faudrai4 pouvoit subdiviser i'iin- 



yOt de manibre a le faire apparaitre clairement 
comme le payement d'un scrvice rendu. Telest, 
par exemple, le port de lettres. D'aprks ce sys- 
teme, il y aurait un impdt pour la sécurité de la 
vie, irnpdt ponrlaprotection de teileet tellepro- 
priété, pour la protection en voyage, a l'étran- 
ger et ainsi de suite; idée que M. E. de  Girardin 
a développée avec un grand talent. On se  rap- 
pelle les articles parus dans la Presse et rBim- 
primes dans les Questions de mon temps, t. XI.  
II est regrettable que cette idbe n'ait pas étB 
mise a l'Ctude pour etre appliquée, s'il est pos- 
sible, dans une ouplusieurs de ses parties. Mais 
le systeme a paru trop bien coordonnk pour 
qu'on songeat a lui emprunter quelque chose. 
Malheureusement, une logique trop rigoureuse 
ne va guere a l'homme et ne  va pas du tout a la 
sociétk; elle suppose la que les hommes sont 
conduits uniquement par la raison, et  20 que 
les réflexions, les raisonnements d'un chacun 
i'ameneront exactement aux mCmes conclu- 
sions. Or, on sait que ce sont autant d'erreurs. 
Le sentiment, la passion agissent sur  i'homme 
avec plus de puissance que la raison; de pliis, 
I'iritelligence de l'un pbnetre plus avant dans 
la vérité que l'intelligence de l'autre. C'est pour- 
quoi, il ne  serait pas possible d'organiser une 
sociétei d'une facon telle que chaque individu 
restit bknévolement, e t  pour l'amour de la lo- 
gique, dans le cercle qui lui aurait ktb trace 
par n'importe quelle autorité. 

L'imp6t n e  sera donc pas analysk pour mettre 
les payements des individus en rapport avec 
les services que chacun d'eux regoit de I'État. 
D'ailleurs, les besoins sont trop grands poiir 
exposer une partie des revenus, et on conti- 
nuera de repartir les impdts proportionnelle- 
ment a la fortune. Que repondre alors a ceux 
qui disent : Vous nous imposez une charge plus 
lourde qu'a d'autres, sous pretexte que nos 
épaules sont plus robustes? Soit, nous sommes 
prCts vous rendre ce service, mais a condi- 
tion que nous jouissions d'une influence pro- 
portionnelle au chiffre de notre contribution. 

Cette réclamation a éte reconnue foiidée par 
la plupart des constitutions: les unes en fixant 
iin cens pour Ctre électeur et un  autre pour 
etre éligible; les autres en combinant les col- 
léges électoraux de maniere tenir compte du 
chiffre des impbts. Telle était en Frauce la loi 
electorale de 1789; telles sont cncore la plii- 
part des lois électorales en Allemagne. Qu'il 
s'agisse, par exemple, d'élire trois deputés 
dans une ville: au lieu de la diviser en  trois 
círconscriptions, d'apres le nombre des habi- 
tants, on divise le chiffre total des impdts. Le 
premier coHege électoral sera forme des plus 
forts imposks, jusqu'a concurrence d'un tiers 
de ce total. Que ce tiers soit de 100,000 fr., il 
sufira peut-&re de réunir 100 contribuables 
eour le former. Le deuxieme coilege électoral 

- 1. 81 tant est qu'on puisse organiaer une soci6t6. 
Blle s'organise toute scule, c'est-h-dire, aes d16mentn 
se placent spontanhment o& les attirent les a5nitds 
de leur nature. Aucune organisation artifieielle ne 
peut exister sans faire violence L des sentiments, 
et aans demander des sacrificei coutinuels; elle ne 
manquera donc pas de se diasoudre. 

sera constitué en prenant les plus forts impo- 
sbs aprbs les précédents; il faudra alors peut- 
étre 1,000 contribuables pour avoir 100,000 fr. 
Enfln, le troisieme coilege comprendra tous les 
aiitres au nombre de plusieurs milliers peut- 
etre. Nous n'examinons pas si cette loi Blecto- 
rale est la meiileure de toutes; nous consta- 
tons seulement qu'il y a des pays ou I'on pense 
que si I'on ktablit la proportionnalitb des de- 
voirs, il est juste de la compléter par la pro- 
portionnalité des droits. (I'oy. t. 1, p. 139.) 

On sait que M. J. Stuart-Blill demande qu'on 
donne plusieurs voix a celui qui a un degré 
supérieur d'instruction et peut ainsi faire un 
choix plus inteiligent. C'est confkrer a un ci- 
toyen des droits exceptionnels sans Mposer 
des devoirs équivalents , tandis que la propor- 
tionnalite de l'impbt , et a plus forte raison 
l'bchelle progressive, constitue une charge sans 
compensation et dont la justice a besoin d'etre 
demontrée. MAURICE BLOCK. 

PROPRIETB~. Proprikté et  famille, deux 
idees dont I'attaque et  la dkfense ont armB 
depuis un demi-sikcle des légions d'écrivains ; 
des systemes récents fondés sur des erreurs 
anciennes, mais rajeunis par les bmotions po- 
pulaires qu'ils excitaient, les ont en vain ébran- 
lécs, dénaturées, quelquefois meme nikes; ces 
idées espriment des faits nécessaires, qui, 
sous des formes diverses, s e  sont produits et 
s e  produiront dans tous les temps; aussi peu- 
vent-elles Ctre regardees a juste titre comme 
les principes fondamentaux de toute sociétb 
politique parce que d'elles dérivent en grande 
partie les deux principaux objets dont s'occu- 
pent les lois sociales, a savoir les droits de 
i'homme sur les choses e t  les devoirs envers 
ses semblables. 

Droit de propridté. - Si I'homme acquiert 
des droits sur  les choses, c'est qu'il est a la 
fois actif, intelligent et libre; par son activite, 
il s e  répaud sur la nature extérieure, par son 
intelligeuce, il la domine et  l'assouplit ses 
usages ; par sa liberté il etablit entre Iiii et elle 
la relatiou de cause a effet et il la fait sienne. 

La nature n'a pas pour I'homme la pré- 
voyante tendresse que supposaient les philo- 
sophes du dix-huitieme sikcle et que revaient 
avant eux les potJtes de l'antiquité en dkcrivant 
l'iged'or. Elle ne prodigue pas ses trésors pour 
faire couler aux mortels une vie facile dans 
l'abondance et l'oisiveté; au contraire, eiie est 
ipre,  et n e  livre ses richesses qu'au prix de 
labeurs incessauts; elle malm6ne ceux qni 
n'ont pas assez de foree ou d'intelligence pour 
la dompter, et quand on considere les races 
primitives que lesarts de lacivilisationn'avaient 
pas encore Blevées au-dessus d'elle, i'on peut 
s e  demander, avec Pline, s i  elle ne  s'est pas 
montree plus maritre que mere. AbandonnBe a 

1. An moment oC noue commenclons la rbdaetion 
de cet article, une indisposition adrieuse ne nana a 
point permis d'y consacrer tont le temps ndcesaaire. 
Notre ami, N. Levraseur. a bien voulu nous aider de 
son prbcienx conconre; la forme donn6e L l'expres- 
sion de pens6ea qui nous sont commnnes, lui appar. 
tient. L. W. 



elle-meme, la terre presente ici des deserts, la 
des marecages ou d'inextricables forets; les 
parties les plus fertiles sont d'ordinaire les 
moins accessibles, parce quc, situkes dans les 
vallees, elles sont envaliies par des eaux crou- 
pissantes et empestées par les miasmes qui 
s'en exhalent ou hantees par des betes malfai- 
santes qui y cherchent leur pature;les plantes 
vknéneuses croissent parmi les plantes nour- 
ricieres , sans qu'aucun signe exterieur les 
distingue au regard, rii que l'instinct nous aver- 
tisse comme il avertit les animaux. Les meil- 
leurs fruits eux-memes n'ont encore, pour la 
pliipart, qu'une saveirr grossiere avant que la 
culture en ait corfige i'ainertume. Sans doute 
l'liomme peut vivre, et il a vecu, au milieu 
de cctte nature indifférente ou hostile; mais il 
y vivrait timide et  craintif comme les biches 
des forets, isole ou groupk en petits troupeaux, 
et perdu dans les espaces immenses ou sa frble 
existente ne serait qu'un accident dans la vie 
luxuriante des etres organises; il n e  s e  sen- 
tirait pas cliez lui et il s e  trouverait en effet 
comme un étranger sur une terre qu'il n'au- 
rait pas faconnée a sa volonté et ou il ne se- 
rait ni le plus agile a la course, ni le mieux 
protege coritre le froid, ni le plus arme pour la 
lulte. 

Ce qui le distinguerait déja des autres etres, 
meme dans cet etat de profonde barbarie, ce 
sont les divines puissances de l'ime dont il a 
ete doté. Quelque engourdies q~i'elles fussent 
encore, elles lui auraient appris, sans aucun 
doule, a sortir de sa nudité et de sa faiblesse; 
des les premien temps, elles lui auraient sug- 
géré les moyens d'armer sa main d'une Iiache 
de pierre, semblable a celles qui, enfouies 
dans les dép6ts calcaires d'un autre ige ,  noiis 
racontent aujourd'hui les miserables debuts de 
notre race sur le globe, elles lui auraient en- 
seigné a proteger son corps contre le froid avec 
la d&pouille des ours et de garantir son glte et 
sa famille contre les attaques des animaux fe- 
roces en disposant une grotte a son usage ou 
en bitissant une cabane au milieu des eaux, 
non loin des bords d'un lac. Mais déja l'homme 
aurait luisse sur la matiere quelque empreinte 
de sa personnalité, et le regne de la propriéte 
aurait commence. 

Quand les si8cles s e  sont écoulks et que les 
génératrons ont accumulB leurs travaux, quelle 
est, dan6 un pays civiliué, la motte de terre, 
rliielle est la feuille qui n e  porte cette em- 
preinte ? Dans la ville nous sommes enveloppés 
Dar les auvres de l'homme; nous niarchons 
sur un pavé uni ou sur y n e  chaussée battue ; 
ce sont les homnies qui ont assaini le sol aii- 
trefois bourbeux, qui ont, des flancs d'une 
colline situke loin d'ici, détaclié le grés ou le 
caillou qui le recouvre. Nous habitons des mai- 
sons : ce sont des hommes qui ont extrait les 
pierres de la carriere, qui les ont taillées, qui 
ont amennisé le bois, c'est la pensee d'un 
liomme qui a coordonné les materiaux et fait 
un ediflce de ce qui etait auparavant roche et 
foMt. Dans la campagne, c'est encore l'action 
de l'bomrne qui est partout presente; des 

hommes ont défriché le sol et des gknérations 
de laboureurs l'ont ameubli et engraissé, les 
travaux de l'homme ont endigué les rivieres et  
cree la fertilite la oh les eaux n'apportaient 
que la désolation; aujourd'hui l'homme va jus- 
qu'a peupler les fleuves, a diriger la crois- 
sance des poissons et  il prend possession de  
l'empire des eaux. Nous récoltons l e  ble, notre 
principale nourriture. Ou le trouve-t-on a l'é- 
tat sauvage ? Le bl6 est une plante domestique, 
unc espece transformee par l'homme pour les 
besoins de i'homme. Les arbres, originaires 
des pays les plus divers, oot &té rassembl6s, 
greffbs, modiGés par I'homme pour l'ornement 
des jardins, les plaisirs de la table ou les tra- 
vaux de I'atelier. Les animaux enx-memes, 
depuis le chien, compagnon de l'homme, jus- 
qu'au bétail eleve pour la boucherie, ont Btk 
faconnés sur des types nouveaux qui s'éloi- 
gnent sensiblement du plan primitif de la na- 
ture. Partout on devine une main puissante qui 
a petri la mati8re et une volonté intelligente 
qui l'a tournée, saivant un plan uniforme, a 
la satisfaction des besoins d'un m@me &re. La 
nature a reconnu son maltre et I'homme sent 
qu'il est chez lui. Cette nature a BtB appropriée 
par lui son service; elle est devenue sa 
chose propre ; elle est sa propriétl 

Cette proprikté est legitime; elle constitne 
pour l'homme un droit aussi sacre que l'est le 
libre exercice de ses facultés. Elle est a lui 
parce qu'elle est sortie tout entiere de lui- 
meme et  qu'elle n'est en quelque sorte qu'une 
émanation de son &re. Avant lui il n'y avait 
guere que de la matiere, depuis lui et  par lui 
il y a de la richesse Bcbangeable, c'est-a-dire 
des objets ayant, par une industrie quelcon- 
que, fabrication, manutention, extracfion on 
simplement transport, acquis une valeur. De- 
puis le tableau d'un grand maltre, qui est peut- 
etre de tous les produits matériels celui dans 
lequel la matiere joue le moindre rble, jusqu'a 
la voie d'eau que le porteur puise a la riviére 
et  apporte au consommateur, les richesses, 
quelles qu'eiles soient. n'acquikrent leur va- 
leur que par des qualités cornmuniqnées, et  
ces qualités sont des portions de l'activité, de  
l'intelligence, de la force humaine; l e  produc- 
teur, comme le dit spirituellement hI. Fr. Passy, 
a vraiment payé de sa  personne. 11 en a laissé 
qiielque fragment dans la chose qui est ainsi 
devenue une richesse et  qui peut des lors 
&tre considérke comme un prolongement des 
facultés de l'homme agissant sur la nature ex- 
terieure. En sa qualité #&re libre, il s'appar- 
tient a Iui-meme; or la cause, c'est-&dire la 
force productrice, c'est lui; i'effet, c'est-a- 
dire la richesse prodoite, c'est encore lui. Qui 
oserait lui contester son titre de propriete s i  
nettement marqué du cachet de sa person- 
nalite? 

Des auteurs ont essayk de fonder le principe 
de la proprikté sur le droit de  premier occu- 
pant. C'est une vue btroite: l'occupation est un  
fait et non pas un principe. EUe est un  des 
signes par lesquels s e  manifeste la prise de 
possession, mais eiie nc  sullit pus a lavalider 



684 PROPRIÉTI~. 

devant l e  philosophe oulelegiste. Qii'unliomme diiire sans la protection des lois sociales, c'est 
aborde siir une terre déserte et  dise: m Aussi qu'une civilisation 8vancCe et un bon gouver- 
loin que s'étend me vue, depuis ce rivage jus- nemcnt ont pour effet d'élargir le cercle dans 
qu'aux coliines qui bordent Ia-bas ihorizon, lequel peut s e  mouvoir avec skcurite i'activilb 
cette terre est amoia;  nul n'acceptera une pa- humaine et qii'ils blendent, par conskquent, 
reille occupation pour iin titre sérieux de pro- le cliamp de la propribté. Ce qui est vrai entin, 
priCté. Mais que le meme homme s'établisse sur c'est que, dans un cerlain nonibre de cas par- 
le plus fertile colean, s'y bitisse iine cabane, ticuliers ou Je droit natorel ne fournit pas de 
defriche les cliamps environnants, et la pos- lunlieres siihisantes, la loi decide et determine 
session de la partie erectivement occupée ainsi un droit positif da propriété qu'elle au- 
deviendra un droit, parce que I'homme aura rait peut-etre pu determiner autrement, parce 
fait acte de propriétaire, c'est-a-dire y aura qu'il importe, dans une société bien orgaiiisbe, 
empreint avec sor1 travail le cachet de sa per- que rien, en pareille malidre, ne demeure dans 
sonnalitb. Le droit des gens met a cet égard le vague, livré au caprice de l'arbitraire. hlais 
i!iie ditTérence entre les particuliers et  les il faut s e  garder de confondre une forme ou un 
Etats; ce qu'il refuse a ceux-la, il l'accorde a cas particulier du droit avec le principe meme 
ceux-ci, et  il reconnalt la validitb #une prise du droit. 
de  possession sommaire qui ne  lese aucun droit C'est donc i la personne humaine, crkatrice 
antPrieur. C'est que I'occupation est d'une tout de toute ricliesse, qu'il faut revenir; c'est sur 
aiitre nature: l'une ayant pour objet le domaine la liberté qu'il convient de fonder le principe 
utile. I'autre la souverainete, qui impliqiie seu- de la proprietb, et s i  l'on veut savoir a que1 
lement une protection genérale; la preuve est signe on la reconnalt, nous rkpondrons que 
que dans les sociétés modernes la souveraineté c'est par le travail qiie I'liomme imprime sa 
passe souvent d'un Etat a un autre san5 que la personnalité sur les clioses. C'est le travail qui 
propriété cliange de mains. dbfriclie la terre et d'une bnde  inoccupée fait 

Yontesquieu écrivait: u Comme les hommes un cliamp approprik; c'esl le travail qui, d'iine 
ont renoncka leur indépendance naturelle pour foret vierxe, fait iin bois réguli8rement ame- 
vivre sous les lois politiques, ils oiit rcnoncé a nage; c'est le travail, ou plut6t c'est une série 
la communautk natiirelle des biens pour vivre de lravaux exkcutés par une siiccession sou- 
soiis des lois civiles. Ces premieres lois leur ac- vent tres - nombreuse d'ouvriers, qui de la 
quierent la liberté; les secondes, la propriétél. a graine fait sortir l e  clianvre, du chanvre le íll, 
Bentliam devcloppait la meme pensée: U La pro- du fil I'CtoíTe, de 1'éioffe lo vetement, qui con- 
priétb e t  la loi sont nkes ensemble et  mour- vertit I'informe pyrite recueillie dans la mine 
ront ensemble.Avant leslois, pointdepropriété; en iin broiize Clégant qui orne une place pu- 
6tez les lois, toute propriété cesse'. u C'etait blique et redit a tout un peuple la pensée d'un 
eucore une vue 8t:oite. Montesquieu e t  Ben- artiste. C'est le travail qui est le signe distinc- 
tliam, pour n'enrisager qii'un c6té de la ques- tif de la propriété; il en est la condition, il 
tion, glissaient sur la pente d'une erreur bien n'eu est pas le principe, leqiiel remoníe a la 
dangreuse; car elle conduisait a cctte conse- liberte de I'irne humaine. 
quence, que s i  la loi avait fait la propriété, la La proprietk, manifestée par le .trarail, par- 
loi pouvait la défaire, et elle ruinait le fonde- ticipe des droils de la personne dont elle est 
ment meme qiie les auteurs s e  proposaient de I'émanation; conime elle, elle est inviolable 
poser. 11 est évident que la proprikté est née tant qu'elle n e  pousse pas son expansion jus- 
avant la loi, comme nvant la formation de toute qu'k vcnir s e  heurter contre un autre droit; 
sociétb réguliere, puisqu'il y a eu appropria- comme elle, elle est individuelle, parce qu'elle 
tion d'une certaine partie de la matiere d8s que a son origine dans I'indépendance de l'individu 
l'homme a existe et a cornmencé, pour subsis- et  que, quand plusieurs ont coopCrC a sa for- 
ter, a étendre sa main et son iiitelligence au- nlation, le dernier possesseur a raclieté avec 
tour de lui. La propriété et  la famille ont étk la une valeiir, fruit de son travail personnel, le 
raison d'etre et  non la conséquence des socié- travail de tous les collaborateurs qui I'avaient 
tés, et les lois qui, suivant la belle déílnition precede: c'est ce qui a lieu pour la plupart des 
mise par Montesquieu lui-meme en tetc de son objetsmanulactiires. Quand la propriété a passé 
ouvrage , u sont les rapports nécessaires qiii par vente ou par heritage d'uiie main dans une 
derivent de  lanature des chosesn; les lois ont autre, ses conditioris n'ont pas cliangk; elle 
coiisacré ce rapport necessaire qiii s'etablit est toujours le fruit de la liberte liuniaine ma- 
entre I'homme et la matihre, mais elles n'ont nifestée par le travay, et le détenteur a les 
pas creé un rapport qui eht éte factice et acci- memes titres que le producteur qui l'a saisi de 
dentel. Ce qui est vrai, c'es't que, sans la loi, la son droit. 
propriété n'a pas de  garanties contre les entre- Les violentes, les contiscations, la fraude, 
prises de la force, et  qu'elle manque dc sécu- les conqugtes ont plus <une fois troublé l'or- 
rite et de soliditk. Nais que1 est le droit dont dre naturel de la propriété et mEle leurs im- 
l'exercice soit assure hors de I'etat social? pures origines a la source pure du travail. biais 

Ce qui est vrai aussi, c'est qn'il y a certaines clles n'ont pas a l t he  le principe. Le vol qui 
formes de propriktk qui n'auraient pu  se  pro- enricliit un lieureux coquin emp&clie-t-il que 

le travail soit nécessaire a la prodiiction de la 
l. Esprit de8 Zoia, liv. XXVI, ch. xr. richesse? D'ailleurs il ne  faiit pas exagkrer a 
3. Benlharn, Traitd de ZtgioZatian. plaisir la portee de ces derogations a la l0i gé- 
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loin leuix rameaux et  montrant des troncs d'au- Ces terres etaient cultivkes par le travail de toute 
tant plus vigoureux qu'ils aspireront l'air et la la communauté. Leur produit seportait dans un 
vie par plus de pores. Loin de se  nuire, les magasin commun et se partageait entre les fa- 
hommes se  soutiennent les uns les autres par milles selon les besoins respectifs 1. D Les na- 
leur développement individnel. Car la propriét0 tions primitives ne  paraissent pas sl&tre élevees 
n'est pas un fonds commiin determiné d'avance beaucoup plus haut dans la conception de i'idée 
qui diminue de la quantité que chacun s'appro- de propriéte. Chez les peuples pasteurs de I'O- 
prie; c'est, comme nous l'avons dit, une créa- rient, la propriété, composee pnncipalement 
tion de la force iutelligente qiii reside dans d'objets mobiliers et  de bestiaux, fut presrlue 
i'liomme; cliaquecréation s'ajouteauxcr~ations toute aux mains du pere de famille, du patriar- 
antérieures et, mettant dans le commerce une che, du chef de tribu; ce sont les maeurs des 
force nouvelle, facilite les créations ulterieures. Arabes, et nous les retrouvons aujourd'hui, a 
La propriété de l'un, loin de limiter pour les cOté de nous, dans 1'AIgerie ou la terre appar- 
autres la possibilité de devenir proprietaires, tenant en commun aux membres d'un meme 
accrolt donc au contraire cette possibilité; elle douar ou village. est dislribuée entre eux par 
est le stimulant le plus energique de la pro- le caid. Le m&me systeme, remontant du 
duction, le pivot du progres économique, et ,  chef de famiUe au prince, a concentre toute la 
quand la nature des choses n'en aurait pas fait propriété entre les mains des despotes de 1'0- 
un droit antérieur a toute convention, les lois rient, et éuervé le progres de ces belles con- 
bumaiues l'auraient élablie, comme l'institution trees en coupant les racines de  l'activit0 indi- 
la plus éminemmeut utile au bien-&tre et a la viduelle. La loi juive, dans le but de maintenir 
moralile des peuples. la propriéte dans les memes tribus et dans les 

iizstoire de la propri4td. - On concoit que memes familles, avait imaginé l'annulation des 
quoique l e  principe de la propribté soit un, il dettes mobilieres tous les sept ans et la resti- 
n'ait pas été compris et appliqué de la meme tution des terres aliénkes tous les quarante- 
maniere dans tous les temps et dans toiis les neuf ans, au grand jubile: loi qui paralt d'aü- 
pays. 11 en est de ce droit comme de la plupart leurs avoir été assez mal observée. En Grhce, 
des droits naturcls qui demeurent longtemps Sparte et Athenes marquaieut deux tendances 
ensevelis dans la barbarie et qui peu a peu contraires, i'unemutilantetsupprimautpresque 
émergent avec. le progres de la civilisalion. le droit de propriete, pour faconner le citoyen 
Nous tendons aujourd'hui vers la plénitude du au gré de i'État, i'autre assurant, malgre cer- 
droit de propribté, et les nations les plus avan- taines restrictions, la liberté civile; mais il est 
cees de  1'Europe et  du Nouveau-Monde parais- facile de voir de que1 cdté incline la préfé- 
sent n'etre pas tr6s-8loignées de l'ideal que rcnce de ses pliilosophes. M&me dans les lois 
noiis concevons. Mais combien de siecles a-t-il ou il essaye de faire de  la politique pratique, 
fallu pour le dQager des nkessites on des Platon s'exprime ainsi: n Je vous declare, en 
ignorances du passé? Les sauvages de YAmeri- ma qiialite de législateur, que je ne  vous re- 
que qui ue cultivaient pas la terre, n'avaient pas garde pas, n i  vous ni  vos biens, comme étant 
la notion de la propriété fonciere; la coutume a vous-memes, mais comme appartenant a 
n e  consacrait le droit de possession que pour votre famille, et  toiite votre famille, avec ses 
les objets mobiliers; la terre était commune; biens, comme appartenant encore plus a l'fi- 
c'était un  vaste cliamp de  cbasse et  de peche tats. n Rome, tout en cousacrant plus solen- 
ouvert a tous les gens de  la tribu, mais de- nellement que la plupait des autres Etats de 
fendu avec un soin jaloux contre les empiéte- l'antiquité, la propriete territoriale, ne l'avait 
ments des tribus voisines. Quand ils cultivaient garantie qu'a ses seuls citoyens et I'avait con- 
et  formaient, comme au Pérou et  au Mexique, centrée dans les mains du pere de famille; la 
des sociétés plus savamment organisbes, ils conquete d'ailleurs était encore aii nombre des 
devaient nécessairement tenir compte de l'ap- principaux modes d'acquisition et avait donné 
propriation de la terre, mais leurs idées ne s'é- naissance a d'immenses domaines de 1'Etat 
levaient pas encore a la proprikté individuelle. (ager publicus) et aux lois agraires; pendant 
u Persoune, dit Robertson en parlant du Perou, l'empire, les jurisconsultes, sous l'inliuence 
n'avait un droit de propriété exclusive sur la des idees nouvelles que propagerent la philo- 
portion qui lui était attribuée. 11 la possédait sopliie stoicienne et la religion chretienne, 
seulement pour une année. A l'expiration de s'appliquereut a dkgager les personnes trop 
ce terme, on faisait une nouvelle divisiori selon Ctroitement serróes dans les noeuds de la fa- 
le rang, le nombre et les besoins de la famille. mille et la propriétk agna A ce progres de la 
Toutes ces terres étaient cu1tivées par un tra! a i  liberte. Mais au mogef &e, la íéodalité s'appe- 
commun de tous les membres de  la commu- santit lourdement sur la terre; confondant les 
nauté9....n Au Mexique, les grands avaient des idees de propriétk et de souverainete, elle fit. 
propriétes individuelles, mais, ajoute-t-il, U le du possesseur du sol, le maltre des choses et 
gros de la nation possédait les terres d'une ma- des personnes, lia les unes et les aiitres par 
niere tres-dimrente. A chaque district était at- une multitude delieus, les serfs a laglebe, les 
tribuee une certaine quautité de  terres propor- scigneurs au flef, enlapa la société dans un 
tionnée au nombre des familles qui le formaient. vaste rkseau de servitudes reciproques. La pro- 

l .  Robertson, Histoire de l'dmdrigue, trad. Sicard, 
1 .  Robertson, iiidtoire de l 'Amé+ipe,  trad. Sicard, liv. VII. 
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pribté mobilihre, longtemps BtouíTbe par ces 
systemes divers, n e  s e  produisit qu'avec timi- 
dité. sous I'abri du privilége, dans les corpo- 
rations d'arts et mCtiers; les reglements des 
princcs ne  la protegerent qu'en la tenant sous 
une Ctroite tutelle; cepeudant elle grandit peu 
a peu et ses developpements commencerent 
mBme a Btre assez rapides quand les décou- 
vertes de Christophe Colomb e t  de Vasco de 
Gama eurent ouvert au commerce maritime les 
grandes routes de I'Océan. Mais a cette épo- 
que, la puissance absolue des rois s'élevait sur 
les ruines de la fbodalité dans les principaux. 
États de I'Europe occidentale, et s i  la propriéte 
en fait s e  dégageait qiielquepeu de ses ktrein- 
tes, en droit elle changeait de maltre sans ac- 
querirplus d'indépendance. Louis XIV, quipeut 
Btre regarde comme le représentant le plus 
iliustre et l e  plus convaincu du pouvoir ab- 
solu . bcrivait pour l'instruction du dauphin : 
a Tout ce  qui s e  trouve dans I'étendne de nos 
États, de quelque nature qu'il soit, nous ap- 
partient au  mBme titre. Vous devez Ctre bien 
persuade que les rois sont seigneurs absolus 
et ont naturellement la disposifion pleine et li- 
bre de tous les biens qui sont possédés, aussi 
bien par les gens dlEglise que par les seculiers, 
pour en user en tout, comme de sages écono- 
mes. n Environ un sieclc apres, en 1809, un 
aiitre souverain, non moins absolu, disail dans 
une séance du couseil d'Etat: n La propriété 
est inviolable, Napoleon lui-meme, avec les 
nombreuses armees qui sont a sa disposition, 
ne poiirrait s'emparer d'un champ, car violer 
le droit de propriétk dans un aeul, c'est le 
violer dans tous .... a Ses actes n'étaient pas 
tous parfaitement conformes Asa théorie; nean- 
moins cette déclaration montre que1 progres 
avait fait en Prance, du dix-septieme au dix- 
neuvieme siecle, I'idée de  propriété. C'est que 
le dix-huitieme avait passk entre les deux 
époques, et quoiqu'il n'eht pas lui-meme une 
idee nette du caractbre sacre de la proprietk, 
piiisqu'il la fondait sur l'utilitk et la loi et  la 
faisait dériver d'une prélendue communauté 
primitive, cependant il avait secoue le joug des 
servitudes féodales et  du droit divin des rois; 
il avait plaidé la cause de la liberté et la revo- 
lution avait fait triompher cette cause en Cman- 
cipant l'homme, la terre et le travail; la pro- 
prikté pouvait s e  produire sous ses principales 
formes. 

Des objections contre la propriétd - La 
proprietk. triomphait avec la liberte dont elle 
est une des formes. C'Clait justement le temps 
ou elle allait avoir a s e  défendre contre les ad- 
versaires les plus malveillants. Ceux-ci I'atta- 
querent au nom d'uneprétendue égalite; jaloux 
de voir de grandes fortunes s'étaler a c6té de 
grandes miskres, ils crurent follement que 
priver des fruits de leur travail ceux qui les 
avaient ICgitimement acquis, c'était encoura- 
ger le travail et soulager la misere. La Conven- 
tion, guidée par des priucipes tout autres que 
ceux de la Constituante, glissa pliis d'une fois 
sur cette pente et, apres la Convention, Grac- 
chus Babsuf recueilüt et exagera sur ce point 

les doctrines de la Montagne dont il flt le com- 
munisme moderne: uQuand, dans un Etat, 
dit-il , la minorite des sociétaires est parve- 
nue A accaparer dans ses mains les richesses 
foncieres et indiistrielles et que par ce moyen 
elle tient sous sa verge et use di1 pouvoir 
qu'elle a de faire languir dans le besoin la ma- 
joritt, on doit reconnaitre que cet envahisse- 
ment n'a pu se  faire qu'a i'abri des mauvaises 
institutious du gouvernement, et  alors ce que 
l'administration ancienne n'a pas fait dans le 
temps pour prévenir i'abus ou pour le répri- 
mer a sa naissance , l'administration actuelle 
doit le faire pour rbtablir l'kquilibre qui n'eiit 
jamais da  s e  perdre et l'autoritk des lois doit 
opérer un revirement qui tourne vers la der- 
niere raison du gouvernement perfectionué du 
Contrat social : que tous aieut assez, qu'aucun 
n'ait t r op .~  11 y avait eu dans tous les temps 
des esprits qui avaient r@vk la cornrnunauté 
des biens et qui avaient pu le faire d'autant 
mieux que la propriCtC individuelle btait de 
leur temps moius étendiie et moins fortement 
établie. Platon avait bcrit sa Rdpublique; Cam- 
panella, sa Citd du Soleil ; Thomas Morus, son 
Utopie; Fenelon, sa Bétique et son Gouverne- 
mentde Salente; mais ils avaient fait de la philo- 
sophie spéculative plus que de la politique, e t  
s'etaient surtout proposé de tracer aux hommes 
un idéal de vertu: conception fausse, mais néan- 
moios plus desinteressée que celle des com- 
munistes modernes. Ceux-ci ont pour objet 
principal la jouissance; leurs théories s e  sont 
Cveillees au spectacle de la richesse qui gran- 
dissait rapidement dans la soci6te moderne, 
mais en repaudant ses faveurs d'iine maniere 
inegale, puisqu'elle les proportionnait au tra- 
vail, a l'inlelligence, au capital de chacun et 
aux circonstances de la production : ils ont 
voulrr que les moins favorisés eussent une 
plus forte part sans avoir une plus lourde 
charge de travail, et ils n'ont pas imagine de 
meilleur moyen que de  limiter ou de confis- 
quer le capital, c'est-a-dire la propriété qui 
est le levier du travail. 

Les saint-simoniens, poiir atteiudre ce  but,  
s e  proposaient d'organiser un sacerdoce puis- 
sant, composé des hommes les plus capables 
dans la science, les arts et  I'industrie. Ce sa- 
cerdoce aurait donné le branle a toute la so- 
ciéte ; le pretre aurait ete a la loi vivante n; il 
n'y aurait plus eu ni empereur ni pape; il y 
aurait un pere u disposant de tous les capitaus 
et do tous les produits et les distribuant a cha- 
cun selon ses merites a.  11s arrivaient a cette 
conséquence que a tout bien est bien d'Église ,, 
et que toute profession est une fonction reli- 
gieuse.~ Ils ne  voyaient pas que laproprietk est 
la rérnunkration mBme du travail qu'ils préco- 
nisaient et  le fruit de I'épargne sans laquelle 
l e  travail, prive de  capitaux, est reduit a I'im- 
puissance; ils ne  voyaient pas que l'heréditk 
est la conskquence et l'extension de la pro- 
priéte et ,  sous pretexte d'accroltre la richesse 
sociale, richesse qiii, faute d'Btre ménagée e t  
renouvelee par la puissance de  l'intéret indi- 
viduel, se serait fondue insensiblement entre 
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les mains de leur grand prktre, ils aboutis- 
saien t a un  immense despotisme ; poui: pour- 
suivre L'ombre du bien-&e, ils auraient com- 
promis sans le savoir le bien-&tre réel et ils 
ii'liésitaient pas a sacrifier sciemment la libertC, 
le plus important de tous les biens dans une 
société d'hommes civilisés. Voila oh conduisait 
le premier des systemes hostiles a la propriété. 

Celui de Fourier datait a peu pres de  la 
meme époque, c'est-a-dire du  Consulat. Mais 
il n'eut de retentissement. qu'apr6s le grand 
éclat qiie jeta le saint-simonisme au commence- 
ment du regne de Louis-Pliilippe. Fourier n'est 
pas a proprement parler un  communiste; il 
proclame la liberte et il accepte le capital. 
Mais, en fait, il enferme I'une et l'aulre daiis 
un systeme d'exploitation commiine qui les 
mutile; il n'y a plus qu'une libcrté, c'est celle 
de s e  livrer sans contrainte a la diversité de 
ses appktits, il n'y a plus qu'une proprikté, 
cc sont les actions du phalanstere. Est-ce la 
veritablcmcnt la liberté, celle qui, ayant pour 
guide iine volonté ferme et  pour garant la res- 
ponsabililé, dirige les forces de l'homme vers 
un biit détermiué? Est-ce veritablement la 
proprieté, c'est-8-dire la possession pleine et 
enii&re des clioses diverses qiie l'liomme s'est 
appropriées par le travail? (Voy. Socialisme.) 

Le plus récent adversaire de la propriété 
est N. Proudlion, qui, dans un pamplilct cele- 
bre. a repris iin paradoxe de Urissot : la pro- 
priCIé. c'est le vol. M. Proudhon ne reconnaft 
ni dans I'occupation, ni  dans le travail des rai- 
sons suIlisautes pour IPgitimer la propriété. 
E Puisqee tout homme, dit-il , a droit d'oc- 
cuper par cela seul qu'il existe et qu'il ne  peut 
s e  passer pour vivre d'une matiere d'exploita- 
tiou et de travail; et puisque, d'autre part, le 
nombre des occupants varie continuellemeut 
par les naissances et les décBs, il s'ensuit qiie 
la quantité de matihre a laquelle cliaque lravail- 
leur peiit pcetendre est variable comme le nom- 
bre des occiipants; par conséquent, qiie I'occu- 
pation eat toiijours subordonnée la populntion; 
enlin qiie la possession en droit ne pourant 
jamnis demeurer fixe, il eet impossible en fait 
qu'elle devienne propriét6.n Ailleurs, r¿'pondant 
a I'argunient de CIi. Comte qui voit un titre de 
propriete dans h plus-valueobtenue par le pos- 
sesseur lorsque celui-ci, grice a son travail, a 
tirelasubsistance dc dcuxpcrsonnes #une [erre 
qiiin'en noiirrissait qii'une, 111.l'roiidlion ajoute: 
fi Je soiitiens que le possesseur est payé de sa 
peine et de son industrie par la double rente, 
mais qu'il ii'acquiert aucrin droitsurle foiids. Que 
le travailleur h s se  les fruits siens, je l'accorde, 
mais je ne coinprends pas que la proprieté des 
prodiiits emportc cellc de la maliere. n Cette 
concession met déja hois de lilige toute la 
propriete mobiliere, Iaquelle s e  compose toiit 
eniiere de fruits que le travailleur n fails siens 
et  qu'il n'a pas coiisommés. Reste la propriété 
immobiliere ou pour mieux dire la tres-minime 
poriion de lavaleurimmobiliere quin'est pas un 
fruit du travail, un capilal mobilier enfoui dans 
le sol et confondii avec lui. Or, nul économiste 
n e  soutient que tout homme, en  venant au 

monde, ait droit B une part de ce  sol et surtout 
a une par1 égale a celle des aiitres, situge dan3 
l e  pays meme ou il est né. L'occupation est un 
fait et non un droit; elle peut donner naissance 
a un droit quand, ayant eu lieu sur un terrain 
encore inoccupé, elle est consacrée par le tra- 
vail, voila tout. La société garantit les droits 
des indisidus, c'est son premier devoir; dans le 
systeme de M. Proudlion elle commettrait la 
do~ible faiite, et  de  vouloir lcur faire trop de 
bien en clierchant a leur conslituer une fortune, 
et de leur faire trop de mal eu dbpouillant les 
uiis d'un droit logiquement antérieur a clle- 
meme, pour doter les autres $un bienfait gra- 
tiiit. 

Droit de tester el hérddité. - Si la propriété 
est juste et utile, il faut qii'elle soit compli.te, 
c'est-a-dire qu'clle emporte non-seulement le 
droit de joiiir, mais le droit de disposer. C'est 
la définition du Code civil (art. 54i) : r La pro- 
priéle cst le droit de jouir et  de disposer des 
elioses de la maniere la plus absolue, O délini- 
tion jlisle que le Code a mallieureusemeiit obs- 
curcie par une restriclion vague et susceptible 
d'inlerprétations funestes au droit mCuie de 
propriete'. Aussi le propriétaire doit-il pouvoir 
libremeut preter, sendre, douner, et par con- 
séqoent Iéguer son bien. Si la propriété est 
une  creation (le l'homme, une sorte d'cuiana- 
tion de Iiii-meme, une ertension de sa pcrsonne 
dans l'espace, pourqlioi celte extension n'au- 
rait-elle pas lieii egalcment dans le ternps? 
Comment la matiere perdrait-elle I'empreinte 
humaine qui fait sa valeur, parce que la force 
intelligente qui Ialtii avait commiiniqu6e a cessB 
d'imprimer cetle empreinte sur d'autres par- 
celles de la matiere? La stetue de bronze cesse- 
t-elle d'&tre la crbatiou de l'arlisle parce qiie 
le moule a 6tk brisé? L'essence de la propriclé 
cliangc-t-elle parce que le propribtaire est 
mort? Un instant avant, il pouvait clisposer. il 
pouvait vendre, douner, et I'acte de sa volonté, 
venle o11 donalion, aurait cu de pleins etTcls, 
des elkts diirables, qui lui auraient iiidcfini- 
ment siirvécu; un instant apres, les disposi- 
tions qu'il aurait prises depuis de longues an- 
nées peut-elre, seraicnt, par cela seul qu'elles 
n e  devaient &re executees qu'a l'ouverliire 
de son testamcrit, nulles de toute nullité. Si 
la cliose est bien a liii, et s'il a pii la reille 
en saisir par acte autlienlique un donataire, il 
ne pourrait pas par iin scle non moins aiillien- 
tique en saisir virtuellement iin Iiériticr; le 
premier sei'ait un droit, le sccond serait un 
abus. Certes il y aurait IJ une contradiction qui 
répugne au bon scns el que le droit iialurel 
repoiisse. 11 est absurde de croirc a la proprietb 
et de nier le droit de trstcr. La penske de 
l'liomme s'étcnd dans I'areiiir comme elle 
s'étend dans I'espace, et il serait ctrarige, 
lorsque I'inslinct apprcnd meme aiix insectcs 
a préparer des alinients et un abri conreiiable 
a une poslérité qu'ils ne  verront pas, que le 
seul &tre libre de  la creation n'ait pas le pou- 

1. e Ponrvn qu'on n'en faase pas nn nsage prohlb6 
par les lois on par lea rbglrments. i (Art. 544.) 



voir de songer B ceux qu'il laissera aprss lui. 
de travailler pour eux et  de pouvoir dire comme 
le vieillard de Lafontaine : 

.Mes arriere-neveux me devront cet ombrage. S 

Ce qui est juste est utile, avons-noiis dit; 
le droit de tester a la sanclion de l'utilité. Sans 
propriete il n'y a pas de travail; mais sans pos- 
sibilité de transmission, il n'y a pour ainsidire 
plus de travail friictueux, plus d'entrcprises a 
bcliéance lointaine , plus d'accumulation de 
capitaux et la famille est privée du principal 
lien de continuité qui retient ses membres au 
foyer doniestique. Bien peu d'hommes eii effet 
continueraient jusqu'au dernier jour une vie 
d'eltbrts s'ils savaient que tout a coiip la mort 
leur ravirait non-seulement le droit de joiiir, 
mais celui de faire des heureux et  de goOter 
en quelque sorle dans leurs enfants enricliis 
par leurs sueurs le bien-etre qu'ils n'oiit ja- 
mais eu le loisir de savourer par eus-m&mes; 
ils préféreraient la consommation a i'épargne 
et la societé serait privée d'un de ses plus 
précieux instruments de progres économique. 
On comprend que ces arguments s'appliqoent 
aussi a l'hérkdité, mais nous n'avons pas a 
developper davantage notre penske, la ma- 
tiere étant traitke aux mots Herédité et Tes- 
tament. 

Propriéte'fonciBre. - 11 y a plusieurs es- 
peces de proprietés parce qii'il y a plusieiirs 
especes de choses que l'activité humaine ap- 
proprie a la satisfaction de nos besoins. Le 
mode d'appropriatioii differe comme i'objet : de 
lb, la nécessite de lois distinctes pour régir 
des propriétés distinctes. La terre n'est pas, 
dans I'ordre des temps, la premiere chose que 
l'homme se soit appropribe, puisque l'arclieo- 
logie et I'histoire nous le montrent partout 
cliasseiir avant d'etre agriciilteur; mais c'était 
un état de barbarie grossiere dont il a com- 
mencé a sortir pour former des groupes so- 
ciaux des qu'il a commencé j. s'attaclier la 
tcrre, et c'est ainsi que la constitution de la 
propriété fonciere date des premieres lois ci- 
viles et des premieres sociélés. Elle a été la 
premiere ricliesse dont les législateurs aient 
eu a s'occuper et  elle est restée pendant bien 
des sihcles la plus importante. 11 y a cent ans, 
les premiers économisles proclumaient encore 
avec Quesiiay que la terre est la source uni- 
que de,toule ricliesse. Aussi a-t-elle joiié un 
grand rdle dans la politiqiie. Ellc doiinait non- 
seulement la ricliesse, mais la puissance; le 
patriciat a Rome a été fort, tant qu'il a lenu 
dans ses maiiis la plus grande partie des terres; 
le moyen ige, dans toute I'Eiirope occi~lentale, 
a eu iin te1 respect de la terre qu'il a fait, au 
mépris de la liberté Iiumaine , du proprictairc 
un souverain et unmaltre. hlais toute grandeur 
a ses servitudes; la terre a dQ a cette haute 
estime d'etrc entourée de nombreuses garan- 
ties contre la fraude ou la violence, mais aussi 
d'etre surchargée de reglements et de chatnes 
de toute sorte. Ses dr6its de souveraineté sont 
presque partout tomb8s: mais dans beaucoup 
de pays elle iouit encore de certains priuiiéges 

11. 

Ibgaux et  dans tous elle a une importante qui 
la fait rechercher. 

En Frarrce, de 1815 2 1848, le droit &lecloral 
btait allaché au paycment d'un certain chiffre 
de contributions directes , et,  sous la Restaura- 
tion, la Chambre des dkputCs et les ordonnan- 
ces de juillet 1830 avaient meme voulu ne  tenir 
compte pour le cens électoral que de la contri- 
bution fonciere; la Chambre se  proposait de 
rétablir d'une maniere indirectc une aristo- 
cratie de grands proprietaires. Depuis 1848, la 
propriété ne sert pas a obtenir un droit poli- 
tique, mais elle a loujours de grands attraits, 
car les terres s e  vendent toujours plus cher 
que les propriétés mobiliéres, proportionnel- 
lemeut au revenu qu'elles produisent; c'est 
qu'on aime la terre pour elle-meme; on aime 
a dire: nmon chanip, ma maison, r a posseder 
quelque coin sur ce globe ou i'on puisse s e  
croire cliez soi, a recueillir des fruits qu'on 
n'ait pas aclietbs; a répandre en quelque sorte 
plus ostensiblement sa personnalite sur la ma- 
tiere et a jouir de  I'iniluence morale que peut 
donner cette richesse etaléc a tous les regards; 
c'est qu'eniln, quoi qu'il arrive au milieu des 
révolutions de la politique et des perturba- 
tions du commerce, la terre subsiste, que, 
dans les pays ou la confiscalion est abolie, le 
revenu peut faire defaut, mais le fonds ne  sau- 
rait échapper au proprietaire, ct  que, loin de  
s'amoindrir comme la plupart des capitaux, la 
valeur de ce fonds ne  fait d'ordinaire que s'ac- 
croitre avec le temps. Rlais dans la plupart des 
pays aussi, la transmission de ce genre de  
propriété a été entourée de formalités d'au- 
tant plus nombreuses qu'on a voulu lui donner 
plus de solidilé, et quelqiiefois ces formalites, 
précautions excessives d'un autre ige ,  pesent 
siir la proprieté fonciere et nuisent a la liberte 
des transactions. (Voy. Enregistrement.) 

Propn'été souterraine. - Un article special 
étant consacré a cette matiere, nous devons 
nous borner a y renvoyer. (Voy. plus loin.) 

Propriété tenobilikre. - La terre et tout ce 
qui par nature ou par destination est attaché i 
la terre forme la propriété fonciere; tout ce qui 
au contraire n'est pas attaché a la terre, est 
proprieté mobiliere. La distinction est réelle 
et facile a saisir, quoique la limite, comme 
celles de la plupart des classiilcations de la 
science humaine, manque de précision et ait 
besoin d'etre déterininée arbitrairement par la 
loi. La propriété mobilierc a été la premiere a 
naitre, la derniere a s e  développer. On peut 
dire que I'humanité était encore plongée dans 
la plus profonde barbarie lorsqu'il n'y avait que 
des biens mobiliers, des arcs et des haches de 
pierre. On peut dire aussi que qiiand les biens 
fonciers et les biens mobiliers coexistent, la 
civilisation estd'autantplusavanc&e queceux-ci 
occupent une place plus importante dans J'in- 
veutaire general de la richesse publique. Non- 
seulement ils portent pliis complétement I'em- 
preinte de la personnalite humaine et sont 
presque toujours plus dégages de la matiere 
que les biens-ionds, mais seuls, ils peuveot sa- 
tisfaire la diversitá de nos besoins. La terie 
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est  la source; mais la matiere qui en sort est 
déjh un meuble sur lequel s'exerce la multiple 
industrie de l'homme; cette industrie compose, 
dkcompose, transforme la matiere et en fait la 
grande majorité des clioses qui s e  vendent e t  
s'achetent, tout c e  qui s e  consomme et  une 
bonne partie de ce qui s e  conserve, denrkes, 
produits fabriques et capitaux. Sous cette der- 
niere forme, les biens meubles sont comme 
une rosee feconde qui, sortie de la terre, re- 
tombe sur  la terre et la fertilise; plus ils sont 
abondants, plus la propriéte immobiliere doiine 
de produits et acquiert de valeur. Longtemps 
la proprikté mobiliere a tenu dans la Iégis- 
lation comme dans la richesse des peuples une 
place beaucoup moindre que la propriétk im- 
mobiliere; aussi a-t-elle 6té en général moins 
protégée, et  souvent dans i'antiquité, elle a 
etB opprimBe ou m6prisBe. Dans les contrées 
de I'Orient soumises au régime des castes, les 
artisans et les marchands étaient toujours ran- 
gés apres les agriculteurs; a Rome l e  com- 
nierce Ctait interdit aux sknateurs et Cicéron 
ne  croyait pas U qu'une noble pensée pht ja- 
mais naitre dans une boutique. N Au moyen 
ige ,  les jiiifs qui n e  pouvaicnt s'élever a la 
possession des biens-fonds étaient Iionnis au- 
tant pour leiirs richesses rnobilieres que pour 
leur religion. Aujourd'hui ces préjugés sont 
tombes; la propriété mohiliere occupe une 
large place dans les codes des nations mo- 
dernes, et chaque a n d e ,  pour ainsi dire, ses 
développements font porter sur elle de nou- 
velles lois; elle a mBme peut-Btre gagnk au 
dedain des temps passés d'étre moins surchar- 
gée de fraditions, moins entravke par le forma- 
lisme de  la vieille jurisprudence, e t  d'Btre, 
comme il convient a une Glle de  i'esprit mo- 
derne, plus dégagée et  plus libre dans ses 
allures. 

Cette libertB, qui est  loin d'etre dans tous 
les pays aussi complete qu'on pourrait le dé- 
sirer, tend i s'accroltre par l'abaissement des 
tarifs douaniers, par la levee des prohibitions , 
par les facilités legales données a la vente et  
a la transmission, cic. 

Propriélé industrielle. - Immeubles et 
meubles embrassent l'universalité des choses 
matérielles qiie i'homme s'approprie; ils n'é- 
puisent pas I'idee de propriété. Si le droit de 
propriété est le droit qu'a l'homme de faire 
respecter hors de lui-niBme sa libre activite 
s'imposant aiix choses, cette activité peut non- 
seulement donner des produits matériels, mais 
des moyens de produire, des modes particuliers 
plus économiques, plus rapides, plus parhits. 
L'homme ne  produit qu' i  I'aide d'instruments; 
chaque inslrument, que ce  soit un moiilin, une 
charrue, un  couteau ou un paquebot, est de la 
matiere appropriee, immeuble ou meuble; mais 
la forme, qu'est-elle? La galere antique ktait 
composée de bois, de fer el  de chanvre; le 
clipper moderne est encore du bois, du fer et 
du chanvre, et  pourtant quelle diiTkrence! La 
locomotive est comme le chariot une macliine 
roulante; mais quelle différence l Ces diffC?ren- 
ces existent non dans la nature ou la quantitk 

de matihre, mais dans la forme, c'est-h-dire 
dans i'idée, soiirce premiere de toute produc- 
tion. C'est 1'idCe qui a conduit la main de ron- 
vrier et donné de  la valeur a telle partie de la 
matibre; mais la mBme idee peut conduire une 
autre main et s e  communiquer sans s'epuiser 
jamais h un nombre indéíini de portions de la 
matiere; une fois comprise et  saisie par I'intel- 
ligence, elle se traduit par I'application libre 
de l'esprit a lamatiere. U n'en est pas de i'idee 
comme de la matiere. Le clianvre que j'ai re- 
colté, ni& et tissé, est devenu ma toile et ne 
redeviendra jamais une tige sauvage de chanvre 
que le prernier venu pourra s'approprier; il 
Dorte maiiitenant. et il conservera. iuson'a sa 
éomplhte destruction, l e  caractere-indélkbile 
de  propriete individuelle, propriétb comvlete 
et exclusive. L'idée que j'a'i eÚe de diviser et 
d'utiliser ainsi les brins de chanvre, un autre 
pourra l'avoir; un  autre l'aura tres-certaine- 
ment qiielque jour sans avoir besoin de me dé- 
rober mon invention, par un effort de son in- 
telligence semblable a celui que la mienne a 
fait. Cet autre ne  saurait s'approprier ma toile 
sans commettre un vol; mais, de  mon c6tk, je 
n e  saurais m'approprier l'idée de tisser sans 
restreindre la libre expansion de ses facultés 
et porter atteinte a son droit. L'invention ne  
constitue donc pas une propriBt6 compléte et 
exclusive; elle constitue seulement, en faveur 
du premier qui la produit sous uiie forme pra- 
tique, un droit de priorité Que la loi consacre 
eirécompense par un privilége temporaire. Des 
Bconomistes ont demandé que l'invention fht 
Brigée en propriété perpkluelle; c'ktait mé- 
connaltre la diiTerence essentielle qui existe 
entre la matiere et  l'idee; c'est, en faussant 
la nature des choses, violer un  droit sous pré- 
texte d'en faire mieux respecter un autre, et 
entraliier le Iégislateur dans une inextricable 
complication de  prétendues propriétés a sau- 
vegarder. Certains économistes ont demandé 
et demandent encore la suppression du privi- 
lége temporaire, parce que, disent-ils, aucune 
invention n'apparlient en propre a son auteur; 
parce que touteinventionn'est qu'un perfection- 
nement, et, par consequent,unfruit de la civili- 
sation, qui a germé et s'est developpe peu a peu 
dans un grand nombre de tetes avant de mhrir 
dans une, et qui d'ordinaire miirit a peu prks 
au meme temps dans plusieurs tetes, comme 
des fruits de la saison; le privilége meme tem- 
poraire, ajoutent-ils, est excessif, et  pour fa- 
voriser une invention, on étouffe ou on retarde 
cent autres inventions qui allaient Bclore; c'est 
oublier que I'inventeur, en apportant le premier 
une idBe que la socikté eht attendue eucore 
pendant un certain temps, lui a apportk pour ce 
tempsaumoins un surcrolt d'utilité, etluiarendu 
un service qu'elle a le devoir de rkmunérer. 
Or, quelle remuneration peut Btreproportionnee 
au service aussi exactement que le privilége 
donné a i'inventeur de  ~ e n d r e  lui-meme, au 
prix qu'y voudront bien mettre les aclieteurs, 
durant ce mCme temps ou durant un nombre 
d'annkes estime i peu pres Cquivalent, ce sur- 
croit d'utilité ? Si le privilége n'existait pas, 



les elforts souvent longs et codteux qu'aurait 
faits I'inventeur seraient peine perdue, car le 
lendemain du jour ou il aurait produit son idbe, 
des rivaux, plus riches oii moins épuisés par 
I'effort de l'iiivention, la mettraient aussit6t en  
pratique comme lui, et, semblables a des cou- 
reurs quise seraient fait porter jusqu'au milieu 
du stade sur les épaules des autres, ils com- 
menceraient sans fatigue la seconde partie de 
la course et obtiendraient injustement , dans 
une lutte inkeale. la   al me du vainaueur. La 

ment momentan6 dn gouvernement constitu- 
tionnel. 

Propridld litlhaire et arlislique. - A me- 
sure que l'homme s'kleve par la civilisation, il 
semble qu'il s e  dkgage de la matiere et que la 
propriéte prenne un caractere en quelque sorte 
plus spiritualiste. Au commencement, la pro- 
priétk immobiliCre domine; puis la proprikté 
mobiliere grandit et  devient sa rivale; dans 
les temps modernes, apparalt la proprietk in- 
dustrielle, ~ r o ~ r i k t é  de I'idée a ~ ~ l i a u é e  a la 

1 6 ~ s l a t i ~ n  de ya píupait des peuples hodernes transformation 'de la matiere ; enfin; la pro- 
s'est tenue entre ces deux extremes; elle a priétk intellectuelle, propriete de I'idee appli- 
consacré l e  droit de  priorite et  respecte la 
liberte d'invention en  donuant aux inventenrs 
le privilkge temporaire ; elle a crkC le brevet 
d'invention. Le mode d'application c t  la durke 
varient : cinq ans en Priisse, dix ans au plus en 
Russie, a Bade, dans le Hanovre, le Wurtem- 
berg; quatorze ans en Angleterre et aux Etats- 
Unis, avec possibilit8, dans certains cas, de le 
promger d e  sept annees; quinme ans en France, 
en Hollande, en Autriche, en Baviere, en Suede, 
en Espagne, en Portiigal, en Italie; vingt ans 
en Belgique. Quelquefois le gouvernement sou- 
metlademande aunexamenpréalableet cherclie 
a s'assurer si l'invention est reelle; plus sou- 
vent le gouvernemeut, plus sage, s'abstient 
d'intervenir dans une matiere aussi delicate, 
delivre sans garantie un brevet a qui le de- 
mande, et laisse aux tiers qui pourraient s e  
croire Iésés par une usiirpation le soin de faire 
valoir eux-memes leurs droits (c'est le systeme 
franpis). Ici on n'a qu'une forme de brevet, le 
brevet d'invention que peuvent prendre indis- 
tinctement les nalionaux et les étrangers; la 
on admet le brevet d'invention proprernent dit, 
le brevet de perfectionnement, qui consiste 
a arnéliorer une invention deja faite (en réa- 
IitC, toute invention, nous l'avons dit, n'est 
qu'un perfectionnement), et le brevet d'impor- 
tation, qui consiste A introduire dans un pays 
une invention déja appliquke dans un autre 
PaYs- 

Le brevet d'invention est de  date recente; 
i'antiquite et le moyen dge nel'ont pas connu; 
la premiere, parce qu'elle faisait trop peu de 
cas de l'industrie; la seconde, parce que l'in- 
dustrie, organisée en corporations, y etait ex- 
ploitée dans une sorte de communauté de pro- 
cedes qui excluait I'appropriation individuelle. 
Le brevct d'invention est contemporain de l'e- 
mancipation du travail; l e  dix-seplieme et  l e  
dix-huilihme sieclen'en avaient eu  qu'une idee 
confuse dans les priviléges royaux. En Angle- 
terre, il date du statut de 1623; aux États-~nis, 
del'acte du 21 fevrier 1793; en France, des lois 
des 7 janvier et  25 mai 179 1, modiflees et refon- 
dues dans la loi du 5 juillet 1844; en  Riissie, 
de  l'ukase du 17 juin 1812, du moment ou ce 
pays venait de separer ses destinées politiqi~es 
etindiistriellesde cellesde IaFrance; enPriisse, 
de 18 15 ; en Hollande et  en Belgique, de 1817; 
en Autriche, de 1820, c'est-a-dire du mouve- 
ment a la fois national et liberal qui a suivi eri 
Allemagne les grandes guerres de I'Empire; en 
Espagne, de 1820, c'est- a-dire du rétablisse- 

quee aux lettres et  aux Gmts, c'est-a-dire áussi 
peu melee de matidre qu'il est possible de  
l'etre aux clioses sensibles. Ce n'est pas qii'il 
n'y ait eu  de tout temps des auteurs et  des in- 
venteurs, de meme qu'il y a eu  phenomene d e  
propriéte mobiliere des que le premier homme 
a étendu sa main pour cueillir un  fruit ; mais 
ce n'est qu'avec les siecles que ces phkno- 
menes ont pris une importance assem grande 
pour s'klever au rang d'institutions et  que les 
societés ont Btk assez eclairées pour com- 
prendre le droit d'ou ils émanent, et assez 
puissanles pour le proteger d'une maniere efil- 
cace. Plus la matiere est subtile, plus il faut, 
pour la saisir, un  mecanisme dklicat et  per- 
fectionne. 

Mais a mesure que la propriete est plus spi- 
ritualisée, la limite devieiit plus diflicile A ob- 
server et  pourtant il importe de n e  pas con- 
fondre la force productrice avec le produit, 
sous peine d'enclialner dans tous le principe 
intkrienr de la libre activité dont on s e  propo- 
serait de yrotbger la conséquence exterieure 
ou l'extension au profjt d'un seul ou de quel- 
ques-uns. De la le debat qui s'est engagk i l  
y a quelques annCes entre les economistes a u  
sujet de la propriétk intellectuelle. 

Les uns veulent que la propriét6 des ceuvres 
de l'intelligence soit compl&te, perpétuelle, 
que l'auteur d'un livre ou d'une statue possede 
a tout jamais, puissa vendre, aliener, trans- 
mettre indéíiiiiment a ses ayants droit non- 
seulement le volume imprime ou le bloc de 
marbre tra\,aille, inais la forme meme sous la- 
quelle sa penske s'est matérialisee, c'est-a- 
dire le droit d'imprimer les memes phrases, 
de produire les memes découvertes ou dé- 
monstrations scientiRques, de rendre les memes 
pensees, si elles ont un  caractere suflisam- 
ment personnel, de  reprodiiire par le ciseau, 
le burin ou quelque procede, les memes linka- 
ments. C'est le systhme qu'ont soutenu entre 
autres, MM. Laboulaye, Predéric Passy, Modeste, 
Paillottet. 

Ce Systeme qui paralt s'appuyer fortement 
sur leprincipe meme de laproprietk, n e  manque 
pas de grandeur, maisilpresente des dificult6s 
pratiques que ses auteurs ne  sauraient dissi- 
muler. La jouissance temporaire n'existe que 
pour une partie des ceuvres de I'intelligence. 
Copernic a montre scientiuquement que la terre 
tournait ; c'est une admirable dkcoiiverte. En 
pouvait-il avoir la propriétk ou meme la jouis- 
sance temporaire etpouvait-on contraindre tous 



les auteurs i lui payer une redevance ou B 
croire et  a kcrire que la terre était immobile 1 
Cette id6e avait une valeur, puisqu'on achete 
leslivresquisont inspirés par elle, tandis qu'on 
a mis au rebut ceux qui s'appuyaient siir les 
vieux préjugés. Quant a Copernic, il n'y a peut- 
etre pas aujoiird'liui cent personnes par siEcle 
qui lisent sontraité, et la derniere édition de ses 
euvres, faite sumptupublico, a beaucoup plus 
cohté qu'elle ne  rapportera, tandis qu'on veiid 
chaque annde pour plusieurs ceutaines demille 
francs des ouvrages élémentaires ou aiitres, 
qiii procedent des découvertes de Copernic et 
de Newton. Newton et  Leibnitz dkcouvrent le 
calcul des fluxions; auront-ils, eux et  Ieurs bé- 
ritiers, le monopole de ce procédb de l'esprit 
humain qui a doublk la puissance des mathé- 
matiqiies et  qui leur a permis d'atteindre ades  
résultats dont les conséquences pratiques sont 
incalculables. On discute sur les gknérations 
spontanées; M. Peuchet a fait de curieuses ex- 
périences en faveur de  ce  systeme; M. Pasfeur 
en a fait de nlus curieuses et de alus décisives 
par lesqiiell6s il démontre victori~usement que 
les animalcules vrovienaent.non dela decomao- 
sition spontanéé de la matiere organique, mais 
de germes flottaul dans l'atmosphere et placbs 
en présence de cette matiere. Ai-je droit d'é- 
crire que je suis partisan de I'un ou de l'autre 
systkme, sans acbeter l'autorisatiou de M. Peu- 
chet ou de  M. Pasteiir? Les savants n e  l'enten- 
dent certainement pas ainsi; ils travaillent, ils 
découvrent, ils produisent leurs découvertes 
pour les répandre, les faire accepter du plus 
graud nombre et  les faire entrer par la pubIi- 
cite et  la peisuasion dans le grand trésor des 
connaissauces humaines : c'est dPji, non une 
raison péremptoire, mais un prbjiigé contre la 
propriété exclusive de ces dkcouvertes. La vraie 
raison, existe dans la nature meme de ces dé- 
couvertes, qui, quoique susceptibles de mille 
applications matérielles, sont abstraites, et 
appartiennent au domaine de I'intelligence e t  
pour ainsi dire de la foi; on croit ou on n e  
croit pas, mais une croyance ne  saurait 8tre 
appropriee, parce qu'elle est la maniere d'etre 
de Vime et que nul,  au nom de la libre expan- 
sion de son individu, n e  peiit venir mettre 
la main dans i'bme de son voisin et exercer 
une saisie sur ses croyances. 

C'est le point de départ de  ceux qui avec 
M I .  Wolowski. Renouard, deLavergne, V. Fou- 
cher, Dupuit, etc.,contestent ledroitdepropriétk 
intellectuelle. w On a confondu, dit M. Wolowski, 
le droit personnel de produire avec le droit réel 
au produit. L'homme est essentiellement une 
force libre, disposant d'elle-menie; ne pas lui 
permettre d'appliquer, de reproduire ce qu'il 
s'est assimilé par une opération de son intelli- 
geiice, c'est l'asservir. .. L'aeuvre intellectuelle 
iie vaut qu'autant qu'elle s'empare des iutelli- 
gences, qu'elle s'y grave, qu'elle les féconde. 
L'idee est a qui I'a conquise, la forme a qui 
s'en est emparé d'une maniere assez complete 
pour la faire renaltre; l e  droit d'imiter est 
contemporain du droit de créer, c'est ainsi que 
l'humanite marche; I'homme est  et  doit rester 

libre. a - u La propridfé intellectuelle comme 
la propriété niatéiielle ne doiine qu'iin droit, 
c'est le droit au produit; elle ne  saurait enlerer 
l e  droit a la repi'oduction qni ii'est pas dans le 
créateur de l'aeiivre, mais daps i'intelligencc 
libre de tous les Iiommes. Si l'ceuvre de l'esprit 
n e  pent obtenir une recompense matérielle 
qii'en imposant un veto sur le travail d'autrui, 
on ne trouve point la iin de ces droits naturels 
préexistants aiix lois et que les lois ne  font que 
reconnallre et consacrer; c'est au contraire 
une servitude imposbe au principe de l'indé- 
pendance du travail dirige par la pensée, de la 
libre application des facultés humaines. n Les 
adversaires de la perpétuité dbclarent que si le 
fondement de la propriété est la possession de 
soi-meme, I'objet et la manifestation de la pro- 
priétk cousistent daus l'occupalion: or on n'oc- 
cupe pas une idée; on n'en a le. jouissance 
qu'en la produisaut, e t  des qu'elle est pro- 
duite, ou n'en a pliis la possessbn exclusive. 
U Les idees, dit M. Renoiiard, s e  communiquent 
et circulent sans s e  détruire ni  s'amoindrir en 
circulant, nul de ceux qiii s e  les assimilent ne  
les 6te a ceux de qui il les tient. n Le droit de 
I'auteur, ils le voient moins daus l'ceuvre que 
dans la gloire d'avoir créé I'ceuvre. U Ce qui est 
propre a I'auteur, c'est le cachet individiicl 
imprime sur I'cieuvre, qiii attaclie la gloire du 
nom du crbateur aii prodiiit de la penske. Mais 
ce  droit Irii est tellement propre qu'il ne peut 
ni I'aliener ni le transmettre. 3) 11s contestent 
I'utilité sociale d'un droit absolu; cap les grands 
écrivains et  les grands artistes sont guidés dans 
leurs travaiix par d'aiitres sentiments que ce- 
lui du gain: fort heureusement pour l'huma- 
nité; car le gain ne  recompense que rarement 
le génie et  il le fait prcsque toujours avec par- 
cimonie; s i  les grands hommes n'avaient pas 
d'autre mobile, lasociété s e  verrait le plus sou- 
vent privée de leiir puissant concours; quant 
aux fabricantsde livres et d'objets d'art, ils sont 
désintéressés dans la question, car leur mar- 
chandise n'a de valeur que pendant un temps 
d'ordinaire tres-limite. u Le droit dc propriété 
littcraire proprement dit, ajoute encore M. WO- 
lowski, est immatériel cornme la création in- 
tellectiielle; il appartient éternellement a I'au- 
teur dont la gloire illumine le front; mais le 
droit de copie appartient a toutes les intelli- 
gences libres qui percoivent l'idée et la forme 
et qui la reproduisent a leur tour. 

u Dans ce conUit de deux droits égaux, on ar- 
rive forcément a un compromis; notre légis- 
lation actuelle le ménage de maniere a conci- 
lier tous les intérets; elle est d'accord avec la 
pratiqiie universelle des nations qui a partout 
résolu ce probleme dans le meme sens. r Par- 
tout en effet on reserve i I'aiileur la propriétd 
exclusive sa  vie durant, e t ,  apres s a  mort, on 
accorde a ses liéritiers un  droit de jouissance 
peudsnt un certain nombre d'années: cinq aus 
au Cliili, sept ans en Angle'terre, dixans auBr6- 
sil et au Mexique, quinze ans en Italic, vingt ans 
enlelgique, en Hollande et  enSuBde; trente ans 
dans la plus grande partie de l'hllemagne. Aux 
États-Unis, le privilkge est de vingt-huit ans a 



partir du jour de la publication, et a l'expira- 
tion il est prolonge jusqu'a quarante-deux ans 
en cas de survie de I'auteur, de la veuve ou 
de ses enfants. En France, la loi du 19 jiiillet 
1793 declare que le droit exclusif de vendre, 
faire vendre, distribuer leurs ouvrages ou d'en 
céder la propriktk en tout ou en partie appar- 
tient durant leur vie entiere aux auteurs d'ecrits 
en tout genre, compositeurs de musique, pein- 
tres et  dessinateurs; le décret de  1810 garan- 
tit la meme propriétk a la veuve pendant sa 
vie, si les conventions matrimoniales lui en 
donnent le droit et aux enfants pendant vingt 
ans; la loi du 8 juin 1854 a portb cette jouis- 
sanee a trente ans; une commission, institnke 
en 1861, s'est prononcke pour la légitimité 
du principe de la proprieté littkraire, mais re- 
culant devant les dificultés pratiques de la per- 
pétuitk, a demandé seulement I'extension a 
cinquante ans de la joiiissance exclusive en fa- 
veur des hkritiers. 

Que conclure de ce dkbat 1 Deux points sont 
liors de litige: l o  l'idke ne saurait &re appro- 
prike; 20 la matiere peut l'etre. Mais que dire 
de la forme qui est I'incarnation de I'idke dans 
lamati&re?Qu'elleparticipede I'un et de l'autre; 
que l'auleur peut la revendiquer, parce qu'il 
la reconnait a des signes sensibles; que le 
premier venu peut se  l'assimiler parce qu'elle 
est de la nature des clioses que l'intelligence 
saisit, et qu'une fois qu'elle l'a saisie elle peut 
la produire comme sienne: c'est ainsi que 
nous reproduisons les vCrites mathkmatiqiies 
et en general les sciences du raisonnement. 
L'intelligence ne saisit pas tout un ouvrage de 
maniere a le rkediter, tout un tableau de ma- 
niere a le  copier íidelement, peut-Ctre; mais 
íi quelle limite flnit I'imitation Iégitime et  com- 
mence le plagiat condamnable? On pourrait 
donner a un aiiteur un droit perpktuel sur son 
ceuvre; mais il faudrait, des le jour de la pu- 
blication, laisser toute liberte a l'imitation legi- 
time. Or comment savoir quand l'imitation est 
legitime ou , pour mieux dire, quand la repro- 
duction parlielle est le fruit sponiané d'une 
assimilation natiirelle? 11 y a evidemment 1i 
deux droits coiitradictoires auxquels il est 
malaisk de faire leur part: de la, comnle pour 
le brevet d'invention, mais pour des raisons 
quelque peu differentes , la nkcessité d'un 
compromis et  d'une limite mise a la jouissance 
excliisive ou plutdt d'une limite mise a la pro- 
tectionlégale qui assurecette jouissance; limite 
qui peut varier et qu'il est bon de placer assez 
loin pour assurer a l'auteur une large rémunk- 
ration de son travail, mais qui ne  peut etre 
portbe a I'infini sous peine d'opprimer, comme 
matiere d'invention, le droit de tous pour con- 
stituer le privilbge d'un seul. 

L. WOLOWSKI. - EMILE LEVASSEUR. 
Expropriation. - 11 est des cas oii l'intkret 

gknéral peut se  trouver en conflit avec l'interet 
particulier, ou le droit public avec le droit in- 
dividuel. Lorsque ce cas se  presente relative- 
inent a la propriktk immobiliere, le conflit est 
résolu par l'expropriation pour cause d'utilitd 
publique, qui n'est legitimée que par la condi- 

tion expresse d'une indemnitépréaZabZe. En fait, 
cette indemnitb est toujours sufisante; souvent 
mEme elle est tres-large, et  certes personne 
ne blimera les scrupules du jury d'expropria- 
tiun. On a plusieurs fois demande que le prin- 
cipe flit étendu aux propriktks mobilieres, et  
meme a des produits de l'intelligence: inven- 
tions, livres, etc.; mais jusqu'a présent cette 
extension n'a pas encore prévalu dans la legis- 
lation francaise ni dans celle de la plupart des 
autres pays. Peut-&re a-t-on étk trop timore 
sur ce point, mais l'espace ne  nous permet pas 
d'examiner la aiiestion: nous nous bornons a 
l'indiquer. (YO; le ~ ~ ~ ' E X P R O P R I A T I O N  aU Dic- 
tionnaire 0% 1'Administration frangaise.) M .  B. 

PROPRIÉTE SOUTERRAINE. MINES. In- 
troduction. - La question des mines est assez 
complexe pour avoir donné lieu a des solutions 
différentes selon les divers pays. Le point es- 
sentiel est celui de savoir B qui en revient la 
propriéte: i 0  au propriétaire de la surface; 20 a 
l'inventeur, c'esf-a-dire a celui qui a découvert 
la mine; 30 a 1'Etat. Cbacun de ces systemes 
est appliqué quelque part, e t  le droit francais 
peut meme &re considkrk comme formant un 
quatrieme systeme taiit soit peu eclectique. 

11 nous semble inipossible d'admettre que la 
propriétb du dessus emporte celle du dessous. 
Une veine métallifere est un objet compléte- 
ment diffkrent du champ qui le  couvre, sou- 
vent a une distance de plusieurs centaines de 
metres. On achete un terrain pour y élever des 
constructions, pour le  cultiver, ou poiir te1 
autre emploi apparent, prkvu, et  on le paye en 
conskquence. Sauf les cas exceptionnels, per- 
sonne ne  pense aux mines. D'un autre cdté, 
cette veine mktallifere ne correspond aucune- 
ment a une propriete rurale déterminke, e t  
dans bien des cas, il y aurait impossibilitk ab- 
solue pour le propriétaire de la surface de i'ex- 
ploiter. S i l  possédait un droit sur cette veine, 
il ne pourrait qu'empecher toute exploitation. 

Ecoutons Mirabeau; car bien qu'il se  soit 
trompe en considérant la propriktk comme une 
creation de la loi, son raisonnenient renferme 
cncore une porlion sufisante de véritk. 

a Yeut-on exarniner si  les mines sont essen- 
tiellement des propriétés privees dépendantes 
de la surface qui les couvre, je dis que la so- 
ciété n'a fait une proprietk du sol qu'a la 
charge de la culture, et soua ce rapport, le 
sol ne s'entend que de la surface. l e  dis que, 
dans la formation de la société, on n'a pu re- 
garder comme proprikth que les objets dont la 
societe pouvait alors garantir la conservation. 
Or, comment aurait-on emp&ch8 qu'a 1,200 
pieds au-dessous d'un propriktaire, on n'ex- 
ploitat la mine que le  propriklaire du sol au- 
rait prétendu lui appartenir? Je dis que s i  
l1intkr&t commun e t  la justice sont les deux 
fondements de la propriéL6, I'intCret commun 
et l'bquitk n'exigent pas que les mines soient 
l'accessoire de la surface. l e  dis que l'intkrieur 
de la terre n'est pas susceptible d'un partage, 
que les mines, par leur nature irrdguliere, le  
sont encore moins; que, quant a la surface, 



I'intkrkt de la societé est que les propriétes 
soient divisees, que, dans I'intbrieur de la 
terre, il faudrait, au contraire, les réunir, et 
qu'ainsi la législation qui admettrait deux sor- 
tes de proprietés comme accessoires l'une de 
l'autre, et dont l'une serait inutile, par cela 
seul qii'clle aurait l'autre pour base et pour 
mesure, serait absurde. Je dis que l'idbe d'etre 
maltre d'un torrent ou d'une rivikre, qui re- 
pond sous la terre a la surface de nos champs, 
me paralt aussi singuliere que celle d'empe- 
cher le passage d'un ballon dans l'air qui ré- 
pond aussi, a coup shr, au sol d'une propriét6 
particiiliCre. Je dis que la pretention de regar- 
der les mines c o m e  un accessoire de la sur- 
face et  comme une véritable propriété, est as- 
shrement tres-nourelle, car je voudrais bien 
savoir si  quelque acheteur s'est jamais avise 
de demander une diminution de pris, ou de 
faire casser une vente, parce qu'il aura decon- 
vert qu'une mine aura été fouillée dans le  sol 
qu'il a aclieté: il pourrait cependant soutenir 
qu'il a droit a tout, et  qu'en achetant le  sol, il 
voulait pénbtrer au fond de la terre. Enfin je 
dis qu'il n'est presque aucune mine qui ré- 
ponde physiquement aii sol de te1 propriétaire. 
La direction oblique d'une mine la fait toücbcr 
dans un tres-court espace a cent propriétés 
diverses. » 

Ainsi le propriétaire du dessus n'a aiicun 
droit strict sur le trefond, et s'il I'avait, l'inté- 
ret de la societé exigerait de l'exproprier en 
l'indemnisant. Mais si  ce n'est au propriétaire 
de la surface, a qui donc faut-il attribuer la 
possession de la mine? 

En principe, le droit du premier occupant 
devrait procurer a l'inventeur une préference 
sur tous les autres prétendants; mais ce droit 
serait en opposilion avec un aiitre droit ante- 
rieur : c'est celui du proprietaire de la surface. 
Bous ne  sauriez parvenir au tréfond sans enta- 
lner le sol cultivable, le terrain appartenant a 
quelqu'un. Vous n'avez pas le droit d'envahir 
un champ, d'y planter la sonde, d'y creuser des 
excavations; c'est violer une propriete certaine 
pour arriser a fonder une propriete incertaine. 

Ce n'est pas tout. La mine n'est pas un objet 
délini qu'on puisse embrasser de I'ceil, qu'on 
puisce , de prime abord , app~oprier en eutier ; 
ou donc cornmencerait et ou flnirait la mine 
appropriée par le fait de la découverte? Ne sait- 
on pas que la mine est une veine ou un Olon 
qui s'Ctend au loin en  suivant les dircctions les 
plus inattendues. Comrnent pourra-t-on s'assu- 
rerque le gisement nouvellement constatb n'est 
pas la suite, ne fait pas partie du gisement 
connu? Et si, abaudonnant a chaque inventeiir 
le fruil de sa dbcouverte, on permet a chacun 
de l'exploiler, les travaux entrepris sans en- 
semble ne se  detruiront-ils pas mutuellement? 

Ainsi il faut repousser le droit absolu de 
I'inventeur, comrne le droit absolu du proprit5- 
taire; reconnaltrous-nous le  droit de i'Etat, le 
droil ~é ja l i en?  S'il est vrai que u ce qui n'ap- 
partient a personne,appartient a tout le monden, 
l'État, qui est Ic representant de tout le monde, 
de la socibté, en serait le propriétaire légitime, 

mais seulement ci lilre coUectif et non Lt tihe 
privd, et des arguments d'un certain poids ont 
6th ayancés en faveur de cette maniere de voiri. 
Si 1'Etat ne voulait faire de son titre d'autre 
u s ~ g e  que de conceder la mine a des particu- 
liers et  comme propriCté privée, nous ne croi- 
rions pas utile de le lui contester. Mais pendant 
loiigtemps il est alle plus loin et a exploité lui- 
meme les richesses minérales du pays, et a 
titre de patrimoine de 1 ' ~ t a t  ou de prérogative 
du prince, et voila ce que nous ne saurions 
admettre. Ce serait dire: ce qui n'appartient a 
personne appartient aii prince. 

La distinction que nous venons de faire entre 
le titre collectif et le titre privé de I'Etat est 
aiialoguc celle que font les Allemands eritre 
le Bergregal et la Berghoheit : le Bergregal 
revendique les mines en  faveur ,des priuces, 
comme propriété particiiliCre, ou du moins 
comnie domaine de la couronne, et  la Berg- 
hoheit ne représente que la souveraineté, droit 
pilrement moral ou tlieorique. C'est la regale 
qui prétend exploiter; la souverainete se borne 
a réglemeuter. 

France. - Nous avons dit que le systeme 
francais est quelque peu éclectique. En effet, 
dans cc systkme, on fait une tres-petite part 
an. proprietaire de la surface; c'est, commc di- 
sait M. Michel Clievalier avec autant d'esprit 
que de vcritk, le coup de cliapeau qv'on lui 
tire; puis on fait une grande part a 1'Etat (en 
pouvoir, si ce n'est en revenus); enfin on donne 
une indemnité a l'inventeur, équivalente a ses 
deboursés. 

C'est la loi du 21 avril 18 10 qui a fixé la 18- 
gisiation francaise. Cette loi ayant Bté rédigke 
peu d'années apres la promulgation du Code 
civil, on crut devoir respecter l'article 552, 
dont voici le premier alinea: u La propriété du 
sol enporte la proprz'étd du dessus et du des- 
sous. u Le troisieme alinea ajoute: u 11 peut faire 
au-dessous toutes les constructions et fouilles 
qu'il jugera a propos, et tirer de ces fouilles 
tous les prodiiits qu'elles peuvent fournir, sauf 
les rnodiJications résuttant des lois et rigle- 
ments relatifs aux mines et des lois et regle- 
ments de police. 11 La loi qui réglait alors la 
propriete des mines datait de 1791 ; elle posait 
en principe que les mines sont a la disposition 
de la nation, et  cependarit elle dounait au pro- 
priétaire de la surface le droit d'exploiter jus- 

1. voy. des arguments poar et  contre dan8 Dalloz 
et GouiffrBs : De la proprie'le' den mines, t. 1, p. 13. 

2. A que1 titre 1'État pergoit-il sa redevance? La 
loi de 1810 ne  le dit pas, mais elle Ini donne nne 
forme a part, probablement comme sonvenir du droit 
rbgalien.. . . , encore un point qui n e  s'accorde pan 
avec I'article 554 du Code NapolBon que nous citona 
dan8 le texte. E n  effet , si la redevance constituait 
simplement u n  impat, pourquoi l'article 82 de la loi 
dirait-il : a L'exploitation den mines n'est pan con- 
sid6rBe comme un commerce s t  n'est pan sujette A 
natente. i Les articles suivants determinent le taux 
Le la redovance flxe (10 fr. par kilombtre carr8) et 
de la redevance proportiunoelle (maximum 5 p. 100 
du produit net) et un d8cime pour non-valeur et  
dbgr8vements. S'il ne  s'agissait que d'un impot, on 
aurait parfaitement pu se contenter de la patente, 
composbe Bgalement d'un droit flxe 1:t d'un droit 
proportionnel. L a  loi sur les mines est peut-&tre la 
plus Bclectique de no8 lois. 



qu'a i00 pieds de profondeur,nonobstant toutes 
concessions faites a d'autres, en lui reconnais- 
sant meme un droit de preferente pour l'obten- 
tion de la concession; elle n'attribuait au flsc 
aiicun droit sur le produit des mines et 5xait a 
ciuquante ans la durCe maximum des conces- 
sions. 

11 n'est pas étonnaut qu'avec une pareille 
I&gislation, Saint-Jean d'Angkly, le rapporteur 
de la loi de 181 0, ait pu dire dans I'expose des 
motifs : n Aussi cette loi de 179 1, dans les pre- 
mieres années de sa publication, avait été pres- 
que inexbcutée, et les mines Ctaient, dans toute 
la France, sans surveillance, sans activité, pour 
ainsi dire sans produits ... m Et plus loin: uLe 
principal inconvenient etait l'incertitude dans 
laquelle était chaque exploitant sur la perma- 
nence de sa jouissance, sur la nature de sa 
propriCtC ... U Ce n'est cependant pas tant la 
durée limitke des concessions, puisque I'ar- 
ticle 19 de la loi de 1791 favorise le renouvel- 
lement de la concession entre les mains des 
anciens concessionnaires , que la preference 
accordée au propriétaire de la surface qui 
éloignait les capitaux. Néanmoins, c'est sous 
I'impression de la ltgislation existante qu'on 
rédigea en 1804 l'article 552 du Code. 

11 est arrive, lors de la rkdactioii du Code, 
ce qui a toujours lieu en pareil cas (voy. Loi), 
que les vues d'ensemble n'ont pas permis l'exa- 
men approfondi des dktails. Le contraire aussi 
a lieu souvent, c'est ce que les Allemands ex- 
priment par ce mot: (1 Les arbres empéchent 
de voir la f0ret.i Ici c'était la foret qui avait 
empeché de voir les arbres. Quoi qu'il en soit, 
le Code ayant adjugé les mines au proprietaire 
de la surface, lorsque plus tard on etudia la 
question de plus pres, et qu'on constata les 
inconvenients de cette solution, on craignait 
d'affaiblir l'autorite du Code en derogeant a son 
texte d'une manihre trop prompte et trop radi- 
cale; on maintint donc les prérogatives di1 pro- 
priétaire de lasurface. La part qu'on lui a faite, 
cependant, diffhre selonla nature des miueraux 
extraits et selon le mode d'exploitation. La loi 
de 1810 distingue (art. ier) les mines des mi- 
nieres et des carrieres et les deíinit d a n ~  les 
articles 2, 3 et 4. 

Les carrieres renlerment les pierres ii batir, 
les marnes, les argiles et, en gknéral, toute 
espece de pierres et de terre. n L'exploitation 
des earrieres a ciel ouvert a lieu sans permis- 
sion, sous la simple surveillance de la police, 
e: avec l'observation des lois et reglements gk- 
néraux ou locaux 0 (art. 81). Quand l'exploita- 
tiou a lieu par galeries souterraiiies, elle est 
soumise B une surveillance plus étroite de 
I'administration des mines (art. 82 et 47-50). 

Les minieres n comprennent les minéraux de 
fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses pro- 
pres d étre convei'tz'es en sulfale de fer, les 
lerres alumineuses et les lourbes» (art 3). 
L'exploitatioii des miniSres ne peut avoir lieu 
sans permission, dit l'artiele 57; mais il résulte 
des articles 59 et 60 que cette permission n'est 
riecessaire qu'au nao - proprietaire , il n'est 
exigé du proprietaire qu'une simple declaration 
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adresske au prCfet, si la miniere est a ciel ou- 
vert. S'il est necessaire de creuser des puits 
et des galeries, il faut remplir les mémes for- 
malités que pour obtenir la concession d'une 
mine. L'exploitation des minieres a cela de par- 
ticulier, que si le propriétaire n'use pas de son 
droit o11 s'il n'extrait pas des mineraux en quan- 
tité suflsante pour les besoins des hauts four- 
neanx voisins, les maltres de ces usines peu- 
vent le déposseder en I'indemnisant, apres avoir 
obtenu la permission du préfet. 

Les mines sont des fllons de matiCres métal- 
liques, de combustibles minéraux, d'alun et de 
sulfates a base métallique (art. 2). Leur exploi- 
tation ne peut pas aroir lieu sans, un acte de 
concession, delibere en conseil d'Etat (art. S), 
et le propriétaire n'obtient aucune préférence 
ici; la loi semble m&me pencher, et avec une 
tres-grande raison, en faveur de l'inventeur. 
Ceci resulte clairement de l'article 16, ainsi 
concu : u Le gouvernement juge des motifs ou 
considerations d'apres lesqiiels la préférence 
doit &re accordée aux divers demaudeurs en 
concession, qu'ils soient propriétaires de la 
surface, inventeurs ou autres. - En cus que 
E'invenleur n'oblienne pus la concession d'une 
mine, il aura droit a une iudemnité de la part 
du conce~sionnaire; elle sera réglée par l'acte 
de concession.~ Nous aurions voulii, cependant, 
que les droits de l'inventeur fussent plus for- 
lement accentuks et que la loi eOt pose des 
limites au pouvoir discrétionnaire de l'admi- 
nistratiou. 11 est toujours ficheux qu'uue déci- 
sion de l'autorité puisse étre taxée d'arbitraire 
ou meme de partiale par la partie econduite. 

L'acte de concession donne #la propriCt6 
perpktuelle de la mine, laquelle est des lors 
transmissible comme tous aiitres biens, et 
dont on ne peut &re exproprie que dans les 
cas et selon les formes prescrites pour les 
autres propriétés.i, Elle est devenue une pro- 
priété distincte de celle de la surface (art. 19). 
L'acte de concession regle les droits du pro- 
priétaire de la surface sur le produit de lamine 
(art. 6), mais dans la pratique ee droit est 5xB 
a 10 centimes par hectare. Le proprietaire de 
la surface n'en mérite pas davantage, mais 
nous aurions préfére qu'on eht declare fran- 
chement et simplement les mines propriet6 
publique concedee a litre perpétuel, de preyd- 
rence a celui qui la découvre, eri vertu des 
droits de la nation. 

Combien il est difficile de partir d'un prin- 
eipe pour arriver logiquement aux conclusions 
d'un autre, on le verra facilement par le pas- 
sage suivant qui resume les instructions de 
Napoléon ler. *Le projet de loi, dit-il, doit re- 
poser sur les bases suivantes : il faut d'abord 
poser clairement le  principe que la mine fait 
partie de la propriité de l a  surface. On ajou- 
tera que.cependant elle ne peut étre exploitee 
qu'en vertu d'un acte du souverain. La dkcou- 
verte d'iine mine crke une propriéte nouvelle. 
Un acte du souverain devient donc necessaire 
pour que celui qui en a fait la decouverte 
puisse en profiter, et cet acte en réglera aussi 
l'exploilation. Nais comme le propriét~ire de 



la surface a des droits sur lapropriété nouvelle, 
l'acte doit aussi les liquider .... r .L'empereur 
ajoutait : u Qu'on dkcide , en gknéral, qu'il sera 
payk une redevance au propriktaire .... Daos la 
rigueur des principes, le proprietaire du sol 
devrait etre libre de laisser exploiter ou de n e  
pas laisser exploiter; mais puisque I'iiiteret 
gkneral oblige de dkroger a cette rCgle a l'kgard 
des mines, que du moins le propriétaire ne  
devienne pas étranger aux produits que la chose 
donne, car alors il n'y au ra i t  plus ck pro- 
pri6lé.n (Voy. Locrk e t  I'ouvrage prkcité de 
M. E. Dalloz.) 

Nous ne  saurions voir pourquoi on commence 
par accorder au propriétaire de la surface u n  
droit qui n'est pas fondé dans la natiire des 
choses, qu'il n'a méritk par aucun sacrillce, 
par aucuri effort .... pour l e  lui retirer immédia- 
tement. Ne semble-t-il pas qii'ori ait crék ce  
droit expres pour l e  violer. N'ktait-il pas plus 
conforme a «11intér8t généralr de  dire que 
1'Etat conckdera la mine a celni qui lui parattra 
présenter les meilleures garanties ponr une 
boniie exploitalion? Mais nous le rkpktons, 
c'est par respect pour la lettre du Code. 

En resumé, nous arrivons a peu pres au 
méme rksultat pratique que la loi, mais en sui- 
vant un autre cliemin.1 

Grande-Bretagne.-En Angleterre, iln'existe 
pas de code gCnéral des mines; cependant, il 
est de droit commun que le propriktaire de la 
suríace est bien rkellement en meme temps 
l e  propriétaire du trkfond; il peut exploiter 
lui-meme, ou ceder son droit, a titre onéreiix, 
soit a un parliculier, soit a une compagnie. 
La cession a gknéralement lieu par bail - 
comme une ferme - seiilement les baux sont 
plus longs, ils varient de  21 a 99 ans. 11 y a 
quelques siecles, Iorsque la couronne a renoncé 

. a la royalty (rkgale), elle réserva les mines de 
iíiktaux précieux et exceptionnellement des 
redevances sur  quelques mines de  plomb e t  
autres. 

L'État a un  droit de  surveillauce sur  les mi- 
nes, mais uniquement au point de vue de la 
police, dans ISintkr&t de la sécurité e t  des 
bonnes moeurs. 11 est inutile de dire qu'en don- 
nant tout au proprietaire, il ne reste rien pour 
l'inventeur. 

Belgipzce. - Ce pays, 'qui a fait partie de  la 
France, est rkgi par la loi du  21 avril 1810, 
plus ou moins modifike dans ses dCtails par 
des actes postérieurs. La plus profonde modiíl- 
cation date de la loi du 2 mai 1837 qui crée l e  
conseil des mines chargé de  donner son avis 
sur chaque demande de  concession et conlre 
I'avis duque1 aucune concession n e  peut étre 
accordée (le roi n'a que l e  ~e to ) .  La loi de 
1837 donne un droit de prkference au proprik- 
taire, mais en laissant au roi la faculté de s'k- 
carter de cette regle, de  I'avis du conseil des 
mines, dans le cas oii l e  propriktaire du sol s e  
troiive en concurrence, soit avec l'inventeur 
de  la mine, soit avec un demandeur en exten- 

1. Voy. les ddtails de la ldgislation dans notre Dic- 
lionnaire de Z'Adminiatrationfran~aiae~ Paris, Berner- 

sion de  concession. Cette meme loi accorde 
dans tous les cas au propriétaire de la surface 
25 centimes par Iiectare, et de plus 1 a 3 p. 100 
du prodiiit nel de la mine. (Code annotk de Chi- 
cora et E. Dupont.) Ici les droits du propriktaire 
semblent primer ceux de I'inventeur. 

Russie. - Un ukase de Pierre Icp de 1700, 
reriouvelk en 1772 par Pierre 11, eii 1782 par 
Catlierine 11, accorde a chaque propriétaire le 
droit de cherclier et  d'exploiter les minéraux 
quise trouveiit sur son domaine, o11 d'en con- 
céder I'erploitation. Le gouvernement s'est 
seulement réservk une redevance ou un impbt, 
et iin droit de survcillance. Sur les vastes do- 
maines de la coiironne c'cst I'inventeur qui 
est admis a I'exploitation, non i titre de pro- 
priktaire, mais d'usufruitier perpétuel. 

Suede. Norwe'ge. Danemark. - C'est le droit 
regalien qui régit en principe, dans ces pays, la 
propriélk minkrale, mais le gouvernemeiit ne  
s'est rkservé qu'exceptioiinellement I'exploita- 
tion directe des mines. En abandonnant I'extrac- 
tion des minérnux a I'industrie privke, la loiim- 
pose au particiilier I'obligation facile a reinplir 
en Sukde d'obtenir une concession. Le fait (lc la 
dkcouverte d'nn gisement confere mCme a I'in- 
venteur un droit a la concession. Quand le 
filon est silué sur le terrain d'autrui, il faut 
toutefois avoir préalablement obtenu le con- 
sentement du propriélaire, ou a défaut de ce 
consentement, l'aiitorisation du gouvernement. 
Le propriélaire ade son cbtk l e  droit de deman- 
der a s'associer avec I'inventeur en siipportant 
une partie proportionnelle des charges. Des 
dispositions modernes ont meme rkduit la de- 
mande de concession a une simple dkclaration. 
Le concessionnaire qui cesse I'exploitation perd 
Dii bout d'un an) son droit. 11 est inutile de 
dire que le propriétaire de la surface doit etre 
indemnisk du dommage qui peut lui &re cause 
et  que le concessionnaire est soumis aux lois 
de.police et autres que le gouvernement peut 
juger utile d'ktablir. (Voy. De l a  propriété des 
mines, par hlRI. Dalloz et GouilTrfres. Paris, 1863, 
t. 11.) 

Esaame. - En o r inc i~e ,  c'est l'État aui est 
le pr'opriétaire de; mine's, mais a I'erception 
de auelaues-unes au'il ex~loi te  directement. 
les i i i tr is  sont concedkes a des parlicuiiers. ~e 
dei'nier oblient par la concession un réritable 
droit de propriété distinct de celle de la sur- 
face, et il n'est dil aucune redevance trkfon- 
ciere. C'est une conséquence du droit réga- 
lien. Le propriétaire de la surrace n'a droit 
qu'aux indemnités dues pour.le dommage qui 
lui est recllement cause. L'Etat pe ro i t  une 
t a l e  proportioiinelle a la superficie et  en mdme 
temps une taxe proportionnelle aux produits. 

Portugal. - Le droit régalien existe en 
tliéorie, mais la loi de  1836 a ktabli de grandes 
facilitks pour la concession des mines a l'in- 
dustrie privée. Un droit j. la concession est re- 
connu a l'iuventeur, et la concession confere 
la proprietk de  la mine. Le reste comme en 
Espagne. 

fta.!z'e. - 11 faut distinguer entre les Etats 
sardes et  la Lombardie d'une part, et les nou- 



velles acquisitions de I'autre. Les provinces 
sardes sont rkgies par I'ordonnance royale du 
20 novembre 1859 calquke sur la loi franpise 
de 18 LO avec les modiílcations qui suivent : 

Aucune reclierche ne peut &re faite dans le 
terrain d'autrui sans le consentement du pro- 
priétaire et I'autorisation du gouvernement ; 
le propriPtaire a le droit de demander qu'un 
cautionnement soit déposC pour lui garantir 
I'indemnitk qui lui sera due pour dommage. 
Un droit de prkfkrence est accordé a I'inven- 
teur; le propriétaire de la surhce  n'est pas 
considérk comine ay,ant un droit au trefond. Si 
I'inventeur nc jiistiíle pas des moyens d'entre- 
prendre l'exploitation, on lui doit du moins une 
indemnitk. La mine conc6dée devient une pro- 
prikté complete sauf les dispositions d'intéret 
general, notamment i'obligation d'exploiter et 
la defense d'abuser. 

En Toscane le droit regalien a kté aboli en 
1789, et tout liabitant peut rechercher des 
mines et les exploiter sans permission spé- 
ciale - en indemnisant au besoin les proprié- 
taires de la surface, et surtout en obtenant 
leur consentement par kcrit. A Naples et en 
Sicile la loi de 1826, encore en vigueur, auto- 
rise tout propriétaire a reclierclier et a exploi- 
ter une mine sur son terrain, et méme a la 
conceder a autriii. A défaut du propribtaire, 
tout aulre pciit exploiter le tilon délaissé, en 
obtenant i'autorisation du gouvernen~ent. L'in- 
venteur a un droit de préférence lorsque les 
m,ines sont découvertes sur une propriétb de 
l'Etat, mais il doit obtenir une concession. 

MAURICE BLOCK. 
AUemagne. - Le droit romaiii, de m&me 

que I'ancien droit allemand, considérait les 
mines et les salines comme faisant parlie in- 
tegrante de la proprieté du sol. Le proprietaire 
d'une terre avait seul le droit d'extraire les 
mineranx prkcieux ou conimuns, sans que 1'E- 
tat, ni un tiers quelconque, eSt le pouvoir legal 
de l'en empecher. 11 n'était pas alois question 
de faire une rkgale de l'industrie miniere et de 
celle des salines : le droit exclusif du gouver- 
nement a l'exploitation de ces sources de re- 
venus n'ktait pas encore inventé. Ce ne fut 
qu'a partir de la seconde moitie du douzieme 
siecle, que les empereurs d'Allemagne etabli- 
rent ce principe : que les mines et les salines 
sont des regales impériales, et que des parii- 
culiers ne peuvent acquerir la proprieté de 
ces biens, qu'en vertu d'une wncession de 
I'empereur. Cette regle futappliquée aux grands 
et aux petits vassaux du saint-empire romain. 
JIais depuis la paix de Westplialie ( 1  648) cette 
maniere de voir subit un changemerit notable. 
Le vasselage des princes de l'empire se  trans- 
formant en souverainetb , ils revendiqukrent 
la regale des mines et  des salines comme un  
droit inherent a la souveraineté. 

Ce développement successif du droit des 
priiices aux mines et  aux salines explique 
aussi la diffkrence trCs-sensible qui existe 
entre les divers pays de I'Allemagne relative- 
ment a son ktendue. Dans plusieurs Etats il 
est de principe que la régale comprend tous 

les minéraux extraits du sein de la terre au 
moyen de puits e t  de galeries; dans d'autres 
on se  borne a revendiquer les métaux. C'est 
ainsi , par exemple , qu'en Baviere l'ordon- 
nance des mines de 1784 dit simplement n tous 
les minerais et mineraux n , et l'interprétation 
a le cliamp libre pour dkterminer qnels pro- 
duits sont compris dans ces termes si gené- 
raux. 11 est toutefois etabli en principe, qu'en 
cas de doute on doit décider en faveur de la 
liberté, c'est-&-dire contre la rkgale, car les 
restrictions sont de droit ktroit. 

Dans le royaume de Wurtemberg, la regale 
des mines a été etablie par des ordonnances 
qui datent du seizikme sikcle, et  ce  droit n'a 
pas Cté modiGé depuis. 

Dans le  royaume de Saxe la loi dn 22 mai 
185 1, article ier, porte ce qui suit : a Font par- 
tie de la regale des mines tous les minerais 
mCta1liques.n Suivant cette disposition, la re- 
gale en Saxe ne s'applique pas , par exemple, 
au soufre, a i'alun, aux pierres prkcieiises, 
a la terre de porcelaine, etc. - La loi au- 
trichieniie sur les mines, du 23 mai 1854, 
est plus prkcise relativement a l'ktendue du 
droit de l'Etat. D'apres celte loi, la régale com- 
prend tous les minerais contenant des métaux, 
du soufre, de l'alun, du vitriol, du se1 com- 
mun ; de meme, les eaux de ckmentation, le 
graphite, le bitume et la houille. Ces minerais 
sont qualiE8s de minerais rCservés, et tous les 
autres sont exempts de la régalité : telles se- 
raient, par exemple , les pierres précieuses. 
- En Prusse, le code gknéral (26 partie, ti- 
tre 16, art. 69 et suivanls), enonce aussi clai- 
rcment les objets compris dans la regale et 
ceux qui ne le sont pas. A la premiere catégorie 
appartiennent tous les minéraux dont on peut 
tirer des metaux et demi-mbtaux, des pierres 
precieuses et autres qui ne sont pas exemp- 
tées nominalement. tous les sels y compris les 
sources salees, principalement le se1 gemme , 
le salpetre, le vitriol et l'alun, ensuite les mi- 
neraux combustibles tels que soufre, graphite, 
bitiime, houilles. 

Cependant, en  revendiquant la regale des 
mines, les Etats allemands n'ont pas tout a fait 
exclu le concours de I'industrie privée. Des 
particuliers peuveut obtenir une concession, et  
dans ce cas leurs droits s e  trouvcnt determi- 
nés par la charte de concession, qui porte 
sur tous les minéraux soumis a la régale ou 
sur  quelques-uns seiilement. Les concessions 
accordées a des particuliers differcnt entre 
elles qiiant a la forme: elles sont qiielquefois 
conferees comme une sorte de fief héreditaire 
comportant le droit d'exploiter tous ou quel- 
ques minéraux déterminés dans un district dont 
la superficie est limitee. En pareil cas, le con- 
cessionnaue peut ouvrir, dans son district , au- 
tant de mines qu'il veut, sans qu'il ait besoin 
d'une concession spkcialepour chacune d'elles, 
e t  il n e  perd pas son droit en  cessant de les 
exploiter. Cependant ce mode de concession, 
appele speciale Belehnung, n'est presque plus 
en usage. 

Mais generalement les choses s e  passeut 



comme suit dans la plupart des pays aiiemands, 
en Autriche, en Prusse, en Bavihre, en Wur- 
temberg. Lesnationaux aussibien queles étran- 
gers peuvent se livrer a la recherche de mi- 
néraux, et celui qui en trouve, acquiert comme 
inventeur le droit de les extraire; le gouver- 
nemen t s'est engagé lui en donner la permis- 
sion. Pour acquérir ce droit, il faut remplir 
certaines formalitbs. Ainsi, celui qui se pro- 
pose de chercher des milierais en enlevant la 
terre arable jusqu'au sous-sol ou au roclier, 
ce qui s'appelle fouiller (schürfen) en terme 
de mines, est tenu d'obtenir préalablement de 
l'administration des mines du district un n per- 
mis de fouille n (Schürfietlel). Sans ce permis, 
non-seulement le fouilleur risquerait d'&tre 
traité d'intrus ou de perturbateur par le pro- 
priétaire du sol, mais il n'acquerrait pas la pro- 
priété du Glon qu'il aurait découvert et qui 
pourrait Btre saisi par toute personne munie 
d'un permis. La déwuverte d'un gisement qui 
merite la peine d'étre exploité autorise le fouil- 
leur a en demander la concession. S'il y a 
conciirrence de plusieurs fouilleurs, la prio- 
rité de la découverte confbre le droit sup8- 
rieur, lors m6me que le permis de I'inventeur 
porterait une date postérieure a celui de ses 
concurrents. Si le fouilleur favorisé par la for- 
tune désire exploiter lui-meme son íllon, il 
doit avant tout demander a l'administration des 
miues du district de lui'accorder la concession. 
Cette demande doit etre présentée par écrit et 
contenir tous les dctails pouvant servir a dé- 
terminer exactement les droits du concession- 
naire, notamment son nom, la nature du gise- 
ment, sa direction, sa situation, son éteridue, 
la désignation du mineral, le non de la mine 
et la date. Ce dernier point est important parce 
que le premier demandeur fait presumer qu'il 
est aussi le premier in~enteur. Un tiers qui 
voudrait faire valoir un droit de priorité ne 
devrait pas laisser passer le délai Gxé par la 
loi sur les mines (en Prusse six semainee) sous 
peine de perdre ses droits éventuels. 

Lorsqu'une demande en autorisation d'ex- 
ploitation est présentée en due forme, l'admi- 
uistration des mines doit faire proceder sur les 
lieux a un examen pour constater si  les con- 
ditions #une exploitation régulihre existent 
réellement, notamment si le gisement a ét6 
mis a decouvert, si ron dispose de I'espace né- 
cessaire a la surface et s'il n'y a pas lésion des 
droits d'un tiers. Si aucune objection sérieuse 
n'est soulevée, l'administration des miues est 
tenue d'accorder au demandeur l'investiture 
sollicitée et de l'iuscrire sur le registre de 
coritr6le, analogue dans sa forme aux registres 
de cadastre ordinaire. Le demandeur, des lors 
propriétaire de la mine (LehentrUger), peut de- 
mander expédition de cette inscription , et 
cette expédition s'appelle certiflcat d'investi- 
ture (Lehenschein) qui ressemble, par ses ef- 
fets, a un titre de propribté. Pour déterminer 
exactement l'etendue locale de la concession, 
on lui designe géométriquement un certain es- 
pace suivant une echelle déterminke par les 
ordonnances relatires aus mines, lequel prend 

la dénomination de champ minier (Grabenfeld) 
ou périmetre d'exploitation. A l'intkrieur de cet 
espace son droit s'étend jusqu'a une pt-ofon- 
deur indeílnie. Le propriétaire du sol repi t  
une indemnité complete pour la cession de cet 
espace et de tout autre exigé subsidiairement 
pour l'établissement de mouliis a bocarder, 
etc.; de plus, il lui revient ordinairement une 
part dans les produits de la mine (Erbllux). 
L'État reclame de son cdte certaines redevau- 
ces pour la concession de la regale, principa- 
lement la dime des mines et les taxes dites 
des Quatre-Temps; il a, en outre, le droit de 
préemption pour les métaux prkcieux. Kéan- 
moins , les préjudices causés a l'exploitation 
des mines, par la perception de la dime, en 
ont amené l'abolition dans plusieurs Etats alle- 
mands; ainsi ou Ya remplacée en, Baviere (loi 
du le' juillet 1856)par un impdt tke de 5 p. 100 
percu sur le produit net de chaque exploita- 
tion; la m&me loi a réduit la taxe des Quatre- 
Temps a la moitié de son montant antérieur. 

Les mines concédées peuvent &re exploitées 
par un seul concessionnaire (concession sim- 
ple), ou par plusieurs personnes partageant le 
travail et les proílts entre elles (exploitation en 
compagnonnage). Le nombre, dans ce dernier 
cas, ne doit pas dépasser huit. Une entreprise 
pareille est considérke comme une société in- 
dustrielle, et les prescriptions du Code civil qui 
les concernent trouvent leur application cota- 
plkte. Cependant , en général , l'exploitation 
des mines alieu par un nombre departicipants 
plus considerable, constitués en une sorte de 
sociéte par actions et prenant le nom de So- 
ciét8 miniere (Gewerkschaft). Les participants 
sont co-propriétaires de la mine et des éta- 
blissements , locaux et instruments y appar- 
teiiant, et partagent entre eux les frais et les 
bénéfices. Pour déterminer la part qui revient 
a chacun, les frais et les produits sont divi- 
sés en 128 parties égales désignées par le 
terme spécial de Kux. Ces parlies sont regar- 
dées comme unités indivisibles que l'on peiit 
acquérir ou aliéner séparément, et le nombre 
plus ou moins grand des parts ou kux que 
chaque actionnaire possede, détermine le mon- 
tant de son contingent pour les frais et sa 
quote-part dans les bknéflces. Les affaires de la 
société sontadministrées parun gérant (Schicht- 
meister) placé sous la surveillance de l'admi- 
nistration des mines. Vis-a-vis de l'$tat les 
sociétés minieres sont représentees par l'un 
des concessionnaires chargé de la police de la 
mine. 

11 faiit distinguer de la régale la Bergkoheit, 
c'est-a-dire la souveraineté exercée par l'Etat 
par rapport aux mines. La premihre eeule peut 
htre confbrke a des particuliers, tandis que la 
seconde constitue un droit inalienable de l'Etat. 
C'est a celui-ci qu'appartient le droit de légis- 
lation concernant les mines et celui de fixer 
les rbgles a suivre dans leur exploitation; c'est 
encore 1'Etat qui nornme les organes (adminis- 
trations, conseils, ingbnieurs des mines) qui 
doivent veiller a l'exécution de la loi. Les liti- 
ges concernant les droits des personnes inle- 
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ressees dans les mines sont du ressort des 
tribunaiix ci& ordinaires avec adjonction d'un 
conseiller des mines a titre d'expert oud'homme 
de l'art. 

Parmi les ouvrages a consulter, nous indi- 
querons principalemeiit les deux suivants : 
Commenlar über das Bergrecht , par Hake, 
1823; - Systematischer Abriss des Bergrechts, 
etc., par Kreszner, 1858. PCEZL. 

PROROGATION. En Angleterre, i'acte par 
lequel, a la íln de chaque session. la couronne 
cldt les travaux du Parlement, s'appelle pro- 
rogation. Aucune mesure rejetée dans le cours 
d'une session ne pouvant plus étre soumise au 
Parlement avant la session prochaine, la pro- 
rogation, dans certaines circonstances graves, 
a été un moyen d'avancer l'ouverture de cette 
session. Ainsi, en 1689, le bill des droits ayant 
été rejeté par la Cbambre des lo~ds,  comme il 
était nécessaire a la shreté de I'Etat que cette 
mesure fht transformee en loi le plus prompte- 
ment possible, le Parlement fut prorogé le ien- 
deniain du rejet du bill et convoqué deux jours 
apres. L. G. 

PROSCRIPTION. Condamnation zi I'exil ou 
a la mort prononcée sans jugement. Dans les 
luttes inthrieures, souvent les vainqueurs ont 
exilb les partisans des causes tombées, quand 
ils ne les ont pas exterminés. Mais on n'a fait 
l'liistoire des proscriptions que depuis cclles 
qui ont depeuple les républiques de Grece et 
d'ltalie: ce contraste violent d'une mesure illé- 
gale et des lois souveraines y était frappant 
plus que partout ailleurs. Les tyrans, les oli- 
garques et les démagogues, dans toutes ces 
cités, exilaient leurs ennemis vaincus. Les 
proscrits, reduits a la pauvreté la plus af- 
freuse (la proscription entralnant la confisca- 
tion des biens), se refugiaient dans les villes 
voisines, cliez les étrangers avec qui ils avaient 
contracté laxe'nie (voy.). Beaucoup nepouvaie~it 
invoquer ce lien d'hospitalité.; car souvent un 
tyran baniiissait des populations entitires; elles 
n'avaient de ressource qu'en la pitié. C'est 
l'lionneur de la nature humaine que cette 
pitie ne lui ait jarnais manqué. Je veux bien 
que les villes étrangbres aient souvent re- 
cueilli les exilks par haine pour la puissance 
des autres villes; mais souvent un sentiment 
pliis desinteressé leur Iit affronter la ven- 
geance d'un proscripteur puissant et ses de- 
mandes d'extradition. Dans le mouvemcnt con- 
staut de la politiqiie des Hellenes, il ii'y avait 
guere de cité qui n'eht chez elle les pros- 
crits d'iine autre ville, et celle-ci recueillait 
les proscrits de la premiere. Ces exilés pou- 
vaient voir a quelques lieues les murailles sa- 
crées de leur acropole; ils se rassemblaient 
souvent, en armes, devant les portes de leur 
patrie, attendant qu'une rkvolution les leur 
ouvrlt. 11 y eut des proscripteurs qui trouve- 
rent que l'exil était une peine trop douce; 
ainsi dans Argos, les pauvres massacrerent 
1,400 citoyens riches. C'est a la nouvelle de 
cette barbarie que les Athéiiie~is se rassem- 

blerent devant l'autel de la Pitie et supplikrent 
les dieux d'éloigner de leurs cceurs les con- 
seils d'inhrimanité. 

U Les Grecs, dit Montesquieu, ne mirent 
point de bornes aux vengeances qu'ils pri- 
rent des tyrans ou de ceux qu'ils soupcon- 
nérent de l'étre; ils firent mourir les enfants, 
qiielquefois cinq des plus proches parents. 11s 
cliass&rent une inílnité de familles. Leurs ré- 
publiques en furent ébranlées; l'exil ou le re- . 

tour des exilés furent toiijours des époques 
qui marquerent le changement de la constitu- 
tion. Les Romains furent plus sages. Lorsque 
Cassins fut condamné pour avoir aspiré. a la 
tyrannie, on mit en question si l'on ferait mou- 
rir ses enfants; ils ne furent condamnés a au- 
cune peine. Ceux qui ont voulu, dit Denys 
d'Halycarnasse, changer cette loi a la fin de la 
guerre des Marses et de la guerre civile, et 
excliire des charges les enfants des proscrits 
par Sylla, sont bien crimine1s.n (Esprit dos 
bis, liv. XII, chap. virr.) - n Sylla inventa les 
proscriptions et mit a prix la tete de ceux qui 
n'étaient pas de son parti. Des lors il fut im- 
possible de s'attacher ala republique; car parmi 
deux Iiommes ambitieux et qui se disputaient 
la victoire, ceux qui étaient neutres et pour le 
parti de la liberté étaient sQrs d'etre proscrits 
par celui des deux qui serait le vainqueur. 11 
était donc de la prudence de s'attacher a l'un 
des deux. (Grandeur etde'cadencedes Rontai?ts, 
chap. xr.) - a On trouve dans Appign I'edit et la 
formule des proscriptions. Vous diriez qu'on n'y 
a d'autre objet que le bien de la r+publiqiie, 
tant on y parle de sang-froid, tant on y montre 
d'avantages, tant les moyens que i'on prend 
sont préferables a d'autres, tant les richesses 
seront en sfireté., tant le bas peuple sera tran- 
quille, tant on craint de mettre en danger la 
vie des citoyens, tant on veut apaiser les sol- 
dats: horrible exemple, qui fait voir combien 
les grandes punitions sont pres de la tyrannie. r 
(Esprit des lois. loc. cit.) 

Pourquoi Montesquieu dit-il que Sylla inventa 
les proscriptions? C'est qu'on avait bien vu 
jusque-la dans Rome des jugements prononcer 
la mort et l'exil pour causes politiques; mais 
ce qu'on n'avait pas vu, ce qui etait contre 
toutes les lois, c'était l'inscription des citoyens 
sur les tables de mort, sans jugement, a la fan- 
taisie d'un gknéral victorienx. A Rome, depuis 
Sylla, proscription est toujours condamiiation 
a mort : ce sont les effets de l'interdiction du 
feu et de l'eau; mais cette derniere peine était 
lkgale, et c'était le peuple qui la prononcait. La 
proscription entrainant la confiscation des biens 
et l'appropriation d'une partie de ces biens au 
délateiir, les convoitises particulieres firent au- 
tant de proscrits que la politique. Les tables de 
proscription Ctaient une feuille des bénéllces 
vacants. 

hfarius ne prenait pas la peine de faire Ccrire 
les noms des proscrits; il se promenait par les 
rues et ordonnait de tuer ceux a qui il ne ren- 
drait pasle salut. Appien et Corneille ont fait con- 
naltre les proscriptions des triumvirs. La pros- 
cription fut une des plus précieuscs ressources . 
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financieres des CBsars, un moyen de battre 
monnaie. (Dureau de la Malle, Trad. ote Tacite.) 

Si nous descendons dans le moyen ige, nous 
verrons chaque révolution marquee par l'exil 
et les massacres; mais ce n'est plus la pros- 
cription classique, ou, par un raffinement digne 
de cette époque barbare, des prochs par com- 
missiou, ou le jugement est dicte d'avance: 
cette horrible parodie de la justice se conti- 
nue dans les temps modernes. Voyez Riche- 
lieu dans notre histoire, et Jeffries dans celle 
dlAngleterre. La r8volutioii. qui abolit le moyen 
i ~ e .  uui adoucit les su~alices. conserve nean- 

- . m  

moins les traditions de-cette procédure meur- 
triCre. La Convention cree un tribunal aourju- 
ger les attentats contre la r~~ubl iqÜe et-le 
crime d'8tre soupconnC. Elle decime la France 
et se  decime elle-meme; elle arrache de son 
sein les fondateurs de la républiqiie. Quand la 
fatigue prend ce peuple couvert de sang, on 
ne guillotine plus, on déporte. (Voy. Deporta- 
tion.) «Les deportations, dit alors Garat, sont 
des massacres invisibles, des meurtres oh ne 
coule pas le sang et ou les victimes de la mort 
ne paraissent l'etre que de la nature; ce qui 
dispense presque de toute pitié. n On s'est lid&- 
lement souvenu des proscriptions de la Con- 
vention; le uom de fructidoriser est devenu 
I'opprobre Cternel du Directoire. Les proscrip- 
tions dn Consulat, plus nombreuses, sont res- 
tees plus obscures et ont passe sous le titre de 
nécessitdspolitiques : on pardonne tout a ceux 
qu'on a'une, et tant qu'on les aime. 

La Restauration proscrivit la famille de i'Em- 
pereur et ceux qui avaient vote la mort de 
Lonis X\T. (Ord. roy. du 12 janvier 1816.) 

La famille de Charles X fut bannie bgalement. 
(Loi du 10 avril 1832.) 

La republique de 1848 bannit les princes de 
la famille d'Orl8ans. (Dkcret du 26 mai 1848.) 

Qu'une nation ait le droit de deposer ses rois, 
cela ne paralt plus contestable; mais on lui 
contestera le droit de les bannir, eux et leurs 
familles, de fermer la patrie aux enfants de 
ceux qui ont compromis la liberte. En pareil 
cas, c'est la crainte qui fait le danger, qui, en 
refusant de voir des citoyens dans les enfants 
des rois bannis, les fait rois eux-mkmes, et 
nonrrit en eux, dans un injuste exil, les am- 
bitions et les ressentiments. 

Le dernier exemple de proscription est celui 
qui suivit le Coup d'État de 1852. La liste com- 
prit des poetes, des historiens, des géneraux 
et divers hommes politiques. 

Jugerons-nous les proscriptions? Ce sont des 
mesures extralégales que les codes ignorent, 
que I'humanitk réprouve, doiit i'histoire s'epou- 
vante, que la raison d'État seule et le salut 
public essayent de justifier. uVain et brutal 
empirisme qui ne connalt de remedes qu'héroz- 
qices, qui croit tout giiéi-ir par le sang verse. 
Ce moyen filt-il eflicace, malheur a qui i'em- 
ploierait. Le bien du grand nombre, le salut du 
peuple n'est pas une excuse. Le peuple, si  
vous ponviez le consulter, dirait avec I'instinct 
divin qui  est dans la foule: Périsse le peuple 
plutdt que i'humanite et la justicel Je ne sais 

si le sang est une rosCe féconde. Mais quand 
i'arbre, abreuvC de sang, en dettiendrait plus 
fort et plus beau, quand il pousserait au loin 
ses branches, quand il en couvrirait le monde, 
il ne couvrirait pas le meurtre. r (Michelet, 
Hisloire de France, t. 111.) 

La proscription classique sera-t-elle encore 
un u instriiment de regne n ? Le mot, certes, 
est abhorré, mais la chose est restée; on Iiii a 
donne un autre nom: on I'a appelée transpor- 
tation, voila tout. Tous ces moyens violents 
resteront et seront employes sous un nom ou 
un autre, tant que le regne de la loi ne sera 
pas arriv6, tant qu'une reyornze méditee, pré- 
paree, et surtout CONSENTIE, n'aura remplacé 
la rdvolution. JACQUES DE BOISJOLIN. 

PROTECTION COMMERCIALE. Voy. Libre 
Bchange et Prohibition. 

PROTECTORAT. Tant qu'il y aura, dans le 
moride, des petits et des faibles, ils auront 
besoin d'etre protkgks par la force et par la 
justice. Dans cet ordre d'idkes, le proteclorat 
est une des lois primitives de la nature: c'est 
lui qui sert de lien a la famille, car il s'exerce 
du pCre sur les enfants, du mari sur l'epouse, 
du tuteur sur les pupilles conriés a sa garde. 
Le protectorat se retroiive egalement a cliaqiie 
ktage de toute sociétk. Que sont les pousoirs 
organisks au seiu d'un État, si ce n'est les 
protecteurs oíficiels de tous les intérets collec- 
tifs ou prives ? Que sont les lois elles-memes 
si ce n'est un protectoral a i'abri duque1 cha- 
que citoyen use de sa chose, jouit de sa li- 
berte, exerce ses droits? Mais ce n'est pas a 
ce point de viie que nous nous arrhterons. 11 
nous faudrait developper de nouveau toutes les 
rCgles du droit civil et du droit public qui pro- 
tegent les personnes et les biens, qui sduve- 
gardent les intkrets et les libertes. Nous ne 
voulons reclierclier qu'une chose: c'est jusqu'a 
que1 point le principe du protectorat peut trou- 
ver aussi sa place dans le droit des gens. 

Nous distinguerons ici la question de fait et la 
question de droit, les notions puisCes dans la 
tliCorie et celles qui résultent de i'bistoire. 

En jetaut les yeux sur la carte du monde 
conime en parcourant les anuales des peuples, 
on serait tente de coire qu'aucune proportion 
n'existe entre les Etats. N'y a-t-il pas eu de 
tout temps, n'y aura-t-il pas toujours des Ptats 
forts et des États faibles, de grands monarques 
et de petits princes, de puissantv peuples dont 
les armées semblent pretes a deborder sur 
l'univers, tandis que pour d'autres la sou- 
verainete s'arrete a I'étroite enceiute d'une 
ville ! 

Et cependant, a s'en tenir it la théorie si 
belle et si pure , inauguree par ]'idee chre- 
lienne, I'égalité des peuples devant Dieu devrait 
&re, dans le mon., un principe aussi sacre 
que i'est, dans un Etat bien ordonnC, l'égalite 
des citoyens devant la loi; et de mhme que, 
dans ledroit public interieur, les lois multiplient 
les mogens de protection pour sauvegarder les 
personnes qui ne peuvent se dkfendre par 



elles-mbmes, l a  justice des peuples devrait té- 
moigner plils de respect pour les nationalites 
débiles et souffraiites. Rlais les peiiples n'ont-ils 
pas, comme les individus, leiirs passions qui 
les portent sans cesse a deplacer les bornes 
du droit? et  la violence de ces passions ainsi 
que l'audace des ambitions qu'elles provoquent 
ne  croissent-elles pas en proportion de la puis- 
sance des nations qui s'y laissent entralner? 
Quelle sera donc, dans ce cas, laressource des 
peuples faibles? Dans un État, ii y a les tribn- 
naux et les lois qui pesent dans leur balance 
la violence et le droit, e t  maintiennent ou ré- 
tablissent, en toute occasion, le regne de la 
jiistice. Mais la justice des peuples ne  s'exerce 
que par la guerre: elle a pourministre ordinaire 
des armees dont la force ne  s e  mesure pas sur 
le bon droit, mais sur  la population et la ri- 
chesse des peuples qui les recrutent e t  qiii les 
soldent. A ce compte, la cause la pliis juste 
serait souvent la plus impuissante si le droit 
de guerre n e  trouvait son complément et s a  
garantie dans le principe de l'association, ce 
grand principe social dont I'application n'est 
pas moins natnrelle ni moins salutaire dans le 
droit des gens que daiis le droit privé. 

11 y a deux moyens pour les pelits ~ t a t s  de 
fortifler leur faiblcsse: I'un, de se grouper en- 
seoible, soit par des pactes el des traitks qui 
les coalisent passag&rement pour la dCfense 
commune de leurs droits en cas de  guerre 
(voy. Alliances); soit par des associations plus 
intimes qui, les faisant entrer dans une confé- 
deration de proviiices ou d'htats, réunissent 
comme en un faisceau permanent leurs forces 
vives. ( Voy. ConfedBration.) L'autre moyen, 
plus perilleiix pour I'indbpendance des faibles , 
est de se mettre sous l'abri d'un grand Etat qui 
les protége.C'est encoreune sorte d'association, 
maisd'associalion indgale, qni pcut, sans doute, 
assurer pour un temps a l'Etat protege les 
bienfaits d'une paix modeste mais feconde, si 
1'Éta protecteiir prend pour regle de sa politi- 
qiie !e respect de la justice el du dmit. Wais, 
.dalis le cas contrbaire, elle laisse l'État faible 
exposé sans recours a toutes les entreprises 
ambitieuses et  tyranniques de la violence ou 
de la ruse. 

Le syst8me .du protectorat fut , en general, 
celui du monde antique, oules peuples, isolés 
les uns des autres, sans voies de communica- 
tion , sans diplomatie, sans idees commiines 
qui leur permissent de  s e  concerter et de s'en- 
tendre, n'avaient pour ressource, qiiand ils s e  
sentaient trop faibles contre une agression in- 
jiiste, que de se  jeter dans les bras d'nn puis- 
sant voisin. 

C'est ce qui ílt si longtemps la fortune et  la 
gloire des grands monarques de l'Asie. Ce 
n'etaient pas seulement les peuples vaincus 
par leurs armes qui s'attelaient en esclaves i 
leur cliar de triomphe. Combien d'autres États 
qui croyaieut s'appartenir encore a eux-memes 
parce qu'ils conservaient leurs princes et  l e u n  
lois, marchaient a la suite de  ces potentats qui 
les couvraient dCdiiigiieusement de leur ombre ! 

L'une des grandes habilctks de la politique 

romaine fut d'ennoblir par des formes avenan- 
tes et  polies, de  légitimer ordinairement par 
un fonds de justice, de reliausser quelquefois 
par des exemples de gbnérosit8, ce protectorat 
qni plia sous i'influence de  Rome et  flnil par 
assujettir a sa domination presque autant de 
penples qu'en avaient conquis les victoires des 
Paul-Emile, des Scipion, meme des Césars. 

11 faut lire dans Cicéronf lamagnifique pein- 
ture qu'il fait du Sénat romain quand il l'ap- 
pelle le port et  le refuge des nations et des 
rois. u Nos magistrats, dit-il. et  nos généraux 
mettaient leur gloire A pourvoir par la justice 
et la loyautb au saliit des alliés comme a celui 
des provinces. Aussi, pouvait-on dire que 
l'univers ktait.sous le patronage plus encore 
que sous la puissance de  Rome. D (Zdlud patro- 
cininm orbis terrce udUs quana imperium 
poterat nominari.) 

La langue du droit 6tait ici d'accord avec 
celle de  13 politique. Le chef d'école Proculus* 
employait toute la siibtilitk de son éloquence 
a démontrer qu'iin peuple ne laissait pas que 
d'etie libre bien qu'il s'inclindt poliment de- 
vant la majeste d'un autre peuple plus piiis- 
sant qiie lui. (Ul i s  populus najestatem allerius 
popz~li comiter observet.)3 

Mais quelle que fbt la douceur de ce protec- 
torat, c'était un jougqui s'appesantissait peu a 
peu sur  les peuples lorsqu'ils s'etaient une 
fois rCsiguCs a le subir, et les conduisait, par 
des degres marqués d'avance, a s'absorber, 
t6t ou tard, dans L'empire romain. 

A l'avenement du christianisme, u n  principe 
nouyeau s'est fait jour, et  I'on peut dire qu'il 
a non-seulement transformé mais crée l e  droit 
des gens, car c'est a peine s i  I'on oserait main- 
tenant donner ce  nom aux rapports des peuples 
entre eiix dans l'antiquite palenne4. Cette doc- 
triiie qui a rkvélé aux hommes la dignite de 
leur nature, en leur enseignant qu'ils doivent 
tous se conduire comme freres sur la terre, 
puisqu'ils out le m6me pbre dans les cieux, 
devait fonder, a l'interieur des États, la liberté 
civile, et au dehors, l'independance respective 
des peuples, qiii n'est au fond qu'une autre 
forme d'affranchissement et de liberte. Au lieu 
de se  rerugier comme autrefois sous le pro- 
tectorat d'un despote, on a vu les opprimés et 
les faibles invoquer, dans leur detresse, le 
protectorat d'un principe. Au milieu du chaos 
qu'avait produit en  Eiirope la dissolution de 
l'empire romain, l'unite de foi religleuse a 6tb 

1. De oflciir, liv. 11. ch. VIII. 
2. ff., tit. xv, 1. 49, fr. 7. 
S. C'est presque daus les mdmes termes que de nos 

jours Heffter a dhfiui le protectorat: mRBguli6rement 
di t - i l ,  le traitb de p r o t e c t i o ~  a pour  bu t  de sauve! 
garder l'inddpendance de 1'Etat prot6g6, incapable 
de se garantir lui-meme d'iusulte et d'oppression. 
E recouuaissance de la suret6 qu'on Iui procure. 
llgtat protege doit ,  dan8 ses relstions extbrieures, 
afaccommoder & la politique de l'dtat protecteur, et 
rbgler en cons6quence sa conduite B L'iutBrieur, 
afin d'dviter des complications au dehora. # (Le D ~ o i t  
inlernational de llEu+ope, traduction de 1857, 23. 
no IV.) - .  

4. C'est an ncm de I r  foi et de la lo1 ehrhtiennes, 
qu'est n6, dan8 la chr6tient6, le droit des gens. r 
(M. Gnjzot,) 
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le premier lien qui ait rejoint ensemble les 
fragments de peuples qu'avait laissés debout 
cette grande ruine et  les élkments nouveaux 
qu'y avait melés I'inondation récente des Bar- 
bares. Faut-il donc s'étonner si  le représen- 
tant de ce principe religieux a étk, pendant 
plusieurs siecles, le centre commun non-seu- 
lement de la foi, mais de la politique euro- 
péenne? Que serait devenue I'indCpendance 
des peuples chrétiens si  la papauté ne  s'était 
trouvkelaponr prendre en main la defeuse des 
droits meconnus et des nationalites opprimées, 
quand celles-ci n'étaient pas encore en mesure 
de se  défendre elles-memes? Dans la luttemé- 
morable entre la papauté et  I'empire, n'était-ce 
pas di1 c6té de I'Pglise qu'était le protectorat 
de la liberté civile et  politique; tandis que, de 
I'autre, était l'aspiration a la suprématie uni- 
verselle que les empereurs d'occident préten- 
daient avoir hkritée des Césars I Pendant que 
la puissance spirituelle, cette arme défensive 
inconnue des anciens, tenait bon coutre les 
envahissements territoriaur du renaissant em- 
pire, de grandes nationalités distinctes se dé- 
gageaient peu a peu de la confusion féodale. 
11 se formait en Italie. en France, en  Espagne, 
en Angleterre, des centres de population, d'ac- 
tivité, d'intérets commerciaiix et  politiques qui, 
se  groupant autonr d'un doge ou d'un roi, de- 
venaient assez libres pour se  choisir un gouver- 
nement, assez forts pour maintenir, par eux- 
memes ou par des alliances equitables , leur 
indépendance. C'est ainsi qu'a la place dupro- 
tectorat, devait s'établir, comme base del'é- 
quilibre europken , le concert. Genéreuse et  
sublime thkorie, que i'idée chrétienne a pu 
seule mettre au jour et  que le developpement 
de la civilisation nke de i'évangile pourrait 
seul rCaliser complétement sur la terre I l'in- 
dépendance respective des Etats s'appiiyant, 
d'une part , sur une sorte de  pondération de 
leurs forces matérielles, et  d'autre part, sur le 
sentiment moral de leur égalite devant Dieu: 
les droits des peuples faibles placés sous la 
sauvegarde des grandes puissances , et tous 
les efforts de chaque nationalité s'appliquant a 
féconder au dedans et rCpandre au dehors 
les élements de richesse et de bien-&re qui 
découlent, au sein de la paix, de i'agriculture 
ou de l'industde, au lieu de tendre a envahir 
par la gnerre les territoires étrangers. 11 y a loin 
sans donte de cet ideal a certains faits que nous 
voyons encore se  produire: et cependant, te1 
est, il faut le reconnaltre, le fond du systkme 
qui, depuis letraité de Westphalie, constitue le 
droit internatioual des peuples européens. Pour 
qui veut étudier les causes de toutes les ligues 
formées ou rompues, de toutes les guerres 
d'intervention ou de résistance, de toutes les 
couférences, de tous les traités dont se  compose 
i'histoire politique des deux derniers sihcles, 
il est facile d'y découvrir, au-dessus des am- 
bitions de princes et  des intrigues de cour, 
une double tendance: rabattre ou contenir la 
prépotence des grands htats qui voudraient 
abuser de leur force pour rompre i'équilibre 
européen; favoriser, au contraire, le  dévclop- 

pement des nationalites vigoureuses qui sur- 
gissent ou renaissent pour apporter a ce  sgs- 
teme d'kquilibre des contre-poids nouveaux. 
Les exceptions qni nous rkvoltent ne font qiie 
confirmer ce progres : i'inique partage de la 
Pologne n'a soulevé tant d'indignation dans 
les cceiirs que parce qu'il est un démentioutra- 
geant aux principes de la oivilisation moderne 
tout entiere. Or, avec ce systeme de pondéra- 
tion kquilibrée qui est comme une assurance 
mutuelle de tou? les Etats entre eux, peut-on 
admettre qii'un Etat particulier se constitue, en 
face de I'Europe, le protecteur autorisé de tels 
autres peuples? 

De quelque gloire qu'aif ktk entouré le titre 
de protecteur de la Cmfddération du Rhin 
qui fut pour Napoléon Ier le fruit de la bataille 
d'Austerlitz et de la paix de Presbourg (VOY. 
les déclarations du lar aoht 1806),ilfaut avouer 
que, loin d'affermir I'équilibre europben, c'était 
une marque certaine que cet equilibre était 
rompu, puisqu'un seul Etat, joignant a des 
accroissements inouis de territoire une in- 
fluence plus vaste encore, tentait ainsi d'en- 
tralner dans sa  sphere d'activitk dominante 
presque tous les Btats de 1'Europe centrale. 
Cette prétention a la suzerainetk universelle 
que le vieil empire germanique avait affectée 
au nom du droit cksaréen dais  le moyen ige ,  
n'allait-elle pas revivre, en vertu du droit de 
couqu&te, au proflt du nouvel empire francais? 
Sous un titre moins ambitieux, celui de m& 
diateur de la Confedéralion suisse, Napoléon Ier 
prit en main une tiche plus facile et  plus 
eqiiitable. (Voy. racte de médiatiou du 3 fé- 
vrier 1803.) A cet égard il usa modérkment de 
sa force en faisant respecter l'independance 
d'un peuple faible e t  généreux; mais, devant le  
droit des gens, il n'y avait pas moins anomalie 
a rauger sous le protectorat d'nn seul, une 
neutralité fondee sur I'intkret commun de plu- 
sicurs. Nous ne rappellerons pas ici tous les 
cas de moindre importauce dans lesquels le 
mot de protectorat a bté employk dans des 
traités européens. La paix de Tilsitt (7 juillet 
1807) avait déclark la ville de Danzig rétablie 
dans son independance sous la protection des 
rois de Prusse et de Saxe. La priucipautk de 
Monaco a vécu pendant pres de deux siecles 
sous le protectorat de la France (depuis le 
traité du 8 avril 1641 jusqu'au traité du 20 no- 
vembre 1815). 11 n'est pas jusqu'a la petite ré- 
publique de Saint-Marin qui ne demeure en paix, 
sous la protection du pape, au milieu de i'ltalie 
s i  agitée. Mais pour revenir aux Etats qui pe- 
sent $un certain poids dans l'équilibre mo- 
derne de I'Europe, montrons par quelques faits 
comment au systeme du protectorat indivi- 
duel s'est substitiié leprotectoral coltectif, OU,  
comme nous i'appelions tout a I'heure, le con- 
eert. (Voy. Equilibre politique.) 

Nous remarquerons d'abord qu'il importe 
peu, pour la garantie de 1'Etat protege, qu'il 
soit nominalement plack sous un protectorat 
multiple, si  les divers Etats auxquels eSt condé 
le rble de protecteur, ont un intCret commun 
a porter atteinte a son indbpendance. 
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Telle Ctait la situation faite B la ville de Cra- 
covie par l'acte Unal du congres de Vienne 
(trait6 du 9 juin 1815. art. 6), lorsqu'on avait 
mis son indépendance et  s a  neutralité sous le  
protectorat de la Russie, de I'Autriche et de la 
Priisse, c'est-a-dire de trois puissances égale- 
ment intéressees faire disparaltre le dernier 
débris laissé debout de I'antique Etat qu'elles 
s'etaient si injustement partagé. Aussi ce pro- 
tectorat a-t-il abouti a I'incorporation pure et 
simple de la ville de Cracovie dans les posses- 
sions de l'hutriche. (Convention de Vienne du 
6 novembre 1846.) 

Un danger de meme nature pouvait &re 
craindre pourles principautCs danubienneslors- 
qu'en vertu du traite d'hndrinople (1829) elles 
se  trouvaient placées a la fois sous la suze- 
raineté de la Porte, qui les avait longtemps op- 
primées, et sous la protection spéciale de la 
Russie, qui les convoitait. Le traité de Paris 
(1856) a remplacé ce protectorat exciusif par 
la garantie collective de toutes les puissances 
qui ont étk parties dans ce traite, c'est a savoir 
la France, rAutriche, l'Angleterre, la Russie, 
la Prnsse et  la Sardaigne. (Art. 22 et 28 du 
traite dn 30 mars 1856.) 

En autre exemple mémorable de cette pro- 
tection par voie de concert entre les grandes 
puissances européennes avait été doiiue, en 
1832, lors de l'emancipation de la Grece et de 
sa constitution en royaume. Bien que le mot 
de protectorat ne s e  trouve écrit ni dans Ics 
protocoles de la confererice de Londres, ni dans 
le traite do 7 mai 1832, le sens n'est-il pas le 
meme lorsqu'on exprime que Ir la Grkce, sous 
.la souveraineté de son coi, et sous la garantie 
des trois cours (de France, de la Grande-Bre- 
tagne et de Russie) formera un b a t  monar- 
chique idpendant  n (art. 4 du traité du 7 mai 
1832)? ou plutbt, la dirkrence qui existe ici 
dans les mots, n'est-elle pas le signe de l'im- 
portant progrés qui s'est accompli dans les 
choses? Le protectorat, quoi qu'on fasse, ne  se 
conciliera jamais avec l'idee d'une complete 
réciprocité d'indépendanck Tout client, meme 
couronné, s'incline plus ou moins sous la main 
qui le protege. Le mot de garant, aucontraire, 
n'apporte aucun trouble dansla théoriemoderne 
d'indépendante égalité. Un peiiple, aiissi bien 
qu'rin particulier, peut etre garanti d'un dom- 
mage par ses pairs, et si les Etats principaux 
d'un continent devienuent ensemble garants 
solidaires d'un aulre peuple, ou trouverait-on un 
moyen plus eficace, e t  en meme temps plus offi- 
cieux de venir en aide a la faiblesse relative de 
ce peuple, sans qu'il en cotite rien a sa fierte I 

Une expression encore .moins accentuée et  
dont cependant la synonymie politique n'est 
Das douteuse. apparalt dans le traité du 19 avril 
1839 relatif ala'6rmation du nouveau royaiime 
dc Relgique. Les articles qui consacrent rinde- 
pendaice et  la neutralitede cet ~ t a t  ont éte 
arretés, d'un commun accord, entre la Hol- 
laude e t  la Belgique, sous les auspbes des 
cours de Prnnce, d'dulriche, de la Grande- 
Bretagne, de Prusse el de Russie. (Art. du 
traite signé a Londres le 19 avril1839.) 

Dans cet Ctat actuel du droit des gens, ii 
semble que le  mot de protectorat devrait Bhe 
reservé pour les cas, de plus en plus rares, o~ 
les droits reconnus par traités a un peuple 
sur un autre peuple seraient tels que ce der- 
nier fQt reduit 1 la condition d'Etat dCpendant 
ou mi-souverain. La situalion des lles Ionienues 
placées, par le traité de Paris du 5 novembre 
18 15, sous la protection immédiate et exclu- 
sive de S. M. le roa' de h Grande-Bretagne, 
pouvait ici servir d'exemple. Vainement l'ar- 
ticle l a r  de ce traite enonqait que les sept íles 
formeraient unseulElat libre et indépendant a. 
Les publicistes n'avaient pas hésité a classer 
parmi les golivernements mi-souverains 1 cet 
fitat dont le roi d'Angleterre nfaisait occuper 
les forteresses par ses troupes (art. 5 du traité 
de 1815), et  dans lequel il dkléguait U un lord 
haiit commissaire u avec mission de diriger les 
opérations politiques les plus importantes et de 
prksider u a toutes les parties de I'organisation 
interieure n (art. 3 et  4). On sait que par suite 
de la determination généreuse prise naguere 
par llAngleterre, cet etat exceptionnel vient de 
cesser et que la république des sept lles est 
déflnitivement reunie au royaume des Hellenes, 
dont elle aurait certainement fait partie des 
1815, si  ce royaume eut alors existé. (Traite 
du 24 mars 1864.1 

11 nous reste a dire quelques mots d'une 
situation toute particulierc, qui touche 1 la 
fois a l'ordre religieux et  a l'ordre politique, 
et  qu'a produite , en Europe , la révolution 
meme que nous signalions tout h I'heiire daus 
le droit des gens. On a vu commentl'idée chrk- 
tienne a transformé le  monde. en  remplaqant, 
par I'entente mutuelle des peuples, le protec- 
torat antique qui n'etait qu'une forme déguisée 
de servage. Ce n'est pas d'unc manicre abs- 
traite et  philosophique qn'a &té réalisé ce pro- 
gres. L'action internationale de I'Eglise catho- 
liqiiependantlemoyen ágeaété un fait sensible 
pour tous les yeux. Ses conciles ont él6 les 
premiers congres ou se  soient discutes libre- 
ment, par l',organe des éveques, ces élus de 
toutes les Eglises, les intérets communs de 
I'Europe. Son pape a Cté la premiere grande 
puissance qui ait mis soiis la sauvegarde de la 
religion et  de la justice, I'indépendance des 
peiiples, restée jusqu'alors a la  merci de la force 
brutale du glaive. Grice a ce  priocipe tuté- 
laire,. un Cquilibre europben a pu se former : 
les Etats dont la clirktienté s e  compose sont 
devenus capables de gérer eiix-memes leurs 
affaires et de s e  garantir mutuellement leur 
droit a i'indépendance. Mais le progrés une fois 
obtenu, laissera-t-on, seul. en dehors du con- 
cert européen, le supreme représentant du 
principe religieux qui a doté le monde d'uii 
te1 bienfait. Si les peuples modernes ont ét6 
affranchis par le droit des gens né  de I'évan- 
gile, n'est-ce pas pour eux un strict devoir 
de garantir, avec I'indépendance du domaine 
temporel de la papauté, celle de cette grande 

1. Voy. notammentHeffter, tradnit pnrhi. Bergson, 
S 22, n'lv, - Kltiber, SS. 
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Posnanie, Silesie, Saxe et s'étend sur une 
superficie de 4,227 milles carrés géographiques 
(de 15 au degré). Le second territoire est situé 
a I'ouest de l'illlemagne, des deux cdtks du 
Rhin ; il confine a la France, a la Belgique , 
aux Pays-Bas et a divers Etats allemands, ren- 
ferme les provinces de Westphalie et du Rhin 
et comprend une superficie de 855.35 milles 
carrés géographiques. Nous avons confondu 
avec chacun de ces deux territoires des en- 
claves détachées, mais de si faible ktendue, 
qu'elles méritent ti peine une mention. 11 nous 
reste & citer les deux principautés de Holien- 
zollern entre le  haut Danube et le haut Neckar, 
dans le  sud-ouest de I'Allemagne, pays de 
21.15 milles carrésgéographiques acquis (traité 
du 12 mars 1850) par suite de la renonciation 
de  la famille princikre de Holienzollern, bran- 
che cadette de la famille royale de Prusse; en- 
Bn, le territoire de Jade acquis, en toute sou- 
veraineté, par traitk du 20 juin 1853, dans le 
grand-duché d'oldenbourg, pour fonder un port 
sur la mer du Nord; il s'agit d'un quart de mille 
carré, on de 1,200 a 1,500 hectares. L'ensemble 
de la monarcliie a actuellemeiit une superficie 
de 5.104 milles carrks, soit ( 1  mille carrk = 
54.76 kil. c.) 279,485 kilometres carr8s.l 

L'ktendue de la Prusse avait étk de 2,160 
miiies carrés gkographiques en 1740, lorsque 
le  grand Frkdkric monta sur le trbne; de 3,539 
milles carrés géographiques. a sa mort, en 
1786; de 5,551 milles carrés géographiques, 
a la mort de Frédéric-Guillaume 11 (1797); de 
5,725 milles carrés géographiques avant, et 
de 2.859 a ~ r d s  la paix de Tilsit. de 5,086 apres 
la paix deí815. - 

D'aprks le dernier recensement (3 déc. 186 1) 
.la population de la Prusse est de 18,460,000 
habitants, dont environ 11,300,000 protestants , 
6,900,000 catholiques , 260,000 israélites, et 
selon la nationalité : 15,720,000 Allemands , 
2,100,000 Polonais et le-reste apparteiiaut a 
diverses autres nationalit6s. La population to- 
tale a été de 10,402,631 en 1816, 12,308,948 
en 1825, 16,181,185 en 1846. 

1. CONSTITUTION. 

L'espace ne nous permet pas de raconter 
mmment l'influence des dtats s'est perdue 
dans les sihcles antkrieurs, ni de développer 
les circonstances qui ont retarde jusqu'en 1847 
l'accomplissement des promesses faites par les 
ordonnanccsdes 27 octobre 1810,22 mai 1815, 
17 janvier 1820. Une partie, cependant, en 
avait été réalisée, des 1823 (ord. du5 juin) par 
la création des états proviuciaux divisés en 
quatre ordres (princes et seigneurs - cheva- 
liers [ordre équestre] - villes - campagnes). 
En 1842 (ord. du 21 janvier) des comités pro- 
v i n c i a ~  (Provinzial-Azisschüsse) furent créés; 
ils durent Btre élus par les états, et consultés 
dans certains cas par le gouvernemefit. En- 
fin une patente du 5 février 1847 crea une 
~4 dikte réunie a composée des huit représen- 

1. Voy. p l u s  lo in ,  c h a p .  REssooacEs, des d e t a i l s  
sur 1'8tendue. Le morgen Bquivaut A 25 ares 4 cen- 
tiares. 

tations provinciales. Cetle u dicte dunie a (Ver- 
einigler Landtag) fut convoquke pour le 11 
avril 1847 et délibéra géneralement en deux 
curies, l'une composée des princeset seigneurs, 
et i'autre des trois autrcs ordres. Cettepremihre 
session avait deja produit un effet profond 
dans le pays lorsque éclata la révolution de 
1848. L'assemblée nationale convoquée par la 
patente royale du 13 mai 1848 ne parvint pas 
a achever la rédaction d'une Constitution. Elle 
fut dissoute le 5 décembre 1848, et sous la 
m6me date le roi octroya une Constitution et 
une loi électorale. Les deux chambres insti- 
tuées par la noiivelle Constitution se réuuirent 
a Berlin le 26 février 1849, reconnureut dans 
l'adresse cette Constitution , et s'occup8rent 
immédiatement de sa révision. Mais la seconde 
chambre fut dissoute le 27 avril 1849 et aprks 
une promulgation d'une nouvelle loi électorale, 
datee du 30 mai 1849, les klections produisi- 
rent la chambre qui se rCnnit le 7 aoht 1849. 
C'est avec le parlement ainsi reconstitué que la 
11 Constitution re'uise'e a du 31 janvier 1850 fut 
délibkrée , jurke par le roi et les chambres et 
publiée au Bulletin des lois. C'est cet acte fon- 
damental, modilié en quelques-unes de ses 
parties par des lois postkrieures, que nous al- 
lons analyser brievement. 

Droits fondamenlaux. - Tous les Prussiens 
sont egaux devant la loi; il n'y a plus de pri- 
vilkge nobiliaire. Les fonctions sont accessibles 
a tous les citoyens sans distinction qui rem- 
plissent les conditions prevues par les lois. La 
liberté personnelle est garantie; aucun citoyen 
ne peut en htre privk que dans les cas et 
selon les formes prescrits par les lois. Le do- 
micile est inviolable. Les recherches domici- 
liaires, la saisie depapiers et de lettres ne peu- 
vent avoirlieu que dans les cas prévus. Personne 
ne peut &tre distrait de son juge naturel; il ne 
saurait y avoir de juridictions exceptioiinelles. 
Les peines doivent avoir ete prévues par la loi. 
La propriéte est iiiviolable , i'expropriation ne 
saurait avoir lieu que contre indemnité. U. n'y 
a ni mort civile, ni confiscation. 

La liberte des cuites est garantie. La jouis- 
sance des droits civils et politiques est indé- 
pendante des croyances religieuses confessées 
par chaque citoyen. Les communautés ou cor- 
poratious religieuses ne peuvent &tre déclarées 
personne civile que par une loi. Chaque culte 
administre ses affaires et ses propriétés par ses 
organes naturels; il jouit librement de ses insti- 
tutions et fondations, les rapports des fidkles 
avec leun ministres de tous grades ne sont 
soumis a aucune entrave, seulement la publi- 
cation de rkglements religieux subit les restric- 
tious imposées a toute espece de publication. 

Chaque Prussien a le droit d'exprimer libre- 
ment sa pensée par la parole, l'écriture, i'im- 
pression et le dessin. La censure est abolie, et 
aucune reslriction de la liberté de la presse ne 
pourra &re établie, sice n'est par une loi. Les 
citoyens peuvent se reunir librement - sans 
etre astreints a une autorisation - mais sans 
armes et dans un lieu fermé; ils peuvent for- 
mer des associations,des sociCtes pour tout b ~ i  
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qui n'est pas contraire ii la loi. Le hoi t  de pé- 
tition individuel est acquis a tout Prussien; des 
autorités ou des corporations ont seules le  droit 
de pétition collective. Le secret des lettres est 
inviolable; la loi déterminera les exceptionsexi- 
gées par la procédure criminelle et  par les 
circonstances de la guerre. Les juridictions 
seigneuriales et  autres piiviléges attachés a la 
terre sont supprimks, il ne  pourra en &re ktabli 
dans les limites du royaume.' 

Le roi. - La personne du roi est inviolable. 
Tous les actes officiels doivent etre contre- 
signés par un ministre qui en prend la respon- 
sabilité. Le roi a seul le pouvoir exkcutif; il 
nomrne et revoque les ministres, fait promul- 
guer les lois et  rend les ordonnances (ordres 
de cabinet , Kabinetsorder) nécessaires pour 
leur exécution. 11 est le commandant supreme 
de i'armée; il a le droit de déclarer la guerre , 
de conclure la paix ou des traités. Seulement 
les traités de commerce et  ceux qui imposent 
une charge a I'Etat , sont sonmis, pour etre va- 
lables, au consentement du parlement. Le roi a 
le droit de grice , mais ce droit ne peut étre 
exercé en faveur d'un ministre, s i  ce n'est sur 
la proposition de la chambre qui a provoqué la 
mise en accusation. 11 conf6re des distinctions 
honoritlques, fait frapper les monnaies confor- 
mément aux lois , convoque et proroge le par- 
lement, et dissout la seconde cliambre. Dans 
ce dernier cas, les élections doivent avoir lieu 
dans les soixante jours, et la convocation du 
parlement dans les quatre-vingt-dix jours. 

La succession a lieu par ordre de primogkni- 
ture, dans la famille Holienzollern, et dans la 
ligne masculine seulement. Le roi est majeur 
a dii-huit ans. 11 prete le serment sur la Con- 
stitution en présence des deux chambres. 

Le fonds du fldéicommis de la couronne reste 
propriétaire de la rente de 9,649,121 fr. consti- 
tuée sur les revenus des domaines et foréts par 
la loi du 17 janvier 1820, rente qui a été aug- 
mentée, par la loi du 30 avri11859, d'une allo- 
cation budgétaire (dotation) de 1,875,000 fr. 
par an. Les chiteaux royaux avec les mcubles 
et les objets d'art qii'ils renferment, ainsi que 
les diamants et  les biens acquis par achat ou 
par héritage, appartiennent en propre a l a  fa- 
mille royale et  non ii la iiatioii. 

Les ministres. - 11s ont l'entree dans les 
deux chambres et doivent étre entendus cbaque 
fois qu'ils le demandent. lllais ils ne votent que 
lorsqu'ils sont membres de la chambre. 11s peu- 
vent etre mis en accusation par chaque chambre, 
pour violation de la Constitution, concussion 
et  trahison. C'est le tribunal supreme, sénats 
(chambres) réunis, qui juge les procbs de cette 
nature. 

Le parlementl. - Le parlement partrige avec 

1. La Constitution prdvoit l'établissement du ma- 
riage civil e t  la rkdaction de diverses lois sur l'in- 
struetion publique, l'organisation communale, etc., 
qui n'ont pas encore étd ddlibkrdes jusques aujour- 
d'hui (186A). 

2. Par une ancienne habitude, on dit souvent en 
Prusse la dicite, der Landtag; mais rigoureusement 
la dibte n e  s'applique qu'8 une rtiunion compostie de 
deputds des ordreo ou B des e'tat8 ge'ndra7~. X. B. 

le  roi le pouvoir Iégislatif. Les lois financieres 
doivent etre présentées en premier lieu a la 
chambre des députés, la chambre des seigneurs 
ne peut qu'approuver le budget ou le rejeter 
en  bloc. Ce n'est que pour maintenir la sécu- 
rité publique ou pour organiser des secours e n  
cas de calamité, que le ministbre peut, sous s a  
responsabilité solidaire, puhlier des reglements 
ayant force de loi pendant l'absence des cham- 
bres ; encore ces r&lements ne doivent-ils 
contenir rien de contraire a la Constitution, e t  
&re soumis au parlement dans sa  plus pro- 
chaine réunion. 

Chaque chambre poss8de, comme'le roi, I'ini- 
tiative des lois. 

Le roi convoque le parlement tous les ans  
pour sa session ordinaire (en janvier), et  en- 
suite aussi souvent que les circonstances I'exi- 
gent. Chaque chambre rédige son r@lement 
intérieur, nomme ses présidents et secrktaires. 
Les séances sont publiques. Aucune dkcision 
ne  peut &re prise si la majorité de ses mem- 
bres n'est pas présente. Les membres des deux 
chambres sont les représentants de l'ensemble 
du peiiple; ils votent selon I'inspiration de leur 
conscience, etne sont pas liés par unmandat im- 
pkratif. 11s n'ont aucuu compte a rendre relati- 
rement a leur vote. Aucun membre de Ia cham- 
bre ne peut &re poursuivi peudant la durée 
des sessions, sauf s'il est pris en flagrant délit 
ou immédiatement aprhs. Le consentement de  
la chambre est nécessaire pour coritinuer les 
poursuites. 

La chambre des seigneurs. - D'aprks la loi 
du 7, mai 1853 et  I'ordonnance du 12 octobre 
1854, elle s e  compose des categories suivantes: 
lo Princes du sang majeurs auxquels le  roi 

confkre le droit de siéger dans la chambre; 
20 Membres héréditaires, savoir: les chefs 

des maisons Hohenzolleru-Hecbingen et  Hohen- 
zollern - Sigmaringen ; les chefs des quatorze 
maisons autrefois soureraines; quarante-neuf 
princes, comtes, seigneurs nommés par le roi; 

3 O  Membres nommés a vie: les titulaires des 
quatre grandes charges dela province dePrusse; 
quarante-cinq personnes choisies par le roi; les 
personnes nommées par le roi sur la présenta- 
tion des corporations suivantes : 

Les trois fondations (Stijter) admises en 1847 faire 
partie de la ourie des seigneurs, un membre par 
fondation; 

Les huit eolldges' de comtes possesseurs de biens 
eqnestres, un par eolldge; 

Les coilkges de proprietaires dont les familles 
sont titablies depuis longtemps sur leurs biens, au 
nombre de quatre-vingtcinq membres; 

Les six universitds, un par universitd ; 
Les trente -quatre villes auxquelles le roi a con- 

férti le droit de prdsentation. 
Le nombre des membres de la chambre des 

seigneurs n'est pas limité. 11s doivent étre Agés 
de trente ans. 11s ne reqoivent ni traitement ni 
indemnité d'aucune sorte. 

La chambre des d8putés. - Elle se  compose 
de 352 membres élus dans les 176 circonscrip- 
tions électorales, déterminées par la loi du 27 

1. E n  allemand Verbande, union. Le mot colldge 
nous semble ici le mieux rdpondre B la pensée. 
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juin 1860. Chacune de ces circonscriptions a 
a nommer un, deux ou trois députés. L'élection 
es1 a Ueux aegres. Est electeur piímaíre tout 
Prussien igk de vingt-quatre ans, jouissant de 
ses droits civils et politiques, ne vivant pas 
d'aum6nes et habitant la commune depuis au 
moins six mois. Les électeurs de chaque comice 
sont divises, selon le montant desimpbts directs 
qu'ils payent , en trois classes , de maniere a ce 
que chaque classe represente le tien de la tota- 
litk des irnp6ts du district. Chacune de ces divi- 
sions ou classes nomme un tiers des électeiirs 
secondaires attribués a la circonscriplion. 11 y 
a un électeur secondaire sur 250 habitants, et 
les comices ou districts pour I'élection des @lec- 
teurs secondaires doivent &tre combiués de ma- 
niere a renfermer la population qui répond a 
six klecteurs secondaires. Le nombre total de 
ces derniers est d'environ 73,000. Les Bections 
primaires, aussi bien que les élections secon- 
daires (nomination des députés), se font par 
le vote public; le vote de chaque électeur est 
inscrit au procks-verbal. La majorité absolue 
des voix est exigke pour valider l'élection. Dans 
la salle des Bections, il ne peut g avoir ni dis- 
cussion ni dkcision prise. 

Peut &tre nommk dkputé tout Prussien igé 
de trente ans, jouissant de ses droits civils et 
habitant la Prusse depuis au moins un an (s'il 
a été naturalisk). Les députés sont Clus pour 
trois ans. 11s regoivent des indemnites pour 
leurs frais de voyage et de séjour. 

La Constitution renferme encore des dispar 
sitions relatives a l'organisation provinciale et 
communale, aux flnances, a i'armée, dont nous 
aurons l'occasion de présenter la plupart aux 
chapitres suivants. (Voy. aussi les articles Bu- 
reaux , Bureaucratie , Élections , Pension , 
Presse et autres.) 

11. ORGANISATION ADYIKISTRATNE. 

L'organisation administrative de la Prusse 
.est considkrke a plusieurs égards comme un 
modele; mais notre cadre ne comporte qu'une 
esquisse tracée a grands traits. 

Administration centrale. - Elle se compose 
du ministere d'Etat (conseil des ministres)ayant 
les attributions de hautes admiuistrations ré- 
servées dans tous les pays a ce corps a la fois 
politique et administratif et composé de huit 
ministres l ,  savoir : 

Eilinistbe de l'intkrieur, avec deux divisions : 
lo police; 20 intérieur. 

blinistere des llnances, quatre divisions : 
lo trksorerie(mouvement des fonds, etc.); 2O do- 
maines et forets; 3 O  imp6t (direction génkrale 
des contributious directes et indirectes); 4O ca- 
dastre (transitoire). De plus, la caisse cen- 
trale. 

Ministere du commerce, de l'industrie et 
des travaux publics, cinq divisions: i o  postes; 
20 chemins de fer; 3O ponts et chaussées et 
navigation; 40 commerce et industrie; 50 mines 
et usines. 

1. Le ministre de  la maison royale ne faitpas partie 
du .minist&re dS$tat m. 

Ministere de I'agriculture : agricullure, haras, 
rachat des servitudes, etc. 

lfííníslére 6es cuíles, de fínstrucííon ef des 
affaires sanitaires, quatre divisions : lo culte 
Cvangélique ou protestant (el israélite); 20 culte 
catholique; 30 iustruction publique a tous les 
degrés; 40 aflaires sanitaires ou médicales. 

Ministere des affaires ktrangeres, deux divi- 
sions : 1 politique; 2O commerce et consulats. 

Ministere de la justice. 
Ministere de la guerre et de la marine, sir 

divisions : lo organisation de l'armée; ahires 
genérales; artillerie et génie; 20 économie mi- 
litaire (intendance, nourriture, habillement, 
etc.); 30 persounel; 40 invalides; 50 remonte; 
60 marine. 

Bien que, dans chaque miuistdre, le chef du 
département ministériel, c'est-a-dire le miuis- 
tre, ait la plknitude des pouvoirs, les affaires 
de quelque importance sont toujours discutées 
dans un conseil formé par les chefs de service 
du ministhre. (Voy. Bureaux.) 

On compte encore parmi les administrations 
ou autoritks centrales le tribunal supreme; la 
cour des comptes dont le sikge est a Potsdam 
et qui ne dépend daucun ministre; I'adminis- 
tration de la dette publique (nominalement sous 
le ministere des flnances); l'administration de 
la loterie; la banque prussieune; le conseil 
supérieur de I'EgIise évangéliqne et quclques 
autres. 

Administration pi'ovinciale. - A la t&te de 
chacune des huit provinces (voy. plus Icaut) est 
place un prksideut supérieur (Oberprdsident) 
comme organe du gouvernement et dont les 
attributions sont plutbt politiques qu'adminis- 
tratires. En cas d'urgence, il peut prendre 
toute décision que les circoustances compor- 
tent ; mais, en temps ordinaire, il a principale- 
ment dans ses attributions les rapports avec 
les États provinciaux. les affaires qui concer- 
nent plusieurs gourernements (districts, dé- 
partements) a la fois, et il est en m&me temps 
premier prksident du gouvernement qui ad- 
ministre le district ou il reside. 

Les Etats provinciaux attendent leur rkorga- 
nisation. Voici d'ailleurs l'esprit de la loi de 
1823 qui les a institues. Dans chacune des 
huit provinces il y a une diete qui remplit a 
peu pres les fonctions du conseil général fran- 
cais; cependant , si elle en differe par les pou- 
voirs que les lois lui ont confkrés, elle s'en 
distingue bien plus profondément par sa com- 
position. Elle est formke par les seigneurs aux- 
quels le roi a accordk une voix individuellc 
(vira'le), par plusieurs dkputés des propriétaires 
de biens équestres (voy.Ordre équestre),par les 
députés des villes et les dkputés des campagnes. 
Le nombre des membres varie d'uue province a 
l'autre; mais partout les villes et la campagne 
disposent de la majoritk. Les dietes provinciales 
sont convoquées tous les deux ans; elles siE- 
gent dans leurs provinces respectives. Le gou- 
vernement leur soumet telle loi d'intéret géné- 
ral qu'il juge a propos et la plupart des lois 
d'intér8t local. La diete klit son président dit 
Marschall. 
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Nous passons sous silence les autres autori- 
tes spéciales qui, dans les provinces, les gou- 
mrnements et les cercles, sont les agents 
de divers services publics, instruction, íinan- 
ces, travaux publics, pour ne parler que de 
celles qui correspondent aux préfets et sous- 
préfets. 

Gouvernements. - Chaque province est di- 
visée en plusieurs gouvernements (Regierungs- 
bezirk, district d'un gouvernement , mais non 
régence); leur nombre total est de vingt-cinq 
ou de vingt-six, si I'on compte Berlin comme 
gouvernement. Le pays de Hohenzollern est i 
part. Ces gouvernements sont compos6s d'un 
certain nombre de fonctionnaires cbargks cha- 
cun #un scrvice dont il est responsable, for- 
mant ensemble un conseil (en trois divisions) 
qui delibere plusieurs fois par semaine et dont 
les décisions sont signkes par le président ou 
les directeurs des divisions. Les trois divisions 
sont: 10 iutérieur (police, affaires communales); 
20 culte et instruction; 3" flnances. Ce mode 
d'administration porte en allernand le nom de 
collége ou comité. (Voy. Bureaux.) Un grand 
nombre de fonctionnaires et d'administrations 
ressortissent a chaque gouvernement; nous ne 
mentionnerons que le suivant. 

Cercle. - Le cercle répond a i'arrondisse- 
ment fiancais; il y en a 326 en Prusse. Le re- 
présentant de I'administration s'appelle Land- 
rath (littéralement conseiller de pays), dont 
I'équivalent francais est sous-préfet. Toutefois, 
il serait plus exact de I'appeler ?naire d'arron- 
dissmenl, car il est nommé par le roi sur une 
liste de candidats prksentée par les etats du 
cercle ( conseil d'arrondisseinent ) , il doit &tre 
propriétaire foncier, et reprbsente le cercle vis- 
A-vis du gouvernement ct le gouvernement 
vis-a-vis di1 cercle. 11 est cependant rétribué 
sur les fonds de I'Etat. 

Le LandPath est assiste d'une sorte de di&- 
tine dite états du cercle (Kreisslande), qu'il con- 
voque aussi souvent que nkcessaire et qu'il prk- 
side. Font partie de ces Ctpts, les propriétaires 
des biens nobles, les députks des villes, des 
campagnes. Dans ces réunions, les membres 
appartenant a la premiere de ces trois catégo- 
ries forment gkneralement la majorité. Les états 
du cercle sont pour ainsi dire le conseil muni- 
cipal de l'arrondissement, et leurs attributions 
ou leurs pouvoirs sont plus étendus qu'en 
France. 

Administ~ation communab. -Plusieurs ten- 
tatives ont été faites pour établir en Pnisse une 
législation mnnicipale gknérale; mais jusqu'a 
prksent diverses circonstances se sont opposées 
Bl'établissement de cette uniformité. En atten- 
dant nous analyserons les lois en vigueur. Di- 
sons avant tout, que I'administration des villes 
est réglée en Prusse d'une maniere profondk- 
ment différente de celle des cornmunes rurales 
(bourgs et villages), que les villes jouissent 
d'un certain degré d'indépendance, tandis que . les villages sont plus ou moins sous la tutelle 
administrative. 

L'administration des villes est réglée, dans 
sixprovinces ori::clales, non compris le gouver- 

nement de Stralsund (Poméranie), par la lo 
organique (Stadte-Ordnung) du 30 mai 1853; 
Stralsund par la loi du 31 mai 1853; dans la 
Westphalie par la loiorganique du 19 mars 1856; 
dans la province rhénane par la loi organiqoe 
du 15 mai 1856. Ces lois ne s'appliquent qu'aux 
villes de plus de 2,500 habitants. Elles ont 
quelques principes communs, et notamment 
les suivants : la commiine urbaine forme une 
corporatiou qui administrelibrement ses affaires . 
particulieres par I'organe d'un comité exécutif 
dit magistrat (voy.), assisté d'un conseiI urbain 
ou municipal (Stadtverordneten-Versammlung). 
Dans la province rhénane un bourgmestre 
(maire) et deux ou trois adjoints remplacent 
le magistrat. Le magistrat se  compose toujours 
d'un bourgmestre, président, et de plusieurs 
conseillers , dont quelques-unu, ainsi que le 
bourgmestre , sont rétribués. Ils sont élus par 
le conseil municipal, mais dans les villes de 
10,000 ames et au-dessus leur Blection doit 
&re contlrmée par le roi; dans les autres, par 
les gouvernements. Le bourgmestre et les con- 
seillers rétribiies sont klus ponr douze ans, 
les autres ponr six ans. Le nombre des mem- 
bres du conseil municipal est en rapport avec 
I'étendue de la ville; ils sont nommés par les 
électeurs municipaiix, divises en trois classes, 
chacunc d'elles choisit le tiers des membres 
du conseil, dont la moitié doivent etre des pro- 
prietaires fonciers. L'élection a lieu pour six 
ans, mais le conseilest renouvelé par tiers tous 
les deux ans. 

Tont Prussien igC de vingt-quatre ans, habi- 
tan1 la ville depuis un an au moins, payant exac- 
tement ses impositions, possédant une mai- 
son sur le territoire de lacommune, ou dirigeant 
une industrie d'une certaiue importance, et in- 
scrit pour au moins 15 fr. sur les registres de 
I'impbt des classc-s ou sur le revenu, est bour- 
geois el possede le droit de voter aux élections 
municipales. 

Les attributions du magistrat et du conseil 
municipal ressembleut assez i celles du maire 
et du conseil municipal en France. La surveil- 
lance de I'Etat est exercée pour les grandes 
villes par les gouvernements, pour les petites, 
par les landralhs. Les uns etles autres peuvent 
annuler des décisions municipales illégales ou 
qui constituent un exces de pouroir, ou qui 
causent un préjudice ai'Etat; ils peuvent aussi 
inscrire d'onice dans les budgets les dépenses 
obligatoires que le conseil municipal a refusé 
d'y porter. Un conseii municipal peut &re dis- 
sous par ordonnance royale, mais dans ce cas 
un autre conseil doit &tre élu dans les six mois. 
L'approbation do I'autorité superieure est nk- 
cessaire : lo pour valider I'alienation de pro- 
priétés immobilikres urbaines ou d'objets ayant 
un intéret historique, artistique ou scientiflque 
particulier; 20 pour contracter un emprunt; 
30 pour creer des impositions communales; 
40 pour cbanger le rnode de jouissance d'un 
droit eommunal. 

Passons aux communes rurales. Dans les s i r  
provinces orientales les communes rurales con- 
sistent d'une part en villages, et de i'autre en 
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grandes propribtes. Les communes viliageoises 
forment des corporations (personne civile). La 
voix dkliberative dans les assemblbes commu- 
nales, lorsque les usages locaux n'en ont pas 
decide autrement, appartient aux propriétaires 
des exploitations agricoles (fermes) composant 
le village. Cbaque commiine rurale a un chef 
(Schulze) n o m e  par I'autorite locale (voy- plus 
loin) et conñrmé par le Landrath. 11 a deux ad- 
joints dits Schisppen ou assesseurs (Gerichts- 
W n n e r ) ,  qui forment avec lui la municipalité 
de la localité. Les usages locaux déterminent 
les avantagesqui doivent indemniserle Schulze 
de ses peines. 11 administre les affaires com- 

, rnunales , convoque l'assemblee communale, 
dirkeles delib6rations et exécute les décisions : 
en ;n mot, c'est un maire. 

Dans les proprietes formant a elles seules une 
commune, le propriétaire represente I'autorité 
locale. Si I'immeuble est un bien équestre 
(Rittergut), son propriétaire posséde le droit de 
présenter le Schulze, en d'autres termes, il est 
Yautoritd locale'. Dans les c o m u n e s  ou il n'y 
a pas de bien équestre , c'est le Landralh 
jsons-préfet) qui nomme le SchuZze (maire). 

Dans la province de Westphalie (loi de 1856) 
on a reuni en bailliage (cauton) plusieurs com- 
munes rurales ayant un inter&t commun. Cha- 
que commune conserve d'ailleurs ses intérets 
particuliers, qui sont administrés par un chef 
assiste de proprietaires censitaires (cens assez 
elevé), et dont les décisions doivent avoir &te 
approuvbes par le bailli, souvent par I'autorité 
superieure, pour &tre valables. Le bailli, aussi 
Bien que le chef de commune, exerce en prin- 
cipe gratuitement ses fonctions. Le bailli est 
nommé par le roi sur la presentation du Lnnd- 
rath, parmi les habitants du district; s'il n'y 
avait pas dans le voisinage une personne en 
etat de bien remplir cette foriction , il pourrait 
&re nomme une personne 4trangtre a la loca- 

. lité et rétribuée. 
Dans la province rhénane, il y a des bourg- 

mestres retribues a la t&te des cantons qui 
forment de grandes wmmunes ayant leur con- 
seil municipal, sans préjudice de I'individualite 
de  chaque village qui a son chef et dont les 
habitants se réunissent poiir delibkrer sar leurs 
añaires particulieres. 

111. FINANCES. 

En principe, l'administration financi8re est 
concentrée entre les mains du ministre des 
flnances. Toutes les recettes et depenses de 
l'État sont evaluées d'avance et inscrites au 
budget. Nul impbt ne peut Btreperqu, nul em- 
pmnt contracté, sans avoir été autorisé par 
une loi. Lorsque le gourernement a été forcé 
d e  dbpasser les crédits votes, il est tenu de 
demander un bill d'indemnite lors de la réunion 
des chambres. Tous les comptes administratifs 
sont examinés et arr&tés par la cour des comp- 
tes, qui ne dépend pas des ministres. Le mi- 
nistre des finances presente annuellemeut aux 

1. Cette organisation sera sana doute modi56e pour 
l a  rendre plus conforme l'eaprit de la Constitution. 

nr. B. 

chambres, pour en obtenir la décharge, le 
compte general du budget, accompagné des 
observations de la cour des comptes. Les ex- 
cCdants de recettes sont verses avec quelques 
autres rerenus dans le Trésor, forme pour sa- 
lisfaire a des besoins imprévus et urgents. Le 
montant des tresors ainsi accumulés ne se pu- 
blie pas, le gouvernement n'en rend un compte 
annuel qu'a une commission des deux cham- 
bres, en séances secretes. 

Le ministre des Dnances etablitannuellement 
et d'avance le budget d'aprhs les 6lements, 
qoe les divers services prbparenl. Le budget 
est presente en premier lieu a la cbambre des 
députés, et, apres y avoir étk vote par chapi- 
tres, a la chambre des pairs, qui I'adopte ou le 
refuse en bloc. 11 est ensuite publie avec la loi 
de finances. Aupres de chacune des diverses 
autorites financieres est btablie une caisse pu- 
blique, dont le maniement est confle a un rece- 
veur, dit rendant, qui, subordonné a cette 
autorité, et continuellement contr6lé par elle, 
est obligé d'avoir un cautionnement. Les caisses 
importantes sont en outre pourvues d'un con- 
trbleur et des employes subalternes neces- 
saires. 

La perception des impdts ainsi que des re- 
venus des domaines et des forBts peut Btre 
opérée par voie de contrainte. Mais le dCbiteur 
qui se pretend surchargé ou aussi exempté par 
un titre spécial, a le droit de recourir a la jus- 
tice, mais I'action judiciaire n'interrompt pas 
la contrainte. 

Avant de passer i l'exposk des ressources 
financieres et des dépenses publiques, nous 
allons communiquer un tableau sornrnaire des 
recettes et depenses ordinaires de I'exerCiCe 
1861 (en millions de francs). 

Yoici les recettes et dépenses de l'htat pen- 
dant la période de f 82 1 il 1861 (en millions de 
francs) : 

Domaines et for@ts . . . . . . . . .  
Contributions directes . . . . . . .  
Contributions indirecten. . . . . .  
Loterie , banque , direction di1 

commerce rnaritirne , monnaie , 
recettes diverses. ......... 

Mines, postes, chemins de fer, t6- 
16graphe8, manufacture de por- 
celaine . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAL. . . . .  
Ministere de la jiistice . . . . . . .  - de l'agriculture . . . . .  - de la giierre e t  de la ma- 

r ine .  . . . . . . . . . .  - de l'int8rieur. . . . . . .  - dn commeree, de I'in- 
dustrie et den travaux 
publics . . . . . . . . .  - de l'instruetion publi- 
que ,  den cultes e t  des 
affaires m8diealeo. .. ....... - des finaneea 

- des affalres Btrangbres . . . . .  Provfnce de Hobenzollerii. ............... Dotations . . . .  Autres depenses g8ndrales. 
. . .  TOTAL oÉufnn~. 

46.4 
103.7 
167.4 

19.5 

132.2 -- 
469.2 

37.6 
5.0 

1.5 
2.6 

0.4 

P 

0.9 

-- 
517.2 

-- 
15.1 
4.3 

29.7 

0.9 

105.3 

155.3 

42.5 
'1.5 

134.6 
80.6 

20.9 

14.7 
9.2 
3.3 
0.9 

70.7 
17.8 

497.2 
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Nous allons maintenant passer en revue les 
diverses recettes et dépenses de 1'~tat:  

1 .  Domaines etfordts. - L'Etat est proprié- 
taire de 841 termes o11 domaines ruraux, com- 
prenant un terrain productif de 279,043 hec- 
tares et de 357 forets d'une superficie totale 
de 2,057,842, en tout 2,336,885 hectares, non 
compris une quantitk de petites propriétés, 
dont la superficie n'est pas connue, mais qui 
rendent I million de francs de fermage, et 
de plus une somme de 10 millions de francs 
de rentes perpétnelles, dus par des culti- 
vateurs pour des terrains qui leur ont été 
autrefois abandonnés. A I'exceplion d'un re- 
venu de 9,649,12 1 fr., constitue en faveur de 
la coumnne sur I'ensemble des domaines, ces 
derniers ont ét6 déclarés en 1820 propriété 
de 1'Etat et assurés en meme ternps comme 
hypotheque ti ses crkanciers. Ce qui reste des 
revenus des domaines et forets aprés I'acquit- 
tement de la rente de la couronne est destine 
au payement des intérets de la dettepublique, 
tandis que les capitaiix provenan t de rentes im- 
mobilieres et des racliats de rentes perpétuel- 
les dues par des cultivateurs, sont exclusive- 
ment affectés a I'amortissement de la dette 
publique. Les 841 domaines ruraux s'afferment 
par voie d'adjudication, ordinairement pour dix- 
huit annCes, et produisent un fermage de 9 
millions de francs. Les forets , qui donnent un 
revenii brut de 24 ti 25 millions, sont adminis- 
trkes par 82 ernployés supkrieurs, 357 inspec- 
teurs deforét et 2,395 gardesforestiers. Lesren- 
tes que nous avons qualinées de perpétuelles 
doivent cependant s'éteindre par voie d'amor- 
tissement dans 40 ou 56 années, elles sont de 
plus rachetables, entikrement on en parlie, aii 
choix des débiteurs. Le montant de ces ra- 
chats peut etre kvaluk a 3 millions de francs 
par an. Les frais d'administration et autres dC- 
penses absorbent prCs de 15 p. 100 du revenu 
brut des domaines et prbs de 47 p. 100 du pro- 
duit des forets. Les dkpenses de i'administra- 
tion des forets sont si Clevées, paree qu'elles 
comprennent les frais de culture, de coupe et 
de transport des bois jusqu'aux marchés. 

2. Contributions directes. - 11 y en a cinq: 
la contribution foncikre , I'imp6t des classes , 
la taxe sur les revenus, la contribution despa- 
tentes et le droit sur les chemjns de fer. 

La contribution fonciere est ktablie dans les 
diverses provinces d'aprks d'anciennes tra- 
ditions. Elle pese ainsi tres - inkgalement sur 
les immeubles. Dans le but d'kgaliser les char- 

ges, les lois du 2 1 mai 186 1 out prescrit d'en 
entreprendre une nouvelle rkpartition , a par- 
tir de 1865. Cette rkpartition devra Etre opé- 
rke dans toutes les provinces selon le méme 
principe. L'impbt sera assis siir le produit net 
des immeubles. Les propriCtCs non bities de- 
vront produire au Trésor une somme de 37 '/, 
millions de francs. Le montant total du produit 
des propriétés bities n'a pas étC ílxé par la 
loi, mais on i'kvalue a prks de 7 millions de  
francs, de sorte que la contribution fonciere 
rendra des 1865 pres de 45 millions au lieu d e  
38 millions, son chiffre actriel. 

La taxe sur les revenus et I'impbt des classes 
(loi du ler mai 1851) sont des imp6ts person- 
nels, assis sur les revenus, Pour ce but, les im- 
posables out été divises, d'apres leurs revenus. 
en plusieurs classes Gxées par la loi. La clas- 
siucation s'opdre par des wmmissions d'impo- 
sables nommées par les autoritks communales, 
de sorte qu'en fait les contribuables se classent 
eux-memes. La taxe sur les revenus n'est due 
que par les personnes qui jouissent d'un re- 
venii de plus de 3,750 fr. par au,  tandis que 
l'impbt des classes est db par tous les contri- 
buables qui n'habitent pas des villes snjettes 
au droit de mouture et d'abattage (octroi sur 
la hrine et la viandc). Le tarif de I'impbt des 
classes est divisé en 12 taxes graduées; le plus 
faible est de 15 c. et le plus élevé de 7 fr. 50 c. 
par rnois. La taxe sur les revenus rend 11 '1, 
millions de francs, etla contribution des classes 
34 millions de francs par an. 

La contribiition des patentes (loi du 30 mai 
1820) est assise sur I'exercice des professions 
industrielles et commerciales. Les diverses loca- 
litCs sont pour ce but divisées en quatre c a t e  
gories, dont les trois premieres embrassent les 
villes d'une certaine importance, tandis que la 
quatrienie comprend toutes les autres com- 
munes. Les trois premieres catkgories SOnt 
déterminkes par le chiffre de la population; les  
localités appartenant a la quatrieme catégorie 
sont rkunies en unions correspondant au cer- 
cle. Le tarif diffkre naturellement d'une caté- 
gorie a I'autre et s'éleve avec le chiffre de la 
population. Toutefois la patente est un impbt 
de répartition. Le contingent est íix6 en bloc 
pour une ville ou un cercle, et ensuite est 
réparti entre les industriels selon l'importance 
de leurs affaires. La contribution des patentes 
rend 12 '1, millions de francs par an. 

Le droit sur les chemins de fer (loi du 30 mai 
1853) est assis sur les produits nets des che- 
mins de fer. Le tarif, adoptant une échelle 
progressive, impose un produit net de 4 p. 100 
de i),, un produit net de 6 p. 100 de '1,. etc. 
Cet impbt rapporte pres de 2 millions defrancs, 
prklevés sur les compagnies des chemins de 
fer. 

Les contributions foncibes, des classes et 
des patentes sont recouvrées par des percep- 
teurs, qui reqoivent des remises, tandis que la 
taxe sur les revenus est perque par les caisses 
de eercle (les receveurs des flnances) et la taxe 
par les chemins de fer par les caisses provin- 
ciales de gouvernement (receveurs gkneraux). 



712 PRU 'SSE. 

3. ConBO~ionrindirectes.-Elles compren- 
nent : les droits de douanes, les impdts sur le 
sel, les eaux-devie, le malt et le sucre indi- 
gene; les timbres, les droits de moutnre et 
d'abattage, les imp6ts sur la culture du vin et 
du tabac, les peages des chaussées, ponts, 
bacs, ports de navigation. 

Les droits de douanes, réglbs actuellement 
par la convention douanibre du Zollverein da- 
*e du 4 avril 1853 et par le tarif du 27 juin 
1860, son1 pequs aux frontieres de l'assoc.ia- 
tion. Leur produit net s e  distribue en propor- 
tion de la population entre les divers États de 
cette association. Nous renvoyons pour les dé- 
tails a I'article spkcial (voy. Zollverein), nous 
bornant a dire que la part de la Prusse est habi- 
tuellement de 46 a 47 millions de francs. 

Le se1 (loi du 22 novembre, 1842), dont la 
vente est monopolisee par I'Etat, se debite 
dnns des magasins publics, en tonneaux con- 
tenant 182 kilogrammes de se1 a raison de 45 fr. 
L'État en tire envirou deux ticrs de ses salines 
et un tiers de i'étranger, principalement d'An- 
gleterre. Le produit brut de ce monopole s'é- 
leve a 32 ou 33 millions, le produit net a 21 
ou 22 millions de francs. 

Les eaux-de-vie (lois du 8 février 181 9, du 
ierjuin 1854 et ordonnance du 10 jaiirier 1824) 
mut siijettes a un droit de fabrication, dh par 
les distillateurs et assis sur la trempe ou, si  
I'on veut, sur les matieres premieres dont les 
alcools sont fabriques. Ce droit est de 37.5 
centimes par 17.46 litres de trempe. Les distil- 
lateurs sont tenus de faire des declarations 
dktaillees, et leur fabrication est en outre sur- 
veillke par les préposés des contributious indi- 
rectes. A i'exportation les droits pergus sont 
restitues a la frontiere. Cet impdt rend 26 mil- 
h n s  de francs. 

Le malt ou la drbche (loi du 8 février 1819), 
qui sert a la fabric'ation de la biere et dii vi- 
naigre, est sujet a un droit de fabrication de 
5 fr. par 100 kilogrammes de malt. Cette taxe 
est due par les fabricants; elle rend 5 millions 
de francs. 

Le droit sur le sucre indigkue (loi du 31 
mai 1858) se perpit,  comme le droit sur le 
sucre importé, dans tout le territoire du Zoll- 
verein d'aprks un tarif uniforme. Son produit 
net se distribue entre les divers États comme 
le produit net des droits de douanes, en pro- 
portion de la population. Le taux en est calcule 
de manikre a proteger les sucres indigencs con- 
tre la concurrence du sucre ktrauger. Le droit 
est de 1 fr. 87 c. par 100 kilogrammes de bette- 
raves servant a la fabrication du sucre. Les fa- 
bricants font des déclarations dktaillées sur 
leurs fabrications et ces declarations sont con- 
trblées par les preposes des contributious indi- 
rectes. A I'exportatiou, les droits percus sont 
restitués a la froutiere. Cet imp6t rend a la 
Prnsse 16 millions de francs. 

Le droit de timbre (loi et tarif du 7 mars 
1822) est eu partie flxe, en partie proportion- 
nel. Au premier sont sujets les actes soumis a 
la vkritication ou qiii se  présentent a une au- 
tarite publique, tels que les passe-ports, les 

cartes, les gazettes, etc.; a celui-ci les actee 
unilatéraux ou synallagmatiques , sur des ob- 
jets d'une valeur d'au moins 187 fr. 50 c., ainsi' 
que les successions, actes judiciaires, etc. Cet 
imp6t rapporte 15 a 16 millions de francs. 

Au droit de mouture et d'abattage (loi du 30 
mai 1820) sont sujettes 83 villes d'une cer- 
taine importance, designees par la loi du ier 
mai 1854, et exemptées pour cette raison de la 
contribution des classes. C'est un impdt de con- 
sommation percu aux portes des villes et assis 
sur la farine et la viande, quelle que soit la 
forme sous laquelle ces denrees entrent dans 
la ville. Le tarif est de 5 fr. par 100 kilogram- 
mes de froment, de 1 fr. 25 c. par 100 kilo- 
grammes d'autres cérkales, et 7 fr. 50 c. par 
100 kilogrammes de viande. Le droit sur la 
viande peut &re remplace par une taxe par 
t&te des bestiaux qui entrent dans les villes. 
Un tiers du droit de mouture est abandonnk 
aux caisses municipales respectives. La part 
dc I'Etat s'elere a une somme totale de 12 
millions de francs. Un grand nombre de ces 
villes ont d'aiiieurs ktB autorisees par 1'Btat a 
ajouter des centimes additionnels communaux 
a ces impbts. 

Les imp6ts sur la culture du vin et du tabac 
(lois des 25 septembre 1820 et 29 mars 1828) 
ne sont pas importants. Le vin est sujet a un 
droit de 90 c. a 4 fr. 38 c. par einter (70 litres) de 
vin produit, et le tabac a un droit de 44a88 fr. 
par hectare pour cliaque champ cultive en ta- 
b a ~ .  L'un et I'autre de ces droits sont payés 
par le cultivateur et graduCs d'apres la qualitk 
des produits. Ils ne rendent ensemble qu'un 
milliou de francs. 

Les pkages des chaussées et ponts rappor- 
tent ensemble 12 11% millious de francs. Le pro- 
duit brut des contributions iudirectes monte 
a 167 ou 168 millions et le produit net a 139 
ou 140 millions de francs. 

4. Aulres ressoicrces d s  ddparlemenl des 
pnances. - Elles comprenneut la loterie, la 
banque, la direction du commerce maritime, 
la monnaie et I'administration generale des 
iinances. Les trois premieres, crkées par Fre- 
déric le Grand, ont éprouvk depuis leur crka- 
tion pliisieiirs cbaugements. 

La loterie (loi dii 28 mai 1810 et rbglement du 
l e r  mai 184 1 )  est distribuke en quatre ulasses; 
elle se renouvelle deiix fois par an, de sorte 
qu'il y a huit tirages dans I'annke. Le nombre 
des lots de cliaque loterie, au prix de 195 fr. 
par lot, est de 95,000 et le nombre des gains 
de 36,000. L'Etat pergoit de ce gain une taxe 
de 15 51, p. 100, de plus 2 p. 100 pour les col- 
lecteurs, charges du dCbit des lots et du paye- 
ment des gains. La loterie donne a I'Etat un 
benétlce de pres de 4 millions net. 

La banque (lois des 5 octobre 1846 et 7 mai 
1856), ktablie dans I'interet du commerce et 
de I'industrie, est a prksent I'institution de 
cr8dit la plus importante de la monarchie ; le 
total de ses opkrations annuelles atteint 9 a 10 
milliards. Le privilége de la banque est conf6rC a 
une sociktb au capital de 56,250,000 fr. reprk- 
senté par 15,000 actions de 3,750 fr., auquel 



1'htat a ajouté une somme de 7,036,875 fr., de 
sorte que le capital foudamental de la banque 
s'eleve a 63,286,875 fr. Elle a de plus un fouds 
de rése~equis'klkve dkja a plus de 11 millions 
de francs et augmente la garantie offerte par le 
capital. Sonprivilege, datant du 5 octobre 1846, 
fut Ctendu en 1856, etl'ktat rkduisit en meme 
temps de 1 15 11, a 59 % millions la partie de 
la dette publique qui ne porte pas d'intkrets 
(le papier-monnaie, Cassenscheine). 

La banque est autorisee a faire des opera- 
tions de banque de toute sorte. et a kmettre 
des billets a vue et au porteur, sans limitation, 
mais la circulation ordinaire est de 300 mil- 
lions. Elle entretient des comptoirs et succur- 
sales dans les provinces. Le produit net de la 
banque se distribue ainsi qu'il suit: 1'Etat pré- 
leve d'abord une somme de 2,332,162 fr., piiis 
les actionnaires touchent 4 11, p. 100 et 1'État 
3 11, p. 100 des capitaux versks pour former le 
capital fondamental. De ce qui reste, un sixieme 
passe au fonds de reserve et cinq sixikmes se 
partagent en parties égaies entre i'htat et les 
actionnaires. L'État tire done de la banque : 

La somme mentionnée de . . . 2,332,162f 
3 g/ l  p. 100 d'intkrets di1 capital 

qu'il a versk . . . . . . . . . . . . 246,293 
Une partie des bkukflces, eva- 

IuCe au budget de 1861 a . . . . 1,719,045 
Total . . . . . 4,297,500 

Ce bénérice parait considérable, mais il est 
en partie la rémunkration des avantages im- 
portants, concedés a la banque par l'fitat. Les 
actionnaires ont percn comme interets et divi- 
dendes en 1856, 8 1 / ,  p. 100; en 1857, 8 11/, 
p. 100; en 1858, 7 %/, p. 100; en 1859, 6 7 ,  
p. 100; en 1860,5 % p. 100 de leurs capitaux, 
la stagnation des affaires de commerce depuis 
1858 ayant contribué i diminuer les bénkflces 
de la banque. L'administration de celle-ci est 
conrike a la direction de banque, nommke par 
l'Etat, et a un comitk, klu par les actionnaires, 
qui se réunissent annuellement dans une as- 
semblée gknérale, ou la direction présente 
le compte rendu. La banque ressortit au mi- 
nistere du commerce, de l'industrie et des tra- 
vaux publics. 

La direction' du commerce maritime, crkée 
pour encourager le commerce maritime, n'est 
plus (loi du 17 janvier 1820) qu'une instilution 
de crédit et de commerce, destinée principale- 
ment a effectuer les achats de se1 a l'étranger 
et a s'occuper de certaines affaires publiques 
qui exigent des opérations commerciales. Elle 
rend un peu plus d'un million par an. 

Le produit brut de la monnaie, provenant 
du monnayage, ne dkpasse pas 8 a 900,000 fr., 
absorbes par les frais de fabrication et de 
régie. 

Nous passons quelques autres articles. 
5. Perception du ddpartement du commerce, 

& l'indwtrie et &S trmaux publzcs. - Elles 
comprennent les mines, usines et salines, la 
poste, les chemins de fer. les télégraphes et 
la manufacture royale de porcelaine. 

Les mines, usines et salines de I'État sont si 

nombreuses et si  considkrables , que leur pro- 
duit brut s'élkve a 40 millions de francs, dont 
environ 80 p. 100 sout absorbes par les frais 
d'exploitation et de rkgie. L'Etat perpit en 
outre un droit de 6 p. 100 du produit brut des 
mines des particuliers (loi du 12 mai 1854), qui 
rend 4 millions. 

Quanl aux postes (loi du 5 fbvrier 1852). le  
Iransport des lettres, des journaux, des objets 
précieux, des paquets d'un poids de 10 kilo- 
grammes et au-dessous . et des personnes 
allant en poste, est un monopole de I'Etat. ii 
en tire un revenu. brut de 43 millions, dont 
66 Y, p. 100 proviennent du transport des let- 
tres. Les frais de r@ieabsorbeiit six septiemes 
du produit bmt. 

A 1'kgard des chemins de fer uous rappelons 
d'abord la taxe de 2 millions, que I'État per- 
coit des compagnies. 11 faut ensuite distinguer 
a) les cliemins de fer de l'Etat, au nombre de 
cinq, b) les .quatre, lignes, a la construction 
desqiielles l'Etat a accordé des fonds en se 
chargeant en outre de certaines obligations; 
c) les cinq ligues, relativement auxquelles I'E- 
tat s'est chargé d'urie garantie d'intkrkts. Les 
premiers lui porlent un revenu brut de 36 % 
millions et net de 13a 14 millions; les seconds, 
un revenu brut de 4 millions et net de 600,000 
francs, tandis que lee troisi&mes lui causent 
une dépeuse de 3 '1, millions par an. Les frais 
géneraux de l'administration des chemins de 
fer s'elevent a prks &un million. Le produit 
brut des chemins de fer montant a 40 111 mil- 
lions, il n'en reste donc en tout qu'un produit 
net de 9 11, millions. Ces 9 millions avec une 
somme de 5 g/, millions, que I'État y ajoute, 
sont appliquks au payement des intkrbts et a 
l'amortissement des empruuts publics, contrac- 
tés pour la construction et i'acquisition des 
chemins de fer. Les télkgraphes et la manu- 
facture de porcelaine ne rendent ensemble 
qu'un produit brut d'un peu plus d'un million 
dont 75 p. 100 sont absorbes par les frais de 
regie. 

6.  Perceplions des autres ddpartemenls mi- 
nisle'riels. - Les perceptions de la justice sont 
les plus considérables. Elles consistent dans les 
frais des proces et des actes jiidiciaires, et 
atteignent un chiffre assez eleve pour couvrir, 
a 5 millions pres, les frais de I'administration 
de la justice. Les recettes du département de 
I'agriculture se composent des rachats de ser- 
vitudes et d'autres charges immobili&res (con- 
solidation des propriktks) , et des revenus des 
haras piiblics; elles couvrent, a 2 f j ,  millions 
pres, les frais du ministere. Les recettes du 
département de l'intérieur comprennent les 
amendes, les taxes des passe -ports , les pro- 
duits des maisons de force et de correction, 
etc. ; leur produit n'est pas bien cousidérable. 

üdpenses de 1'État. - Les dépenses de l'Etat 
se divisent en ordinaires et exlraordinaires. 
Les ok'penres ordinaires embrassent les frais 
de perception, d'exploitation et d'entretien des 
diversee branclies du revenu, les frais d'admi- 
nistration des autres services publics et les 
dkpeuses generales de l'État. Nous ajouterons 
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quelques détaiis pour completer le tableau que 
nous avons donné p. 710. 

Le budget du ministbre de la justice est de 
42.3 millions; celui de la justice en France ne 
dkpasse pas 33 miiiions, I'administration de 
la justice est donc plus chbre en Prusse qu'en 
France. 

Les 7.5 millions du ministere de i'agiculture 
comwennent . outre I'administration centrale. 
les iépenses causées par les autoritks provi& 
ciales et locales, chargées des travaux de con- 
solidation des proprietés (voy. cliap. viir), des 
rachats de servitudes, etc., les dépenses pour 
encouragement a l'agriculture, pour l'entretien 
des haras, etc., et autres semblables. 

Les dépenses du ministere dela guerre et de 
la marine de 134.6 millions ne sunisent pas 
pour eutreteuir, outre la marine, un effectif de 
200,000 hommes siir le pied de paix. C'est une 
somme de 155 millions qui est demandke pour 
ce but aux chambres. 

Les dépenses du ministere de l'interieur, au 
montant de 20.25 millions , embrassent toutes 
les dépenses de 1'Etat relativement a la police, 
aux prisons, aux maisons de force et de cor- 
rection, a la geudarmerie, aur prévdts des cer- 
cles avec leiirs bureaus, a la bienfaisance, etc. 

Les 20.9 million~ du ministere du commerce, 
de i'industrie et des travaux publics compren- 
nent les frais d'entretien des ponts, routes, 
ports, canaux, bitimeuts publics, les depen- 
ses Dour I'encoura~ement du commerce et de 
~ i n h s t r i e .  

" 

Les 14.7 millions du ministbre de l'instruc- 
tion publique, des cultes et des affaires médi- 
cales embrassent les depenses de 1'État relati- 
vement a I'instruction primaire, secondaire et 
supkrieure, aux sciences et lettres, aux beaux- 
artsPsaux cultes et aux affaires mbdicales ou 
sanitaires. 

Les 9.2 millions du ministbre des Bnances se 
composent des frais de I'administration cen- 
trale, de la caisse générale de I'Etat, de la 
cour des comptes, du ministere d'atat, du ca- 
binet civil du roi, des archives, des gouverue- 
ments provinciaux. etc. 

Les dépenses genérales de I'État se compo- 
sent de la dotation de la couronne, les dépen- 
ses pour les deux chambres et pour la detle 
publique. 

La dotation de la couronne compreud la rente 
deja mentionnée de . . . . . . . 9,649,121 f 
provenant des domaines et fo- 
r&ts, et une somme de . . . . . 1,875,000 
ajoutée parla loidu 30awil1859. 

Total de la liste civile. . . 11,524,121 
Lcs deux chambres sont inscrites au budget 

pour 906,277 fr.; les membres de la chambre 
des députes recoivent une indemnité de 11 fr. 
25 c. par jour, ainsi que le remboursement de 
leurs frais de voyage. 

Lemontant dela dette publique fu t  en 1861 de 
1,082,800,000 fr. Depuis 1820, en contractant 
un emprunt, on n'a jamais manquk de consti- 
tuer un fonds destine a en amortir anniielle- 
ment au moins 1 p. 100. Ainsi une somme an- 

nuelle de 16 millions s'applique i i'amor- 
tissement. Celle-ci se divise en: 

Dette portant intérets . . . 1,023,400,000f 
Dette ne portant pas inte- 

rkts . . . . . . . . . . . . . . 59,400,000 
Total . . . . . . 1,082,800,000 

Le taux des intérets de la premiere est de 
3 Il3p. 100, 4p.  100, 4 (/,p. 100, 5p. t00se- 
Ion les divers emprunts, leur payement exige 
une somme aiinuelle de 41 =/, millions, c'est- 
i-dire d'environ 4 p. 100 en moyenne du capi- 
tal de 1,023 millions. En ajoutant les frais d'ad- 
minislration (environ 330,000 fr.), les dépenses 
pour la dette publique s'8l6vent avec i'amor- 
tissement a 58 '1, millions paran. La dette ne 
portant pas intéret consiste eii bons de caisse 
(Cassenscheine) d'une valeur de 3 fr. 75 c. (un 
thaler) et de 18 fr. 75 c. (5 th.), 'qiii sont recus 
au pair dans toutes les caisses publiques et 
par tous les particuliers, meme a l'étranger. 

Les autres dépenses genérales de l'État se 
composent des pensions civiles, 8 '1, millions; 
du supplément accordé a la caisse de pension 
pour les veuves des fonctionnaires civils. 2 31, 

millions; d'indemnitéspourdes droits abolis, 2 '1, 
millions; du montant de 2 '1, millions destines 
a couvrir des dépenses imprévues; eofin d'une 
somme de 1 l/, million mise a la disposition dii 
roi, poiir &re ernployee en dépenses utiles, 
mais non obligatoires. 

Les dépenses extraordinaires s'appliquent 
principalement : aux travaur publics de toute 
sorte, arix améliorations, aus rachats de ser- 
vitudes dont les domaines et forets de I'Etat 
sont chargks, aux perfectionnements ou ex- 
tensions d'institutions utiles, etc. Elles ne 
doivent etre portées au budget, que lorsqu'il 
y a des fonds disponibles. Pour les divers 
préparatifs de guerre et les mobilisations de 
l'armée qui ont eu lieii depuis 1850, et poiir 
les chemins de fer, construits et acquis par 
l'État, on s'est cependant départi de cetterbgle, 
les moyens nécessaires ayant dti elre acquis 
par des emprunts. Le montant des dépenses 
extraordinaires btant naturellement tres -va- 
riable, nous nous bornons a dire qu'il a oscillé 
depuis 1851 entre 12 et 30 millions par an. 

IV. ARJIÉE ET BIARINE.. 

Que1 que soit 1'interCt qui se rattache & l'or- 
ganisation de l'armée priissienne, nous ne pou- 
vons pas raconter son histoire au dela de i'a- 
vénement du roi Frédéric-Guillaume 111. DBs la 
premiere année de son regne, en 1797, il posa, 
dans une loi, le principe de l'obligation du ser- 
vice militaire personnel; mais cette loi renfer- 
mait en meme temps un nombre si grand 
d'exemptions et de priviléges , que le service 
restait exclusivement a la charge des classes 
inferieures. - Les malheurs que la Prusse su- 
bit en 1806 furent la cause de profondes modi- 
Lications dans son organisation intérieure. 11 
s'agissait de suppléer aux forces matérielles 
qu'on avait perdues par la création de nouvelles 
forces morales, de sorte que la reforme s'eten- 
dit a tous les services piiblics. Kapoléon ayant 
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restreint I'effectif de l'armée prussienne sous 
les drapeaux a 12,000 hommes, des génbrrux 
illustres comme Scharnhorst, Gneisenau, un 
homme d'État éminent, le baron de Stein, se 
concertercnt sur les moyens de rendre la 
Prusse la puissance et l'autoritb dont elle avait 
joui avant la guerre de 1806. Pour ce but, il 
fallait augmenter autant que possible, mais 
sans éveiller de soupcons, le nombre des sol- 
dats et se préparer ainsi, pour &tre pr6t au 
premier signal donné par les kvknements. L'or- 
donnance royale du 6 aout 1808 établit un 
systeme, d'apres lequel les régiments actifs 
renvoyaient de temps en temps un certain 
nombre de soldats bien exercés, et les rempla- 
caient par autant de recrues qu'ils instruisaient, 
et renvoyaient encore au bout d'iin temps 
prescrit, pour recevoir un nombre pareil de 
nouvelles recrues. De cette manikre on arriva 
peu a peu a former une reserve exercée s'é- 
levant a un total de 150,000 hommes. En 
181 1 , on organisa des dépbts dits d'instruc- 
tion, dont la vraie destination fut d'augmenter 
les cadres actifs en vue d'une guerre immi- 
nente. Ces préparatifs permirent de mettre 
en carnpagne. en 1813, une armée de 200.000 
hommes de troupes de ligne, et de plus, les 
provinces organiserent unc armée auxiliaire, 
composée des hommes valides qui n'avaient 
pas servi, qu'elles appelaient Landwehr, et 
qu'elles Cquiperent et armerent a leurs frais. 

Cette institution, née presque spontanément 
de l'élan patriotique du peuple, fut proclamée 
le principe fondamental de la future organisa- 
tion militaire de Prusse. Des le 9 février 18 13, 
le roi abrogea toute exemption de la conscrip- 
tion, et le 3 septembre 18 14 une ordonnance 
royale etablit ainsi la nouvelle organisation de 
I'armCe: La force de terre se compose: 10 de 
l'armée active; 2O du premier ban de la land- 
webr; 3O du second ban de la landwehr; 40 de 
l'arriere-ban. L'armée active est I'école mili- 
taire pratique de la nation; elle comprend : 
10 les individus qui veulent emhrasser la car- 
riere militaire et passer les examens d'ensei- 
gne et d'oficier; Z0 ceux qui se présentent vo- 
lontairement poiir satisfaire a laloi, enfin 30 les 
jeunes gens valides, &gés de vingt a vingt-cinq 
ans sans exception. (11 y a cependant quelques 
causes d'exemption.) 

La durbe du service est de trois ans sous les 
drapeaux, puis le soldat, renvoyé dans son 
pays en congk renouvelable, passe a la ré- 
serve dont il fait partie pendant deux ans. Le 
premier ban de la landwehr, destiné a sou- 
tenir l'armbe permanente, comprend les sol- 
dats qui sortent de la reserve, apres avoir 
complktb les cinq ans de service; ils en font 
partie pendant sept ans, et sont tenus de se 
présenter aux appels de contrdle et aux exer- 
cices périodiques dans leurs cantons. Le second 
ban, qiii est chargb de défendre les grandes 
villes et les places fortes, est également assu- 
jetti a un service de sept annbes, mais il n'est 
pas tenu de preudre part aux exercices canto- 
naux; il est seulernent contrblé de temps en 
temps par I'aiitorité militaire territoriale. L'ar- 

riere-ban, eníln , se  réunit simplement pour 
garder le foyer domestique. Cne loi supplé- 
mentaire, qui parut le 21 avril 1815, assigna i¡ 
chaque régiment de la landwehr sa circonscrip- 
tion territoriale, et en réglala division en (trois) 
bataillons et l'administration générale. 

Telle fut I'organisation primitive. Plus tard 
on résolut de mettre la landwehr dans un rapport 
plus intime avec la ligne, en formant des bri- 
gades composees d'un régiment de ligne et d'un 
r6gimentdelandwelir. De cette facon lalandwehr 
fut déclaréepartieintegrante del'armée mobile, 
ce qu'elle n'etait pas a son origine. La ligne et 
la landwehr eurent le m&me équipement, le 
m&me armement , et on détacha des officiers de 
ligne pour servir dans les rangs de la land- 
wehr et réciproquement. Mais cette fusion, aii 
lieu de créer iin ensemble fort et rationnel, pro- 
duisit un systeme qui se trouvait en contradic- 
tion avec l'esprit de l'époque moderne et avec 
les exigentes de la pratique. La Priisse a be- 
soin non-seulement d'une armée proportionnée 
a i'étendue de son territoire et nu nombre de 
ses habitants, mais prete a marcher et a eom- 
battre au premier signal. Cette nécessité pro- 
vient de sa sit~iation géograpliique défavorable 
qui lui donne des frontieres étendues, un ter- 
ritoire mal arrondi, et dont les parties sont 
séparées par des pays étrangers. A ces désa- 
vantages naturels, il faut ajouter que toutes 
les grandes puissances ont accru leurs forces 
militaires et les tiennent disponibles, aussi 
pr&tes pour l'attaqiie que poiir la défense. 

A de telles conditions ne répondait nullement 
une organisation cornme nous venons de I'ex- 
poser. Basée sur la réunion de deux corps d'une 
nature tres-differente, la fusion de ces corps 
jetterait partout le désordre. La ligne serait sou- 
vent dépoiiillée, au moment décisif, de ses meil- 
leurs oficiers et sous-oniciers, et serait, de 
plus, obligée de partager ses provisions avec la 
landwehr. En rkunissant celle-ci, on priverait 
subitement le pays d'une grande partie des 
classes laborieuses . on arracherait l'indiistriel , 
I'ouvrier, le cultivateur a leurs occupations 
habituelles. Redevenus soldats a ~ r e s  une ab- 
sence dii corps de trois a six aÜs, ces hom- 
mes formeraient une tmupe a laquelle manque- 
rait complétement l'expbrience que réclament 
et les armes de précision, et la tactique mo- 
derne. Ayant perdu les habitudes de la disci- 
pline, en proie a mille préoccupations, ces 
militaires improvisés ne posséderaient pas les 
qualités qui les rcndissent apte a combattre a 
armes bgales une arméc européenne composée 
de vieux soldats. 

Ces arguments militaires trouvent leur cor- 
rolaire dans des raisons d'équitb et d'économie 
publique. La m conscription personneiie m, c'est- 
a-dire, i'obligation pour tout Prussien de servir 
sous les drapeaux, n'avait jamais pu &tre ap- 
pliquée dans toute sa rigueur et elle btait de- 
venue tout a fait illusoire. Comme en 181 8, 
lorsque la population du royaume s'klevait a 
11 millions, le contingent annuel est resté fixé 
a 40,000 hommes a une époque ou le recen- 
sernent pmdoit un total de 18 '4 miMons. Un 
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Lirage au sort, intmduit en 1820, übérait an- 
nuellement presque 74 p. 100 de la population 
miie, avantage fort cousidérable, si i'on pense 
que ceur a qui la fortune n'avait pas &té favo- 
rable (26 p. 100 a peu prBs), devaient un service 
de dix-neuf ans, tout en restant soumis a toutes 
les charges civiles. Genes dans leurs mouve- 
ments par i'obligation &ventuelle de rentrer 
dans I'armée, ils ne pouvaient aborder certaines 
carrihres au'en hésitant. et ne oouvaient. Dar 
conséqueni, contribiier i p e  dan's une mesire 
relativement restreinte a i'accroissement de la 
fortune nationale. D'un autre cbté, l'entretien 
des familles dont les chefs ktaient rappelés 
sous les drapeaux, dtait a la cbarge des com- 
munes et des cantons, ce quin'aurait paslaissé 
de les obérer d'une manibre presque insup- 
portable. Enfin, la division de I'armée en huit 
corps par analogie avec les huit provinces du 
royaume, pouvait avoir pour effet de distribuer 
d'nne maniere inégale et partant injuste les 
charges de tout genre, qu'impose au pays une 
mobilisation partiale de I'armhc. En pareil cas 
telle province doit foiirnir tout ce qu'elle peut 
en hommes, en chevaux, en provisions, tandis 
que les autres se trouvent a5rancliies de toutes 
prcstations, et s'aperyivent a peine de I'agi- 
tation qui rBgne chez leurs coiicitoyens. Un 
te1 systememilitaire ne pouvait plus etremain- 
tenu. 11 importait de transformer la durée si 
longue des services, d'un nombre restreint 
d'habitants, en un service plus court, supporté 
par une partie plus nombreuse de la popula- 
tion. En d'autres termes, il importait d'augmen- 
ter le contingent annuel et d'alléger les obliga- 
tions de la landwehr, dont I'année 1859 avait 
montré le cblé faible. 

DBs cette annee le roi de Prusse, tout en 
maiptenant les cadres de I'infauterie et de quel- 
ques régiments de cavalerie de la landwehr, 
renvoya les classeslespliis anciennes dans leurs 
foyers, et ordonna une levee supplémentaire. 
En 1860, le gouvernement aclieva la nouvelle 
organisation, en m6me temps il presenta aux 
chambres un projet de Ioi, que le ministere 
retira a la Bn de la session sans qu'il ait &té 
discute. Les traits priucipaux de ce projet peu- 
vcnt Btre r~sumés ainsi : 

Tout Prussien doit le senice militaire a partir 
de I'ige de dk-sept ans. 

La force de terre comprend l'armée perma- 
nente et la landwehr. 

La marine se compose de la marine perma- 
nente et de la milice de marine. 

L'armée et la marine permanentes sont te- 
nues constammentpretes a entrer en campagne. 

Le temps obligatoire pour le service actif de 
terre et de mer est flxé A huit aus. De ces hiiit 
ans les soldats de la cavalerie passent sous les 
drapeaux les quatre premiéres annees, ceux 
des autres armes et de la marine les trois pre- 
mieres annbes, et ceux du train les premiers 
six mois. Le reste du temps ils sont en congé 
renouvelable. La landwehr et la milice mari- 
time sont destinées soutenir l'armée et la 
marine. Apres I'accomplissement de ces huit 
années de service, on entre dans la landwehr 

ou dans la milice de marine; on íigure sur leurs 
cadres pendant onze ans, et dans aucun cas, 
au dela de la trente-neuviBme aunee d'ige, et 
l'on n'est rappelesous les drapeaux qu'en temps 
de guerre. 

Les jeunes gens remplissant certaines con- 
ditions de capacité qui s'engagent volontaire- 
ment et s'équipeiit a leurs frais, ne servent 
que pendant une année seulement, apres la- 
quelle ils passeut a la landwehr. Cette disposi- 
tion a éte maintenue par la nouvelle loi. 

Bien que la questiou de la réorganisation de 
I'armée n'ait pas encore trouve sa solution dé- 
iinitive, il est Iiors de doute que le gouverne- 
ment, ainsi que les Iiommes spéciaux, pensent 
que le projet de 1860 doit &tre mainteuu sauf 
qrielques modiílcations , comme par exemple 
de restreindre a deux ans la présence sous les 
drapeaux. 

En attendant, la base Ibale  des institutions 
militaires de la Prusse est encore le regle- 
ment de 1814 et 181 5: seulement tous les ba- 
taillons et quelques rkgiments de cavalerie de 
la landwelir ont été transformés en bataillons 
et régiments actifs, ce qui a fait porter le con- 
tingerit aiinuel de 40,000 a 63,000 hommes. 9 

L'armde de Prusse compte en paix un effectif 
moren de 200,000 Iiommes. Ce chiffre se dk- 
compose ainsi : 139,5 1 1 bommes d'infanterie, 
29,029 Iiommes de cavalerie; 23,189 hommes 
d'artillerie avec 432 pieces attelées, 5,750 sol- 
dats du génie; 2,907 liommes du train des 
équipages. Sur le pied de guerre, i'armee mo- 
bilisée comprend en premiére llgne 253,506 
honimes d'infanterie ; 36,Oi 3 hommes de ca- 
valerie; 34,819 hommes d'artillerie avec 864 
pieces de campagne; 9,368 soldats du gknie ; 
29,034 hommes du train dcs équipages, en- 
semble: 362,740 hommes; en deuxieme ligne: 
116,232 hommes d'infanterie de landwehr du 
preinier ban. En tout, disponibles pour une 
guerre a I'étranger : 478,972iiommes. 

A cette force il faut ajouter comme pouvant 
etre einployés a la défense du pays: 

l o  Les dépbts: un bataillon de 1,000 hommes 
par régiment d'infanterie, une compagnie de 
150 hommes par batailloii de chassenrs et du 
genie, un escadron de 200 clievaux par régi- 
ment de cavalerie, 4 batteries (8 15 liommes) par 
brigaded'artillerie: ensemble 105,000 liommes; 

2" Des détachements de cavalerie (en tout 
1,000 hommes) et d'artillerie (16,000 hommes) 
non montée, de meme que 40 a 50,000 hom- 
mes de landmehr du deuaieine han (ensemble 
67 a 70,000 Iiommes), destines a former les 
garnisons desgrandes villes et desplaces fortes. 

Le general commandant I'un des ueuf corps 
d'armée (un corps par province et la garde) re- 
goit du ministre de la guerre les ordres géne- 
raux qui ont trait au recrutement, a l'organi- 
satiou, ti I'equipement et a I'administration de 

1. Bien que nous ayons d6jb par16 de cctte orga- 
niiation au mot Landwehr, nous avons cru devoir 
reproduire les d6tails ci - dessus, qui non8 ont 6th 
fournis par un oñicier prossien. (Le cliapitre AEMÉE 
n'est pas de I'auteur des autren cbapitrea de I'artiele 
Pmsse.) N[. B. 
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I'armée. 11 les commeiite, les developpe, les 
modifie d'aprés les circonstances territoriales, 
et les transmet aux autoritks militaires infk- 
rieures. Un corps d'armke est subdivisk en 
deux divisions actives, de deux brigades d'infan- 
terie et une de cavalerie chacune. Une brigade 
d'infanterie compte deux rkgiments de ligue et 
un régiment de landwehr. A tout corps d'armbe 
est attachk un bataillon de chasseurs, un du 
génic, un bataillondu train des kquipages et une 
brigade d'artillerie, qui ne dkpendent que sous 
lesrapportsgknkraux du commandant en chef de 
1aprovince.Le rkgiment de landwehr compte trois 
bataillons, qui fonnent, non-seulcment des uni- 
tés tactiques, faciles a rkunir, mais encore des 
autoritks territoriales chaqkes des affaires du 
recrutement et de la rkserve. Ce sont eiix qui 
forment les contiigents annuels des jeunes 
soldats daris les limites de leur circonscription, 
et qui y exercent le contrble et la surveillance 
sur les militaires en congk. 

Un des traitscaractkristiques du systeme d'or- 
ganisation de l'armée prussienne, c'est la coYu- 
cidence de la division territoriale avec I'unite 
tactique, puisqu'il y a un corps d'armée par 
province. Le lien qui rkunit ainsi les troupes 
en corps et divisions ktant permanent, cette 
organisation a l'avantage que les chefs connais- 
sent bien leurs subalternes, et que I'appareil 
fonctionne avec facilite au moment ou I'on veut 
s'en servir. 

Xous n'avons pas besoin de dire que la Prusse 
entretient un grand nombre d'institutions et 
d'ktablissements militaires, mais I'espace ne 
nous permet pas de les knumkrer. 

Marine. - L'armbe de mer comprend un 
bataillon d'infanterie de marine, fort de quatre 
compagnies, de 150 hommes chacune, et deux 
compagnies d'artillerie de marine du meme 
effectif, en tout 1,000 conibattants environ, 
stationnks a Danzig. 

Placke sous les ordres du ministre de la ma- 
rine (le ministre de la guerre), la marine compte 
au-dessous d'un commandant superieur a Ber- 
lin une division marilime (station de la Balti- 
que), quartier génkral a Danzig. 

La flotte se compose actuellement de 26 va- 
peurs avec 122 canons et de 8 navires ti voile 
(dont 3 frkgates) avec 124 canons. 

La flottille a la rame comprend en outre 
36 chaloupes canonnieres a 2 pi8ces , 4 yoles, 
chacune avec un canon. 

11 est inutile de dire qu'il y a plusieurs na- 
vires en construction et qiie les cliiffres que 
nous donnons sur la marine prussienne n'ont 
qu'une valeur transitoire (1863). X. 

V. ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Les juridictions pmssienries se divisent sen- 
siblement comme en France , nous ferons con- 
nastre les diffkrences dans la suite de cet article. 

Les contraventions sont jugkes par des tri- 
bunaux de police, soitun juge unique, qui peut 
Bdicter jusqu'a six semaines de prison et 187 fr. 
50 c. d'amende; les dklitssont de la competence 
du tribunal correctionnel, composk de trois 
juges; les crimes sont soumis au jury. 

On sait que la rive gauche du Rliin et quel- 
ques localitks de la rive droite ont conserve la 
législation civile franqaise, tandis que presque 
tout le reste de la monarchie est soumis au 
code prussien. 11 en rksulte des diffkrences 
dans I'organisation judiciaire des diverses pro- 
vinces. Ces diffkrences peuvent &tre rksumkes 
ainsi : 

lo  Tandis que la compétence des tribunaux 
rhknans es1 restreinte a la connaissance des cas 
fitigieux, et que la rkdaction des actes extra- 
judiciaires, des testaments, etc., est rkservée a 
des oíüciers ministkriels, ndtaires, huissiers , 
ces actes sont places dans les attributions d'une 
chambre spkciale des tribunaux qui ne se rku- 
nit avec la h a m b r e  judiciaire que pour juger 
les cas importants. 

20 Les tribunaux rhknans ne peuvent pro- 
noncer que s'ils ont ktk saisis, soit par les 
parties, soit par le ministere public; les autres 
tribunaux prussiens peuvent encore agir d'of- 
fice. 

30 Tandis que dans les districts rhknans le 
ministere public étend sa surveillance sur i'en- 
semble de i'administration de la justice y com- 
pris les omciers ministériels, leur compktence 
se borne, dans le reste de la Prusse, aux af- 
faires pendantes devant le tribunal et aux af- 
faires matrimoniales. 

4 O  Dans la province rhénane I'exécution des 
jugements se fait par ministére d'huissicr; ail- 
leurs en Priisse les tribunaux y pourvoient 
directement. 

On distingue entre les tribunaux ordinaires 
et les tribunaux spkciaux. Les premiers sont 
les tribunaux de premiere instance : il y en 
a 46 dans h province de Prusse, 29 dans le  
Brandebourg, 20 dans la Pomkranie, 53 dans 
IaSilésie, 26 dans IaPosnanie, 31 dans la Saxe, 
29 dans la Westphalie, 9 dans la province rhk- 
naiie. Le ressort de la vlu~art  de ces tribunaux 
comprend un cercle (ahon-dissement), les autres 
sont etablis dans les villes de 50,000 habitants. 
De plus, les tribunaux de la prohnce rhknane 
etendent leur juridiction a peu pres sur tout 
un gouvernement. Cependant, les ressorts ju- 
diciaires ne concordent pas toujours avec la 
division administrative du pays. Ces tcibunaux 
de premiere instance forment vingt-deux res- 
sorts de cours d'appel, desquelles la province 
rhénane, qui n'a que deux instances (comme 
la France), peut ouvrir un recours en cassation 
a Berlin , ou sikge \e tribiinal supkrieur (six prk- 
sidents et quarante-neuf conseillers) formant 
troisieme instance pour le reste du royaume. 
Dans la province rhknane il y a 125 justices de 
paix. C'est le tribunal supkrieur qui decide les 
conflits d'attribution qui peuvent s'élever entre 
les tribunaux; les conflits entre les tribunaux 
et l'administration sont rkglbs par le tribunal 
des conflits composk du prksident du conseil 
des ministres. de quelq .es conseillers de ce 
tribunal et de quelques fonctionnaires de l'ad- 
ministration. 

Les tribunaux spkciaux sont les tribunaux 
de commerce dont les juges sont élus par les 
notables commercants et parmi eux; les prud'- 
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hommes Blus par les patrons et les ouvriers et 
dont on peut appeler au tribunal de commerce; 
les tribunaux universitaires qui etendent leur 
juridiction sur les ktudiants, qnipeuvent infliger 
jusqu'i quatre semaines d'incarcération; les 
tribunaux ecclksiastiaues catholiaues . dont les 
attributions compre&ent la discipline ecclk- 
siastiaiie. les matieres matrimoniales et autres 
en raiport avec le do,gne religieux; les tribu- 
naux douaniers ou ílscaux; les tribunaux mili- 
taires (conseils de guerre) ; enfin les tribunaux 
chargks du relement des indemnites dues , 
pour le rachat des servitudes. 

Bien qu'il y ait un ministre de la justice, les 
tribunaus sont completement indbpendants ; 
ils ne sont soumis qu'a la loi. Pour etre juge, 
il faut avoir fait son droit. pendant trois ans, 
passk d'abord I'examen d'auditeiir, puis aprCs 
un stage d'au moins un an, celui de reféreu- 
daire, e t  apres un nouveau stage celui d'asses- 
seur, dit le grand examen. Des conditions de 
capacite moins rigoureuses sont imposees aux 
greffiers et aux oaiciers ministkriels. Ces der- 
niers sont nommes par le ministre, les pre- 
sidents nomment les agents infkrieurs. Les 
sous-officiers ayant douze annkes de services 
ont un droit a ces places, qui comprennent celles 
d'buissier. 

Les juges sont nommks par le roi; ils sont 
inamovibles, ou du moins leur traitement ne 
saurait leur etre retiré, soit pour crime ou 
dklit. Chaque tribunal a des places plus ou 
moins bien dotkes: ou commence par les plus 
faibles traitements, et l'on passe, d Paneiennelé 
et au fur et amesure desvacances, aun plus fort. 

VI. CULTES. 

La liberté. des cultes chretiens est établie 
en Prusse depuis le siecle dernier. On sait que 
Frkdéric le Grand voulait que tout le momk f l t  
son salut a s a  fagon. Le code de 1794 a reconnu 
ce principe d'une maniere solennelle, et la Con- 
stitution de 1850 l'a contlrme et I'ameme appli- 
que d'une maniere plus large. Cet acte permet 
expresskment la fondation de rkunions pour 
l'euercice en commun du culte. Ces rkunions 
ou paroisses possedent, des qu'eiles se sont 
ktablies, les droits d'une socikte privke re- 
connue; mais elles n'acqui8rent que par une 
loi les droits d'une corporation. Chaque culte 
administre ses fondations comme il i'entend, et 
déji l'kglise catholique a la jouissance de cette 
indkpendance que I'kglise protestante. attend 
d'une loi organique promise, mais non encore 
dkliberke. 

Les 18 411 millions d'habitants se divisent a 
peu prCs ainsi entre les principaux cultes (1863): 
protestants 11,120,000; catholiques 6,830,000; 
israklites 260,000. Le reste serépartit entreplu- 
sieurs sectes peu nombreuses. Les catholiques 
sont en majoritk dans la provincerhknane, dans 
la Posnanie et dans la Silesie, partout ailleurs 
les protestants i'emportent en nombre sur les 
catholiques. 

Le culte catholique compte eu Prusse neuf 
eveches et archeveclies, avec huit archeveques 
et kveques (I'archeveque de Posen administre 

deux BvBchBs). Ces prklats jouissent dans leurs 
dioceses respectifs du plein pouvoir ecclksias- 
tique. 11s nomment les cures et desservants, 
surveillent la discipline du clergk, dirigent 
l'administration des fondations, et I'dtat n'a 
que le droit de presentation pour certaines 
cures, non a titre public , mais c o m e  simple 
particulier, c'est-a-dire qu'il a le patronat de 
certaines Cglises. 11 y a cependant un concor- 
dat (bulle du 16 juillet 1821 conflrmée par le 
roi, 23 aotlt 1821) qui accorde au gouvernement 
une intervention plutOt nominale que reelle. 
L'État accorde, a divers titres, au culte catho- 
lique une somme de 2,790,345 fr. paran, prin- 
cipalement au prolit de quelques institutions 
et du clergk inferieur si mal doté, et l'kglise 
catholique tire de ses immeubles un revenu 
de 548,794 fr. qui est employe en traitement 
pour les ev6ques et chanoines et pour l'entre- 
tien des skminaires, etc. Le clergb des paroisses 
est entretenu par les Edeles, avec des sub- 
ventions des pntront et au besoin de l'Etat, 
qui contribue aussi extraordinairement aux 
frais de construction des eglises et chapelles. 
Chaque kglise a sa fabrique dont les membres 
sont nommks par Iepatron ou klus par les 
membres de la paroisse; le cure en fait tou- 
jours partie. 

Il y a en Prusse 4,060 cures, 1,439 succur- 
sales, 2,124 chapelles, etc.; 3,874 cures et 
2,600 vicaires ct chapelains. On compte 185 
couvents et congrkgations avec 1,005 religieux 
et 2,883 religieuses. 

En ce qui concerne le ciilte protestant, 1'État 
Ctait depiiis la Reforme a la tete de I'Église; 
maisla Constitution de 1850 arendu auculte, en 
principe, son indkpendance. Mais l'application 
compl&te de ce principe rencontre de nom- 
breuses difficultks qui ne seront pas vaincues 
de longtemps. La seule chose faite jusqu'a prk- 
sent, c'est la separation, opkrke en 1850, des 
affaires intkrieures d'avec les affaires exte- 
rieures. Les premieres ont kté confikes a un 
couseil supérieur, indkpeudant du ministre, et 
a huit cousistoires provinciauxqui fonctionnent 
sous son autoritk; les affaires extkrieures sont 
administrkes, comme auparavant, par le mi- 
nistre des cultes et les gouvernements (les 
préfets). Dans les affaires connexes, les auto- 
ritks ecclesiastiques et administratives dkli- 
bkrent en commun. 

Lesa~airesintérieurescomprenneiit ledogme, 
la litur~ie. la disciuline, les svnodes. I'ensei- 
$nement thkologiqÜe.   es candidats au minis- 
tere kvangklique doivent avoir kludik la thko- 
logie pendant trois ans a une universite; ils 
doivent passer un examen et sont nommes par 
le patron ou elus par la paroisse. Les consis- 
toires provinciaux et le conseil superikur kvan- 
gelique sont nommks par le roi. 

Les affaires extkrieiires consistent dans la 
surveillance sur les propriktes, les fondations 
et les institutions des diverses eglises, dans 
i'exercice du patronat de 1'Etat qui lui confkre 
d'ailleurs une influence directe sur I'adminis- 
tration de ces etablissements, sur la nomina- 
tion des fabriciens et sur tout ce qui se rat- 
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tache aux intérhts materiels des paivisses. Kous 
avons deja dit que le soin de ces intérets est 
confié aux gouvernemenfs provinciaux. 

Les subventions de 1'Etat pour le culte pro- 
testant ou évangeliquef, et qui sont destinees 
tant au personnel qu'au materiel, s'élevent 
tous les ans a 2,250,000 fr. L'Eglise posséde, 
en outre, un revenu propre de 276,000 fr. 
proveriant de diverses fondations , ensemble 
2,526,000 Fr. Les traitements des pasteurs et 
l'entretien des kgljses sont ii la charge des 
communes; mais 1'Etat ne refuse pas une sub- 
vention extraordinaire aux paroisses obligées 
dereconstruireleur église ou de batir un temple. 

Le culte protestant comprend 5,387 églises 
principales, 2,977 succursales. 1,065 autres 
locaux consacres au culte, 6,329 pasteurs et 
130 auxiliaires. 

Le culte israélite n'est soumis a aucune sur- 
veillance de la part de l'Etat, qui ne lui a en- 
core accordé aucune subvention. 11 s'administre 
librement. Les communautks forment gknéra- 
lement des sociktes privees reconnues, quel- 
ques-unes cependant ont requ les droits cor- 
poratifs. On compte 1,008 synagogues. 

VII. lNSTRUCTION PUBLIQUE. 

La haute valeur de I'instruction est reconnue 
depuis longtemps en Prusse, et des le dix-sep- 
tieme siecle, le gouvernement avait pris des 
mesures en sa faveur. Le code de 1794 declara 
que les écoles et les universites sont des kta- 
blissements publics qu'on ne peut ouvrir qda- 
vec I'autorisation de l'Etat cliargb essentielle- 
ment de leur siirveillance. Ce code rattaclia a 
ce principe toute une legislation assez liberale 
que la Constitiitiori de 1850 a encore dévelop- 
pée. n La science et son enseignemeiit, dit-elle, 
sont libres; on pourvoira, par des écoles publi- 
ques, a l'éducation de la jeunesse. Les parents 
ne peuvent pas priver leurs enfants de ce degré 
d'instruction que l'école primaire publique est 
chargke de conférer. 11 est permis a toiis ceur 
qui peuvent jiistifler devant l'autorite de leur 
moralité, de leurs aptitudes et de leur savoir, 
d'enseigner ou d'ouvrir des ecoles. Tous les eta- 
blissements publics ou privés destinés a l'en- 
seignement sont soumis a la surveillaiice de l'É- 
tat. En fondant des écoles primaires publiques, 
il y a lieu de tenir compte, autant que posible, 
de la diíTkrence des cultes. L'iustruction reli- 
gieuse y es1 confkréesous ladirection des églises 
ou associatioiis religieuses. La direction des in- 
t6ret.s extkrieurs des ecoles primaires publiques 
- dans lesquelles l'instruction devra &re gra- 
tuite - appartient aux communes qui doivent, 
d'ailleurs . sumorter les frais de leur crkation 
et de leur enfretien. ~ 'É ta t  n'intervient que 
lorsque la commune est dans l'impossibilité de 
remplir ce devoir et dans la lihitedes besoins. 
Une loi reglera tout ce qui concerne l'instruc- 
tion publique, et en attendant, l'organisation 
existante sera conservee. II 

Tels sont les principes posés par la Con- 

1. Le nom d78vang81ique a it8 donn6 au culte pro- 
testant lora de la r8union des Bglfsea de la confession 
d'Augsbourg (IuthBrienne) et rbformbe (calviniste). 

stitution de 1850; la nouvelle loi promise par 
la Constitution se prepare, mais elle n'a pas 
encore &té discutke. Jiisqu'a ce qu'il en soit 
autrement dispose, 1'Ccole primaire (ou elkmen- 
taire) est placée sous l'autoritk locale, et son 
entretien est a la charge des membres de la 
commune scolaire comprenant tous les chefs 
de ménage, tandis que la commune politlpue 
ne comprend que les habitants possédant une 
propriete ou un revenu sufilsant pour etre &lec- 
teurs municipaux. Les chefs de ménage doivent 
coutribuer a l'entretien de l'école en proportion 
de leur fortunef, non compris la rétribution 
scolaire due par les parents. Les frais de con- 
struction d'une maisou d'école sont a la charge 
des caisses municipales avec des subventions 
des seigneurs ou propriétaires de biens nobles, 
s'il y en a, et enfin de 1'Etat. 

Nais si I'instruction n'est pas encore tout i 
fait gratuite, elle est obligatoire depuis long- 
temps. Tous les enfants qui ne reqoivent pas a 
domicile l'ins truction prescrite doivent fréquen- 
ter I'ecole primaire, sous peine d'amende et 
meme de prison pour les parents. 

11 existe en Prusse (1  863) 58 ecoles normales 
primaires avec 3,405 ei&ves; 25,156 écoles pri- 
maires publiques avec 29,533 instituteurs, 
2,640 maitres auxiliaires, 2,652 institutrices, 
1,403,170 garcons, 1,370,243 filles; 813 écoles 
primaires privees avec 890 instituteurs, 599 
institutrices, 23,620 garqons, 24,722 fllles; 291 
kcoles primaires supérieures publiques avec 
1,041 instituteurs, 132 auxiliaires, 51,027 gar- 
cons; 269 kcoles supérieures de Blles. 813 
professeurs et maltres, 43 1 institiitrices; 247 
auxiliaires, 50.4i2 filles; 1 8 i  pensionnats de 
garqons avec 415 maftres et 7,i69 eleves; 345 
pensionnats de demoiselles avec 2,017 institu- 
trices et 23,846 eleves. Ajoutons 589 Bcoles de 
dimanche avec 31,058 klkves, et 443 sailes 
d'asile avec 31.745 enfants. 

~'euseiguement secondaire est representé 
d'une part par 33 colleges (Progemnasium) 
avec 3,247 deves, et 144iyckes (~ymnasium) 
avec 43,305 éléves, consacrks aux études clas- 
siques; et de l'autre, des kcoles des sciences 
exactes, en allemand RealschuZen, et a un de- 
gré inféneur Bürgerschulen qiii prkparent pour 
les professions iudustrielles. 

L'enseignement supérieur est du ressort des 
universites de Berlin, Kaenigsberg, Greifwald, 
Breslau, Halle, Bonn; on doit ajouter Miinster, 
bien que les quatre facultks n'y soient pas re- 
presentées. (Voy. Universités.) De plus, Pader- 
born et Braunsberg ont des facultés de théolo- 
gie catholique (en dehors de celles qui se  
trouvent annexkes a plusieurs universitks). 
Berlin, Koenigsberg, Düsseldorf ont des acadé- 
mies des beaux-arts et il y a d'ailleurs des aca- 
demies agricoles, des écoles militaires et navales 
et tant d'autres institutions que notre cadre ne 

1. 11 nous semble que ce  systhme Bquivant B l a  
gratuit8. An fond, i l  faudra toujours payer l'institn- 
teur. Or, la caisee communale devra 4tre aliment6e 
par lee cotisationa (proportionnelles) des habitants, et  
d'une fapon ou de l'autre les indigentssont exempt8s. 

M. B. 
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nous permet pas d'bnumérer. Les universités 
comptent un peu plus de 5,000 btudiants. 

La surveillance sur l'enseignement est exer- 
d e  par le ministre et sous ses ordres par les 
comitbs provinciaux de I'iustmtion publique 
(Provinzial-SchulcoIlegien), par les gouverne- 
ments (préfectures). ,Les dépenses de l'Etat 
pour l'instruction s'klevent a 8,703,847 fr., sa- 
voir : universités , 2,026,627 fr. ; aclidbmies , 
1,213,693 francs; gymnases et Realschulen, 
1,218,517 fr.; instruction primaire,2,249,336 fr.; 
1,995,670 fr. pour l'enseignement et I'éduca- 
tion militaire. 

YIII. RESSOURCES. 

L'agriculture est tres-avancke en Prusse. 11 
y a kmulation entre le gouvernement , des as- 
sociations agricoles et meme de simples parti- 
culiers pour activer les progres de la culture 
et de i'blevage. Plusieurs des agronomes alle- 
mands les plus illustres , Albert Block, Thaer, 
Koppe, sont des Prussiens. La situation agricole 
florissante de la Prusse, malgrk un sol assez 
ingrat et un climat relativement froid, lient i 
des causes diverses; mais parmi celles qui ont 
exerck la plus grande influence , nous devons 
citer I'abolition du servag.e en 1807, et le regle- 
ment, par les edits de septembre 181 1, des 
rapports entre les anciens seigneurs et leurs 
serfs devenus libres. 11 s'agissait de faire Q ces 
derniers leur part du sol qu'ils avaient cultive 
de pere en fils, tout en tenant compte du droit 

. des seigneurs. Le partage devait se faire a i'a- 
miable; et pour les cas ou l'ou ne tomberait 
pas d'accord, le paysan ayant l'usiifruit hé- 
reditaire d'un bien agricole en rendrait le tiers 
au seigneur, tandis que les paysans qui culti- 
vaient a d'autres conditions rendraient la moi- 
ti&. Ces dispositions pouvaieot s'exbcuter soit 
en rendant rBellement en nature la moitik ou 
le tiers des terres, soit en conservant cette 
portion contre une rente annuelle payable en 
blk ou en argent. Des agents spbciaux furent 
nommés pour mettre a exécution ces arrange- 
ments suivant les vues du gouvernement («con- 
solidation de la propribtkv). Les effets de cette 
loi agraire ont été ensuite complétks par une 
serie de mesures qui ont porte leurs fmits. 
Nousn'eu citons qu'une preuve entreplusieurs: 
en 1858 on a compth 762,157 agriculteurs ex- 
ploitaut leurs propriétes, contre 33,218 fer- 
miers, mktayers, régisseurs. On doit ajouter 
421,544 chefs de famille qui cxercaient I'agri- 
culture comme industrie accessoire. 

Selon l'dnnuaire statistique de la Prusse, 
93,740,t 44 morgen (4 m. font 1 hectare) sur 101 
(d'autres disent siir 109 millions'), sont utilisés 
par l'agricullure, savoir : 1,420,582 m. de jardins 
et vergers, 50,473,952 m. de terres arables, 
8,788,255 m. de prés, 8,i44,720m. de pAturages. 
24,913,335 m. de forets. Ces territoires, qui 
ne comprennent pas la surface couverte de 
maisons, de routes, d'espaces improductifs et 

1. Le releve statistique a produit le chiffre de 
101.254.110mor~en. et le calcul base sur les donnees 
de ía carte, 10<J;888;000 morgen pour la superficie to- 
tale de la Prnsse. On sait qu'il n'y existe pis  eucore 
de cadastre parcellaire genhral. - 

d'eeu, se divisent en 1,099,333 pniprikt68 de 
moins de 5 morg. (en tont 2,227,812 m.); de 
6 17,420 de 5 a 30 m. (8,428,751 m.) ; 391,596 
de 30 a 300 m. (35,918,017 m.); 15,079 de 300 
a 600 morgen (6,048,222 m.); 18,302 de plus 
de 600 morgen (41,1 17,312 m.). Le rendement 
des terres ne paralt pas aussi Clevk p 'ou devrait 
le supposer d'apres I'btat d'avancementdes pro- 
cédbs. On kvalue la moyenne des récoltes pour 
le froment A 9 scheffeels par morgen, pour le 
seigle a 8.60, l'orge a 10.75, l'avoine 13.25, 
le sarrasin a 7.17, les pois a 6.50, les colza a 
8.60. Rbduits en mesures francaises, et le 
scheffel compté a 55 litres, 9 sch. par morgen 
Bquivalent a 19.80 hectolitres par hectare, 
moyenne bien supérieure a celle de la France.1 

C'est la province rhénance qui i'emporte en 
fertilite sur toutes les autres. C'est elle aussi 
qui produit la plus grande quantitb de vin; sur 
5 a 600,000 eimers, 450 a 550,000 sont recoltks 
dans la province rhénane. En revauche, cette 
province est bien moins riche en bktail; ce 
sont les provinces de Prusse, de Posen et de 
Poméranie, qui sont les plus riches en bestiaux. 
Selon le recensement de 1861, on compte en 
Prusse 1,679,655 chevaux, 5,634,337 betes a 
cornes , 17,436,865 betes a laine , 2,689,693 
porcs, 806,008 chevres. 

Au le' janvier 1862, la valeur des objets assu- 
rks contre I'incendie s'élevail en Prusse a 3,982 
millions de thalers dont 3,350 a 3,400 consis- 
tent en immeubles et le reste en meubles, 
marchandises, etc. 

La Prusse est riche en mines. En 1861, on 
en a extrait 235,189,996 quintaux de 50 kilo-. 
grammes de houille (valant 21,808.326 thalers), 
88 millions de qiiintaux d'anthracite (3,038,997 
thalers), 882,835 quint. de se1 .(production to- 
tale des salines 2,878,000 quint.) et des quan- 
titCs cousidérables de minerais , de pierres et 
d'autres matieres minerales. Les metaux pro- 
duits s'élkvent aux chiffres suivants: or, 4 kil.; 
argent, 1,633 kil. ; fer, savoir: fonte au coke, 
6,222,401 quint. (50 liil.), fonte au charbon de 
bois, 1,077,250 quint.; fonte au combustible 
melangé, 950,212 quint., valant ensemble pres 
de 12 millions de thalers ; acicr brut , 152,523 
quint.; fer en barres. 5,733,789 quint., valant 
18,984,604 th.; tble, 753,000 quint.; fer-blanc, 
62,000 quint.; fll de fer, 422,000 quint., etc. La 
production du zinc s'est blevbe a 1,171,445 
quint. de z h c  brut, a 34,350 de blanc et a 
242,283 quint. de feuilles; celle du plomb a 
363,554 quint., celle du cuivre a 45,468 quint.; 
on trouve en outre do nickel, de I'arsenic et 
d'autres métaux moins importants. De 1834 a 
1861 89 sociétCs se sont fondées , avec un ca- 
pital de 104,885,067 th. pour l'exploitation de 
mines ; sur ce nombre six seulement (capital 

1. Dieterici (Handbuch dc+Statbt iü desp+cuaaiac&en 
Staato) ,  prenant ponr point de dhpart la consomma- 
tion des villes & octroi (Mahbtcucr ) ,  Bvalne la con- 
aommatiou totale de la Prusse A 1'1,002,000 scheffels 
de froment et 51,608,000 scheffels de  seigle, et en te- 
nant compte de L'exportation et des semences, il 
tronre que la production totale di1 froment est de 26 

87 milllons de scheffels, et celle du seigle, de M f 
-55 millions de scheffels. 
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4,540,000 111.) ont el6 dissoiites depuis. On sait 
d'ailleurs quc la majeure partie des mines ap- 
partiennent a l'ktat et sont exploitkes en régie. 

Les industries textiles sorit assez importan- 
tes, surtout dans la partie occidentale du 
royaume. On a compte en 1861 651,145 bro- 
ches a laine cardée, 47,153 broches a laine 
peignee, 398,071 broches a coton, 106,508 bro- 
ches a lin. Le nombre des mCtiers qui ont 
battu a kte en tout de 190,715, dont 30,392 
pour tissus de soie et mi-soie, 76,993 pour 
tissus de coton, 42,667 pour tissus de lin, 
31,880 pour tissus de laine et mi-laine, 2,3 15 
pour bonneterie, 4,244 pour rubans, lereste en 
dirers. Ne sont pas compris dans ces nombres 
276,266 metiers qu'on ne fait marcher que pen- 
dant les intervalles entre d'autres travaux et 
principalement pour les besoins domestiques. 

Parmi les autres industries importantes noiis 
citerons les 7,530 brasseries (non compris 
2,812 brasseries qui ne travaillent que pour 
la consommation domestique) et les 8,087 dis- 
tilleries ou bouilleries, non compris les distille- 
ries qui fonctionnent dans les Ctablissemeiits 
ou l'on ne produit pas de I'eau-de-vie. Ces dis- 
tilleriesont employken 1801 3,955,067 scheffels 
de cerkales, 21,695,384 scli. de pommes de 
terre et 563,408 sch. d'autres malieres. 11 con- 
vient encore de mentionner les taniieries, les 
papeteries , la boissellerie et autres industries 
pareilles. En résumb, le tableau oficie1 de l'in- 
dustrie pnissienne compreiid 1,786,145 per- 
sonnes, patroiis aussi bien qii'ouvriers, avec 
6.669 machines a vapeur de la force de 137,377 
chevaux. 

Ni I'industrie des transports, ni le commerce 
ne sont compris dans ce iableaii. Les transports 
par terre font facilites par 756 milles (de 15 
au degr6)de chemins de fer' (en 1862), 1,926m. 
de routes royales, 1,319 m. de routes départe- 
mentales, 266 m. de routes communales, 278 m. 
de routes privees. Le trausport sur les cours 
d'eau (navigation interieure) s'est fait en 1861 
au moyen de 11,819 navires a voiles (8,186 en 
1858) et de 175 vapeurs (14,751 chevaux). L'ef- 
fectil de la marine marchande est de 1,420 
navires jaugeant ensemble 183,960 lasts de 2 
tonneaux. Les communicalions soiit encore fa- 
cilitkes par une organisation postale qui, a bien 
des egards, peut servir de modele. L'administra- 
tion des postes compte iin personnel de plus de 
21,000 agerits de tous grades, 2,225 bureaiix; 
elle a transporte en 1854 2,792,680 personnes el 
3,244,763en 1862. Danscettederniéreannée, le 
nombredeslettresordinaires a étéde 99,254,000, 
celui des lettres recomniandées ou chargees 
de 2,199,000, des lettres avec éehantillons 
de 322,000 ; envois sous bandes , 11,407,000. 
itlais ce ne son1 la qu'une partie des transports 
effectués par les postes de Prusse, puisqu'elles 
se chargent aussi de paquets volumineiix. L'en- 
semble du poids des lettres , paquets , colis a 
atteint 1,320,756 quintaux de 50 liil. 

1. Jusqu'A la 0 n  de 1861 on avait depenad plus de 
395 millions de thslers; la longueur des chemins de 
fer construits alors, quoiqne non encore compl6te- 
ment exploités , h i t  de 804 milles de 1,400 metres. 

Les lignes tC1Cgrapliiques ont (1 862) une lon- 
gueur de 3,756 milles et comprennent 191 sta- 
tions, et le nombre des dépeches 660,297, dont 
35,419 circulant en franchise. Le nombre des 
dep6clies privées ne peut que progresser avec 
l'extension des lignes. 

Le commerce de la Prusse embrasse, a I'ex- 
portation, desproduits agricoles (céréales, eaux- 
de-vie. laines, etc.) et mineraur. des tissus et 
quelques autres ma'rcbandises; a i'importation, 
surlout des denrees coloniales, du coton et au- 
tres matieres ct des objets de luxe. Du reste, 
A peu pres tous les produits bruts ou fabriqubs 
figurcnt sur ses lableaux du commerce. 11 
n'est cependant possible de donner ni le mon- 
tant des quantites entrees ou sorties, ni la 
valeur totale du commerce de la Prusse, parce 
que son territoire est confondu arec celui du 
Zollvcrein. (Voy. ce mot.) On peut seulement 
connaitre ce qui est entre par les frontieres, 
ou les bureaux de Prusse. L'institution du Zoll- 
verein a Ct6 kminemment utile au commerce 
prussien aussi bien qu'aii commerce allemand 
en gknkral, et une partie de ses progres lui est 
due. Ces progrhs, trés-sensibles deja, ne peu- 
vent que s'accroltre parla suppression des der- 
niers vestiges des corporations (Ziinfte), par la 
niultiplication des associations de crkdit. la 
cliffusion de I'instruction el l'avancement de la 
chimie et de la mkcanique. nE STRANTZ. 

PUBLICISTE. Au commencement de ce 
siecle, un publiciste n'ktait encore qu'un écri- 
vain traitant des matieres de droit pulilic et 
surtout de droit des gens. On a dit de Grotius 
qu'il a Cté le premier des publicistes. De nos 
jours la dbfinition s'est quelque peu elargie, ou 
plutdt les erigences du lecteur se sont accrues, 
nous n'en citerons pour preuve que le passhge 
suivant, que nous empruntons i Y. Ch. de Ma- 
zade (Revue des Deux-Mondes, t. L, p. 732)': 

(~Qu'est-ce donc aussi qu'un publiciste 1 C'est 
un écrivain particulierement des temps nou- 
seaux, un Iiomme qui, sans Btre cxclusivement 
un Iiistorien ou iin pliilosophe, est souvent 
i'un el I'aiitre, qui m&le la philosopliie, la lit- 
terature et I'histoire, rassemblant sous une 
forme saisissante et rapide tous les Bléments 
des questions a mesure qu'elles se succedent. 
coudensant parfois en quelques pages la vie 
d'une epoque ou la vie d'un liomme, suivant 
d'un esprit pr6parC par I'etude les luttes de 
I'intelligence, les evolutions de la penske aussi 
bien que les Cvénements, meltant eníln iin art 
invisible dalis cette ceuvre toujours nouvelle 
d'un enseignement substantiel et varié. n 

Cette dkünition, ou ce portrait, nous semble 
parfailemcnt répondre aux exigences de notre 
epoque. Aussi, n'est pas publiciste qui reut. 
11 ne suffit plus de traiter de matiercspolitiques, , 
il faut les traiter avec superiorité, avcc indk- 
pendance d'esprit; il faut avoir des principes, 
des idees a soi. Un publiciste a une grande af- 
k i t 6  avec I'bomme d'htat, ils doivent aroir 
bien des qualitbs en commun; nous ne \oyons 
de difference qu'eu ceci: le publiciste doit 
avoir du stple et I'liomme d'État de la conduite, 
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ce qui inclut du reste un certain savoir-faire 
pratique qu'on exerce moins dans une vie con- 
sacrée a l'étude que dans une carriere active et 
dans les rapporls multipliés avec les hommes 
et les choses. (Voy. Homme d'État.) M. B. 

PUBLICITÉ. La publicitQ a dit un penseur, 
est la pierre d'achoppement de toutes les er- 
reurs et le moyen de tous les progrCs. Dans les 
sociétks démocratiques, la publicité est la pre- 
mikre des garanties de I'opinion, je dirais vo- 
lontiers que c'est la seule, car il y a une con- 
science gknkrale qui repudie tout ce qui est 
odieux et arbitraire, et la publicité me semble 
le justicier par excellence de tous les projets 
malsains, de toutes les idées fausses, de toutes 
les superstitions , de toutes les thkories aven- 
tureuses , de toutes les influences coupables. 
Un jour viendra, je l'esphre, quoique I'état de 
la société ne permette guere d'en iixer l'avk- 
nement, oh la publicité sera le seul des ch5ti- 
ments réservés aux mauvaises actions , aux 
doctrines subversives de la morale, aux pen- 
skes dCshonn8tes, aux attentats de toute na- 
ture. Ce jour-la, l'arsenal de nos pbnalités ac- 
tuelles, civiles et politiques, sera abandonné 
commc le souvenir d'une kpoqueencore barbare. 

Sous le nom de publicité, on comprend tous 
lesmoyens de vulgarisation des idées, réunions 
et meetings, livres, journaux et revues pério- 

. diques et non periodiques, publicité des dé- 
bats politiqiies, judiciaires, litteraires et scien- 
tiflques; publicité des assemblées qui traitent, 
a titre oficiel, des intérkts gkneraux; publicite 
des sessiops parlementaires, des réunions du 
conseil d'Etat, des conseils gknkraux et muni- 
cipaux, des conseils de préfecture, des cham- 
bres d'indust~e et de commerce, publicitk de 
toutes les lois, arretés , ordonnances, instruc- 
tions ministérielles et prkfectora1es;publicitéde 
tous les documents diplomatiques, notes, pro- 
jets, alliances projetkes ou proposées, etc. 

Dans les sociktks basées sur l'intervention 
plus ou moins directe du peuple souverain , la 
public.ité remplace avec avantage ce qu'on est 
convenu d'appeler la pondération des pouvoirs. 
La publicité c'est la premi&re, je dirai presque 
la seule efficace des garanties contre les abus 
d'autoritk, malversations, dilapidations . inca- 
pacite ou déloyauté des fonctionnaires. Contre 
les entrainements de I'opinion, si frkqnents et 
si dangereuv dans les socikt6s dkmocratiques, 
je ne connais pas d'agent plus énergique que 
la publicité. 

On peut juger de la libéralité plus ou moius 
grande des institutions d'un peuple, de son 
immixtion plus ou moins serieuse dans la ges- 
tion de ses intérhts, par le degrk de publicitk 
réservée aux actes de son gouvernement, par 
la liberté laissée 4 tous d'user de tous les 
m y e n s  d'expansion des idées, enseignements, 
cours, affiches, kcrits, brochures , etc. La pu- 
blicité est une des formes de la responsabilité, 
e4 cornme telle, une limitation morale des pou- 
voirs, c'est ce qu'ont bien compris les grands 
mrps de YBtat, qui ont exercé directement 
on p u  délkgation la souveraineté. Aussi ont-ils 

rksisté longtemps ii cette obiiiation de rendre 
publics leurs délibérations , leurs débats et 
leurs votes. La promulgation des lois, ordon- 
nances et arrhtks se  faisait autrefois sans com- 
mentaire; tout au plus était-elle prkcédke de 
considérants sommaires, exposant les détermi- 
natifs des mesures prises et cela seulement 
dans les cas ou il fallait compter avec l'opinion. 
Peu a peu cependant, par l'accession de nou- 
veaux citoyens aux droits politiques et grice a 
la vulgarisation des idkes, l'intervention indi- 
recte des gouvernés s'est fait sentir, la publi- 
cité s'est kteudue, s'est complétee et est de- 
venue un frein pour l'arbitraire. 

La rksistance a été vive. En Angleterre, dans 
ce llays, ou les avantages de la publicité sem- 
blent si bien compris, elle s'est prolongke jus- 
qu'a une kpoque toute recente. Au commence- 
ment du regne de George 111, la Chambre des 
communes faisait une guerre acbarnke aux 
journaux; la publicité des débats lui semblait 
un empiétement sur ses priviléges. Un mem- 
bre demandait «que le Parlement fQt mur6 
comme une loge de fraocs-macons et interdit 
aux profane s.^ Les premiers comptes rendus 
furent publies par ordre; en 1641, le parle- 
ment autorisa la publication des discussions 
relatives a la Chambre ÉtoilCe. L'annke sui- 
vante, sir E. Dewing fut expulsé pour avoir fait 
paraltre une collection de ses propres discours 
et cette collection fut brtilke par la main du 
bourreau. Guillaume 111 ne fut pas moins ab- 
solu que ses prkdécesseurs; le discours de 
Knight sur la naturalisation des protestants 
étrangers fut lacere; Dyer dut subir ct genowx 
la reprimande de la Chambre pour un fait sem- 
blable, et la reproduction des dbbats fut inter- 
dite d'une fapn  absolue. En 171 1 ,  Swift et le 
comte de Nottingham ayant publié un compte 
rendu des skances de la Chambre, l'imprimeur 
fut mis en prison: en 17 13, Robert Walpole Bt 
imprimer un pamphlet, maisn'osa pas le metlre 
en vente. En 1718, les imprimeurs de deux 
journaux d'Exeter furent poursuivis par le Par- 
lement pour s18tre permis de reproduire et dis- 
cutcr les opinions de (~uelques-uns de ses 
membres. En 1727, sir Edouard Gane fut con- 
damné a la prison pour le meme fait, quoique 
les noms des orateiin eussent été a demi voilés; 
le London diagazine avait publié les discours 
prononcbs sous les noms de Cdsar, d'duguste, 
etc. La doctrine du secret des skances rksista 
aux vives attaques de sir Onslow et de sir W. 
Yonge. En 1770, lors de l'klection de Wilkes, 
la lutte prit un caractere plus grave, la voix 810- 
quente et passionnée d'Edmond Burkeplaida la 
cause de la liberté de publication et d'apprk- 
ciation des debats parlementaires; il y eut une 
kmeute, le lord-maire de Londres fut cité a la 
barre du Parlement et amhrement censure, ce 
qui lui valut une ovation populaire. On le voit, 
le pays commen~ait a s'kmouvoir de i'obstina- 
tion de ses députés a decliner jusqu'a la res- 
ponsabilitk morale de leur mandat. En 1801, 
lord Walsingham protestait contre le New-He- 
rald qui s 'ét~it permis de discuterl'une de ses 
opinions; une émeute nouvelle éclata, les jour- 



nalistes se mirent en grere, le Parlement et la 
Chambre des lords durent accepter enfl~i cette 
loi di! progres qui veiit que les diffkrents corps 
de 1'Etat ne soient que les depositaires de l'au- 
torité. En 1831 et 1832, nous voyons se pro- 
duire encore, dans la Chambre des lords, de 
nombreuses plaintes contre la publicité, mais 
ce sont les derniers eflorts d'un parti vaincu, 
les dernieres clameurs de prétentions en dé- 
route. 

J'ai pris I'Anpleterre pour exemple, car on 
considere ajuste titre ce pays comme l'initia- 
teur de I'Europe moderne aux libertes politi- 
ques. Les luttes que les esprits indkpendants 
et éclairés ont eu a y sontenir, pour y asseoir 
les droits de la publicite, dounent une idée de 
l'importaiice de cet te derniere e t du rdle qu'elle 
joue dans les sociétCs modernes. 

En France, c'est a la révolution que nous 
devons cette précieuse conquhte, expression 
et gage de la souveraineté du pays. Cepen- 
dant, c o m e  toutes les conquetes de la révo- 
lution, elle a Bté i'objet dc bien vives attaques 
et de nombreux attentats. Le premier Empire 
l'a soumise i de telles restrictions qu'elle n'a 
plus existe que sous le bon plaisir de l'Etat et 
comme nn moyen de favoris6r ou jiistiíier les 
projets du maltre qui présidait alors aiix des- 
tinées de laFrance. La Restauratiou, succédant 
a cette période de long silence, fut obligée de 
rendre a la publicite quelques-uns de ses pri- 
viléges, mais elle ne tarda pas a voiiloir se- 
couer a son tour le joug de la responsabilité, 
meme dans la mesure si restreinte quilui était 
assignCe. Mal lui en prit; la révolution de Juil- 
let se 0t au nom des droits de la publicité qui 
furent élargis. A la publicite par 1'écrit vint se 
joindre la publicité par la parole, et la vie po- 
litique s'etendit aux classes qui en étaient lé- 
galement sevrées. Aussi l'%tat comprit-il bien 
vite qu'il allait etre débordé; la souverainete 
de l'opinion ne pouvait tenir compte des limi- 
tes dans lesquelles le pays Iégal était entkrmé; 
tout homme pensant, lisant et parlant exercait 
un contr6le sans meme etre électeur, encore 
moins kligible, la contradiction était trop for- 
melle. Pour 1'8luder, on s'en prit a la publicité, 
la lutte s'établit, la révoliition dc 1848 en fut 
la conséquence. Cette fois la sooeraineté re- 
venait tout entiere au peuple, I'Etat était dé- 
claré le serviteur de tous , responsable devant 
tous, justiciable de l'opinion. Aussi la publi- 
cité reclama-t-elle tous ses droits et en jouit- 
elle pleinement pendant quelques mois. 

Apres l'kclipse des libertes, la publicité a 
dliperdreles moyens d'action dont ellc avait usé 
avec plus ou moins d'intelligence; l'état des 
mozurs, le désarroi des idées, l'inferiorite poli- 
tique dans laquelle nous sommes tombés, I'ab- 
sence de lien moral et de solidarité disent 
assez cornbien les entraves apportées a la publi- 
cite ont Btb funestes a nos sentiments, nos 
idées, et a leur expression. 

11 est une remarque A faire, c'est que la ma- 
jorité conservatrice des corps politiques s'est 
toujours montrée hostile a la publicité , tandis 
que les minoritEs se sont toujours énergique- 

ment appuyées sur elle. C'est une con5mation 
de ce que nous avons dit plus haut sur le rble 
de la publicite c o m e  limitation morale des 
pouvoirs. Placke bors le  gouvernement par son 
impuissance a faire adopter ses propositions, 
la minorité interjette appel devant l'opinion; 
tandis que la majorité, en participation de i'au- 
torité avec I'exécutif, ne peut considérer la 
publicite que comme un contrdle genant , une 
censure. une usuroation. Ce uui nrécede ex- 
plique la facilité aiec laquelle le; gouveme- 
ments obtiennent des maioritks ~arlementaires 
les lois et reglements reitrictifs'de la publicite 
et coument de la sanction legale les plus de- 
plorables attentats contre la premiere et la plus 
précieuse de toutes les libertés. C'est donc a 
placer les droits de la publicite hors des at- 
teintes des partis triomphants qu'il faudrait 
s'appliquer, et je ne vois d'autre moyen d'at- 
teindre ce but que la reforme de nos idées sur 
le r61e de I'individu vis-a-vis de l'$tat. 

Comme l'a dit M. Jules Simon, dans son lime 
De la liberté: u Sans la publicité, le courage 
civil est toujours une exception, presque tou- 
jours une impossibilité. 11 en est du courage 
civil comme du courage militaire; c'est surtout 
sous les yeux du régiment , animé par le bruit 
des trompettes et I'odeur de la poudre' qu'un 
soldat se sent au-dessus du péril. 11 ne faiit pas 
en rougir: l'homme a besoin de l'humanitk. 
Pour que l'esprit public se forme et se main- 
tienne, il faut cette grande et puissante voix 
de la nation qui distribue chaque jour l'éloge 
et le blime, qui rappelle sans cesse les intk- 
r&ts communs, les principes sociaux, et qui 
met au service du droit de chaque citoyen sa 
puissance collective. 11 

Si la publicité est indispensable i la vie po- 
litique des peuples, elle n'est pas moins utile 
a leur développement commercial, industriel et 
financier. C'est par la publicité que le com- 
merce est mis au courant de la situation des 
diverses places ou s'échangent les produits du 
monde; c'est par la publicite que l'inventeur 
et I'homme d'initiative sont mis en rapport 
avec les détenteurs de capitaux qui peuvent 
comrnanditer leiirs ozuvres et leurs pro'ets. i C'est grice a la publicite que les titres des 
entreprises peuvent circuler facilement, car 
i'actionnaire peut a distance surveiller ses in- 
ter&, la publicite le tient en éveil sur les 
chances aleatoires qui menacent ses Ccono- 
mies. La publicité ne joue pas toujours ce rdle 
utile, mais la somme de ses bienfaits dbpasse 
de beaucoup celle de ses dangers. Elle est en 
cettc matiere la plus énergique des dkmonstra- 
tions en faveur de la liberté. 

Dans l'ordre judiciaire, la publicité n'a pas 
un moindre rble, son atilitb n'est pas moins 
incontestable. C'est elle qui protege I'esprit 
de la loi contre la lettre, c'est elle qui fait 
justice des vieux textes en dbsaccord avec les ,  
mceurs, en forcant la révision des lois qui ne 
sont plus en harmonie avec la civilisation. 11 
n'est aucune garantie aussi puissante contre 
I'arbitraire ou la routine. non me donnerait, 
dit encore M. Jiiles Simon, des juges élus, tem- 
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poraires, un juq ,  le droit de rkcusation, la libre 
dkfense, je ne serais pas assez protege sans la 
publicité. Ouvrez les portes, pour que nos 
juges rkpondent devant leur juge qui est Yo- 
pinion.~ 

Je conclurai en disant que la publicité est a 
I'association humaine ce que le battement des 
arteres est au corps humain, le  signe extérieur 
de sa vitalit8; la oii le pouls est dkprimé, 14- 
nergie fonctionnelle s'affaisse; la ou la publi- 
cite languit, la *e morale perd de son ressort. 

F. EDOUARD HERVÉ-THÉVENARD. 

PUISSANCE est souvent pris comme syno- 
nyme d'htat souverain, surtout iorsqii'il s'agit 
d'un grand pays. Ainsi, dans les traités et con- 
ventions, on emploie habituellement la formule : 
a les hautes puissances contractantes B. 

La dksignation de grande puissance est r b  
servee en ce moment cinq Etats de I'Europe. 
(Voy. Pentarchie.) 

Puissanceest aussi synonyme de force. (Voy. 
ce mol.) Nous ne pouvons que repeter, en d'au- 
tres termes, que la puissance ne confere au- 
cun droit. La puissance ne confkre que des 
avantages, et avant tout celui d'etre slir de son 
indkpendance, de pouvoir suivre sa voie et la 
rendre conforme a la justice sans avoir besoin 
de menager les pretentions iniques de quelque 
autre pays. hl. B. 

' PUISSANCE MARITALE. La puissance est 
plus qu'un droit, car un droit peut etre rfxi- 
proque et laisser celui qui le subit au meme 
rang que celui qui I'exerce; tandis que la puis- 
sance implique toujours une idee de superio- 
rit6. La puissance se distingue aussi de I'auto- 
n'td. L'autorité est uu pouvoir moral qui se 
fonde sur les sentiments, les croyances ou les 
habitudes. La puissance est un pouvoir denni 
et confere par la loi, mais parfaitement compa- 
tible avec I'autorite. Voila pourquoi, quand on 
Yeut parler de I'Ctat de la famille te1 qu'il est 
constitué par la socikte et par la loi civile, il 
ne faut pas dire le droit marital ou I'autorite 
maritale, les droits paternels ou i'autorite pa- 
ternelle, mais la puissance maritale, la puis- 
sance paternelle. 

La femme etant dans l'origine considCrCe 
comme une cliose, comme une proprikte, 
comme un instrument passif de la volontk et 
des passions de I'homme, il n'y avait pas, a 
proprement parler , de mari ni de mariage. Le 
mari, c'ktait un maitre, qui achetait ses droits 
des mains d'un premier possesseur, ordinaire- 
ment le pere. La puissance maritale, comme 
la puissancepaternelle, n'avait point de limites; 
elle comprenait le droit de vie et de mort. Cette 
puissance terrible s'est maintenue meme chez 
les Romains, sous I'empire du droit patricien. La 
femme in manu était considérke comme la fille 
de son mari, et celui-ci arait sur elle le meme 
pouvoir que le paterfamilias. 

Le  roar res des mceurs, de la reliaion. de la 
civili&tion, l'ascendant irresistible d&la femme, 
apportkrent natucellement des adoucissements 
sÜccessifs a ce regime, meme chez les peuples 

qui pratiquaient la polygamie. Une ligne de 
dkmarcation fut Ctablie entre les femmes legi- 
times et les concubines, et lespremikres furent 
assurees de certains avantages que le mari ne 
pouvait leur refuser impunement. 11 lui Ctait 
dkfendu de les vendre, de les tuer, de les mal- 
traiter, de les tenir dans une position infkrieure 
a celle que son rang et sa fortune leur donnaient 
le droit d'espkrer. Néanmoins, la vie privke 
etant murke, le gynkcée comme le harem etant 
inaccessibles au regard de la societe et de la 
puissance publique, la femme etait toujours 
la servante et non la compagne du mari. Celui- 
ci restait le maftre absolu de sa dcstin6e. Fa- 
tigue d'elle, il pouvait la rkpudier ou I'liumi- 
lier dans sa propre maison devant une rivale 
préferee. Plutarque nous apprend que chez les 
Grecs il Ctait permis de la preter a ses amis. 

Pour que le mariage soit une institution e a -  
cace; pour que lapuissance maritale rencontre 
des limites precises et infranchissables, il fant 
que la femme soit considkrke, non-seulement 
comme une personne morale, mais comme une 
personne civile. 11 faut que la lo¡, de meme que 
la conscience, lui reconnaisse des droits inalik- 
nables, des devoirs non moins sacres que ceux 
de I'homme, des facultks aussi precieuses et 
aussi nkcessaires a I'ordre social, sinon aussi 
puissantes, une responsabilitk Pgale dans la 
spliere de son activitk et de sa destinke propres. 
Ce rksultat n'est encore assure que dans une 
faible portion de l'humanité. nlais la meme ou 
il existe, ou il a atteint sa perfection, la puis- 
sance maritale doit etre conservee, car elle 
est fondee sur la nature des choses. La societe 
conjugale, comme la socikté politique, a besoin 
d'un chef qui decide en dernier ressort, sauf 
appel devant la justice en cas d'abus, et qui 
exécute de sa personne, EOUS sa responsabilité 
unique, toutes les mesures rkclamees par la 
défense ori I'intéret de la communautk. 

Sans doute tous les efforts de notre volontk 
et de notre intelligence doivent tendre ti ce but 
de ne faire qu'une seule ame, une seule vie, 
une seiile personne, et, comme dit la Genese, 
une seule chair des deux existences dont s e  
compose la sociCt6 wnjugale. C'est a ce prix 
que l'idéal du mariage sera rCalis8. Mais comme 
cette union parfaite est difiicile a obtenir, il 
faut bien que, dans les circonstances impor- 
tantes, quand les deux kpoux ne peuvent s'en- 
tendre, I'un des deux ait la prkponderance et 
decide pour la communauté. A qui appartient 
ce r61e? Au mari ou a la femme? La femme ne 
pcut dkployer que dans le sanctuaire de la vie 
intkrieiire les dons cbarmants, la puissance a 
la fois douce et irresistible que Dieu lui a ac- 
cordée. Faites-la sortir de ce modeste et gra- 
cieux empire, elle aura cesse d'etre elle- 
meme. Enlevez la mere abeille du centre de la 
ruche, les rayons n'auront plus de miel, l e  
jeune essaim sera disperse. L'liomme, au con- 
traire, est dans la n6cessite et I'obligation de 
vivre aii dehors, d'aller clierclier sa subsistance 
el la place qui lui appartient au milieu de se& 
semblables. C'est lui qui represente aux yeux 
de la sociéte, aux yeux de cliacun de ses 
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membres, non-seitlement le foyer eonjugal, 
mais la famille entihre, comme le gouverne- 
ment represente la nation aux yeux des Etats 
étrangers. C'est lui qui est appelb a la nourrir, 
a la soutenir, a la défendre. C'est donc a lui de 
décider en dernier ressort de tout ce qui im- 
porte a sa conservation, a son bien-étre, a sa 
prospérité, Ason honneur. Or, comrnent le pour- 
rait-il si, excepté dans les cas extremes ou la 
prépondérance pourrait dégbnkrer en tyrannie, 
en oppression, et oh I'iulerventionde la sociéte 
devient nécessaire, I'autre moitié de la com- 
munaute était aiitorisée a lui résister, a lui re- 
fuser son concours ? L'article 21 3 du Code civil, 
cet article si souvent iucriminé, n'est donc 
que I'expression d'une loi bternelle de la na- 
ture lorsqu'il dit: r Le mari doit protection a 
sa femme; la femme doit obéissance a son 
mari. » 

Le mari est appelé Q décider en dernier res- 
sort de toute mesure utile ou nbcessaire a la 
communauté. comme les diífkrents pouvoirs 
qui reprbsentent un pays au dedans et au de- 
hors, sont appeles a décider de ce qui importe 
A sa dignité, a son repos, a son salut. Mais de 
m&me que ces pouvoirs, loin d'etre les maltres 
du pays qu'ils gouvernent. doivent se pénétrer 
de sa pensée et de ses legitimes besoins, ainsi 
le mari, au lieu d'agir comme le maltre de sa 
femme, au lieii de Jui commander comme a 
une sujette ou B une servante, est tenu de la 
consulter sur toutes les choses qui les intéres- 
sent l'un et l'a~itre et, en cas de dissentiment, 
d'agir sur elle par la persuasion, de lui de- 
mander son concours volontaire, arant de 
faire usage de son autorité. II ne faut pas qu'il 
oublie que la communautk se compose de 
deux personnes , non d'une seule. La femme, a 
son tour, ne doit point perdre de vue qu'elle 
n'a que de I'intluence et point de pouvoir, que 
sa défense est toiit entiPre dans son ascendant 
moral. Malheur a elle, si elle est obligée d'in- 
voquer le Code! car des ce moment elle'cesse 
d'etre le génie du foyer, la divinitb du sanc- 
tuaire, la grice mystérieuse qui incline les 
volontés sans agir sur elles d'une maniere vi- 
sible. Le mari ne voit plus en elle qu'une puis- 
sance rivale dont il cherche a avoir raison par 
une lutte sans'treve et saus Bn. Sur ce terrain 
aride de la loi et du droit, elle Bnira toujours 
par succomber , tandis que dans le domaine du 
sentiment et de la persuasion son pouvoir est 
inflni. On peut dire que la femme est dans la 
maison ce que le prétre est dans la société. Le 
pouvoir temporel ne lui convient pas. Le pou- 
voir temporel, placé dans ses mains, anéantit 
le pouvoir spirituel. AD. FRANCK. 

PUISSANCE PATERNELLE. C'est lepouvoir 
que la loi, et en i'absence de la loi. que les 
mceurs et la coutume donnent au pere sur 
ses enfants. Au-dessus de la loi, de la coutume 
et des moeurs, est la loi naturelle, c'est-a-dire 
la raison appliquke aux relations sociales, qui 
nous apprend ce que doit &re ce pouvoir. 

La puissance paternelle, comme la puissance 
maritale, dont elle est l'origine, n'a ét& pen- 

dant longtemps que le droit du plus fort. Le 
pkre se considbrait comme le propribtaire de 
son enfant a plus juste titre que le mari de sa 
femme et le maltre de son esclave, par la raison 
qu'il lui avait donné le jour. C'est sur cet iinique 
fondement que s'appuyait l'autorité paterneile 
dans l'antiquitb, et les restrictions que nous y 
voyons apporter successivemeut ont pourcause, 
non le sentiment moral, mais l'intéret politique 
representé par la foute-puissance de 1'8tat ou 
du prince. 

Un des livres les plus anciens qui existent, 
sinon le plus ancien de tous, la Genese, nous 
represente le pere de famille. le patriarche, 
exempt de tout devoir envers ses enfants, et 
eserpnt sur eux un pouvoir absolu, un droit 
de vie et de mort, qui s'étend jusqu'aux femmes 
et aux enfants de ses fils, jusqu'a ses petits-en- 
fants et a leurs femmes. Plus tard lorsque, sous 
I'empire dela loide BIoise. la sociéte civile o suc- 
cédk, chez les Hébreux, ii l'ktat patriarcal, le  
pere conserve le droit de vendre ses Blles, au 
moins pour le temps dans lequel se renfermait 
la durée de l'esclavage; il ne peut plus les con- 
damner a mort qu'avec I'assistance des tribu- 
naux, parce qu'il est oblige de respecter I'au- 
torité souveraine de I'État, I'autoritk de la loi, 
confondue avec celle de Dieu meme; mais sur  
ses plaintes, la peine capitale peut &re pro- 
noncke pour la faute la plus lbgere, pour une 
simple infraction aux regles de la subordination 
ou de la temperante. 

Le meme fait se presente dans tout I'Orient. 
Dans I'Inde, dans la CbaldBe, en Syrie, e n  
Chine. dans le vaste empire des Perses, comme 
dans la Palestine, le pere a droit de.vie et de 
mort sur ses enfants. 11 peut les tuer, les ven- 
dre. les sacrifier a d'imnures idoles. et c'est la 
coutume encore aujoudhui dans la presqu'lle 
indoustaniuue de faire mourir aueluues instants 
apres leur naissance les fi~les-~u'6n n'est pas 
sQr de pouvoir élever sans sacriíices ou marier 
avec avantagc. En Chine le meurtre est rem- 
placé par l'expositiori. La puissance paternelle, 
dans ces diverses contrkes, n'est limitée que 
par celle du souvcrain, parce que le  souverain 
cst supérieur au pere, parce qu'il est lui-méme 
considéré comme le pere, c'est-a-dire comme 
le maftre et le propriktaire de ses sujets. 

Ce sont encore ces maeurs que nous retrou- 
vons dans la Grece, au temps de ses premiers 
rois. La tradition d'mdipe exposé par ordre de 
son pere, d'Agamemuou immolant sa nlle, $1- 
domknée sacriflant son Bls, nous en fournit la 
preuve. Dans les républiques qui s'él6vent suc- 
cessivement sur les débris de la royauté, la 
puissance absolue du ,p&e passe entre les 
mains de I'État. C'est I'Etat qui, dans son i n t b  
rét bien ou mal entendu, dispose comme il lui 
plait de la vie et de I'éducation des enfants, 
ordonne leur destruction quand il les juge trop 
faibles pour le servir. 

A Rome, sous l'empire de la loi des Douze 
Tables , la puissance paternelle retourne a son 
point de départ oriental. wLe phre, dit expressb- 
ment cette loi barbare, ayant droit de vie et de 
mort sur ses enfants, est par la meme autorisé 
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B les vendre. a Endo liberis jus v i t ~  ac necis 
venundandique polestas ei esto. Et ce n'est pas 
seulement sur ses enfants que le patricien ro- 
main possédait ce pouvoir exorbitant, mais 
semblable au patriarche des temps bibliques, 
il l'étendait sur la femme de son flls et ses 
petits-enfants. Sans doute les mceurs y appor- 
terent peu a peu des restrictious importantes. 
Le droit de vie et de mort n'existait déja plus 
que dans la lettre de la loi quand les empereurs 
le  suppiimkrent tout a fait en reservant pour 
I'enfant la vie sauve, caput, inlegram perso- 
num. Mais le droit de vendre ses enfants, quoi- 
que pratiquk seulement dans le cas d'une es- 
treme misere, subsistait encore au temps du 
jurisconsulte Paul, c'est-a-dire au troisikme 
sikcle de notre &re. Ce qui n'a jamais disparu 
de la lkgislation romaine, c'est le droit absolu 
du phre sur les biens de ses 61s et petits-fils. 
Or, il est a peine besoiu de faire remarquer 
que la dépendance absolue des biens emporte 
avec elle la dkpendance des personnes. 

La lkgislation romaine sur la puissance pa- 
ternellc a passk avec les armes de César dans 
les Gaules, ou, d'ailleurs, elle Ctait deja dans 
les mceurs. Elle s'est maintenue, sous I'an- 
cienne monarcliie franqaise, dans tous les pays 
de droit écrit, jiisqu'a l'avenement de la re- 
volution et a la rkdaction du Code civil. Dans 
les pays de droit coutumier, la puissance pa- 
ternelle, surtout quant aux biens, était renfer- 
mée dans des limites plus etroites, mais qui va- 
riaient suivant la constitution de la proprieté, 
suivant les diverses formes de l'ordre social. 

Que la puissance paternelle ait connu ces 
excks une bpoque de barbarie, quand le droit 
se confondait avec la force, on le concoit sans 
peine. Mais que des publicistes et des philoso- 
phes tels que Grotius, Hobbes, Filmer, Bossuet 
aient essayk de les justifier au nom de la raison, 
c'est ce que l'on comprend beaucoup moins. La 

. raison, ou si l'on veut le droit naturel, nous 
enseigne précisément le contraire. D'abord la 
puissance paternelle ne peut pas Ctre absolue 
parce qu'elle est partagbc; elle appartient a la 
fois au pkre et a la mkre. Le pere la represente 
au dehors; mais dans I'intkrieur de la famille, 
la mere ne peut en Ctre exclue sans iine sou- 
veraine injustice et sans un prorond dommage 
pour la moralité de l'enfant. Maiutenant a les 
considkrer dans leur unitk collective, les droits 
des parenls sur leurs enfants n'ont pas d'autre 
fondement que les devoirs de ceux-18 envers 
ceux-ci. L'homme est tenu de nourrir, de con- 
server, d'élever, d'instruire la faible créature 
a laquelle il vient d'imposer le fardeau de la 
vie. ii lui doit i'éducation phyeique, morale, 
intellectuelle sans laquelle elle ne pourra ja- 
mais se suifire a elle-meme, ni payer sa dette 
a la sociéte de ses semblables. Cette obligation 
regarde tout a la  fois i'enfant et la socikté a la- 
quelle il doit appartenir. Elle est aussi incon- 
testable que celle qui nous prescrit notre propre 
conservation et notre propre perfectionnement. 
C'est elle qui est le fondement unique, mais le 
fondement inkbranlable de i'autorité paternelle; 
car il n'y a pas d'éducation possible sans auto- 

ritk, pas de commandement, de direction, de 
responsabilitk morale en dehors de soi sans 
obkissance. Aucune institution sociale ne peut 
décharger le pere de cette tache sans le dkgra- 
der ; aucune, par conséquen t ,  ne peut lui en- 
lever son autorité et se substituer a lui, sans 
commettre une spolialion morale. 

L'étendue et la durke de ces devoirs nous 
donnent naturellement celles des droits qui 
en ckcoulent. L'oeuvre de i'éducation une fois 
remplie, l'enfant place sous I'empire de la 
loi commune, quelle serait la raison d'Ctre 
de la puissance paternelle 1 C'est ce qu'ont 
compris nos jurisconsultes quand ils ont dé6ni 
cette puissance : N le droit de goeverner la 
personne et les biens de ses enfants jusqu'a 
ce qu'ils soient en ige de se gouverner eux- 
memes. » C'est ce qu'ont compris les auteurs 
de notre Code quand ils ont fixé un age de 
majorité ou la puissance paternelle expire de 
plein droit, et quand ils ont renfermé dans des 
bornes trks-restreintes et soumis a la surveil- 
lance de la justice le droit de correction pa- 
ternelle, autrefois presque illimité. 

La puissance paternelle est donc nkcessai- 
rement bornée en étendue et en durke. Mais 
ce qui ne l'est pas, c'est I'amour, c'est la re- 
coiinaissance, c'est le respect dont les parents 
doivent ttre l'objet de la part de leurs'enfants. 

AD. FRANCK. 

PUNGOLO (IL),  L'Aiguillon. 11 se publie 
sous ce titre un joui'nal a Naples et un second, 
plus jeune, a Milan. 11s sont I'un et l'autre trbs- 
répandus. Leur tirage est plus fort que celui 
de tout autre journal italien, on l'kvalue a en- 
viron 20,000 exemplaires. Ces jonrnaux n'ap- 
partiennent a aucune nuance politique bien 
marquée : ils font cependant de l'opposition 
moderée. 

PURITAINS. Membres de l'une des bgii- 
ses protestantes. Nke en Angleterre, sous 
Édouard VI, cette Église voulait reduire le 
culte a sa pureté primitive en supprimant la 
hiérarchie épiscopale, le luxe des cerémonies, 
et en ne conservant des manifestations exte- 
rieures de la piétk que la prikre en commun. 
Elle nc différait pas notablement, quant aux 
domes,  de l'hg~ise anglicaue. On confondit 
dans l'origine les puritains avec les aiitres 
nojz-conformistes; mais sous le rkgne de 
Marie Tudor, ils arrivkrent a se faire recon- 
naftre une existence distincte. On les persk- 
cuta; ils s'enfuirent en Allemagne, y méditk- 
rent leurs doctriues et leur donnerent une 
forme dkfinitive. ,Revenus dans leur patrie, 
sous le regne d'alisabeth, ils y subirent de 
nouvelles persécutions. Leurs ministres se sé- 
parerent alors officiellement de l'gglise angli- 
cane. Les violentes du régnc de Jacques Ier 
provoqukreut de la part des puritains des émi- 
grations en masse. Ils se rendirent en Amkri- 
que, dans la Nouvelle-Angleterre. Aucune poli- 
tique, aucune autre religion ne s'opposait dans 
cettc nouvelle patrie au developpement de leur 
société. 11 se forma de la g-ravitk de leur con- 
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duite et de la sagesse de leurs doctrines un 
esprit politique simple, égalitaire et modbrb 
qui a prksidb A la création de I'union ameri- 
caine. Le self-government ne fut nnlle part 
realisb d'uu consentement plus unanime et par 
des procedes plus doux. 

Les puritains restes en Europe sentirent 
leur Lnatisme s'exalter par les persbcutions. 
Ils prirent le premier r81e dans la rbvolution 
qui abolit la royauté; mais leur libéralisme ne 
fut pas toujours tres-eclaire. 11s laisserent fa- 
cilement Cromwell s'emparer d'un pouvoir A 
peu pres absolu. L'histoire ne fblicitera pas le 
parti puritain d'avoir comptb dans ses rangs 
Cromwell, ni le tyrannique Sydney; mais d'a- 

voir donnb A 1'Angleterre i'un de ses plus 
grands pactes, ce coníiant Milton qiii publiait 
une brochure sur les moyens de consolider le  
gouvernement republicaiu en Angleterre, quand 
Charles 11 debarquait a Douvres. Qiie les actes 
de violence dont les puritains se sont rendus 
coupables, comme leurs adversaires, aient étb 
d'un usage géneral dc leur temps, il n'y a pas 
la la plus lkgere excuse : est-on jamais oblige 
de se confomer aux vices de son sikcle? Mais 
ils ont dh la sincerite de leurs croyances, a 
l'austéritbde leiirs mmaeurs, A la maturite de leur 
raison de fonder deux grandes choses encore 
debout: I'esprit public de I'Angleterre et la li- 
berté des Etats-Unis d'bmerique. J. DE B. 

QUARANTAINE. Sbjour imposb dans un 
laaaret aux personnes, effets, navires ou mar- 
chandises venant d'un pays range dans le 
regime de la patente brute ou suspecte, c'est- 
a-dire presumé infecte de maladies coutagieu- 
ses. La quarantaine CtaE d'abord de quarante 
jours; ce temps a étk fort redoit et varie selon 
les ports, selon ledegré presumé de lacontagion. 

La quarantaine particuli6re est celle qu'on 
impose a tous les navires venant du Levant, de 
Barbarie, de la Havane ou de la Vera-Cruz, 
quand meme ces pays se trouveraient, en ce 
moment meme, ranges dans le regime de la 
patente nette. La quarantained'observatio?t est 
imposee aux navires qu'a visites un corsaire 
ou un vaisseau de guerre d'une nation belligé- 
rante. (Voy. RBgime sanitaire.) J. DE B. 

QUARTIER. Ranpn des soldats prisonniers 
de guerre. Cette expression date des guerres 
des Espagn~ls et des Hollandais; ils s'ktaient en- 
tendus poiir Gxer la rancon au quart de la solde. 
Faire la guerre sans quartiw, c'ktait tuer tout. 

Un quartier est aussi l'endroit d'urie ville ou 
une troupe est casernke; le siege de toute 
operation militaire (quartier de campement, 
de cantonnement, d'assemblée, de vivres, de 
fourrages, etc.). Le quartier general est le lieu 
ou campe le général en chef, par extension, le 
centre des operations d'une armee. 

Un quartier d'une ville est la circonscription 
d'un commissaire de police. Paris a quatre-vingts 
qnartiers. 

Un quartier d'inscription maritime est une 
divjsion du littoral de la France, de 4 ou 5 
myriametres de cbte, s'étendant en general 
iusau'a la limite de la salure des eaux sur les 

sont des territoires dktachés de quartiers trbs- 
etendus. Les marins qui s'y font inscrire comp 
tent comme inscrits aii quartier mEme. Les 
quartiers ne se divisent donc pas en sous- 
quartiers, mais en syndicats, stations et com- 
munes maritimes. J. ne B. 

QUESTEURS. Administrateurs du Trbsor 
chez les Romains. 11s Ctaient deux dans les 
premiers temps de la République. Comme ils 
accompagnaient I'armke, dont les victoires 
étaient la source la plus féconde des revenus 
publics, on dut en creer deux autres pour ad- 
ministrer les Gnances i Rome. Il y eut ainsi des 
qiiesteurs urbains et des questeurs provin- 
ciaux. Kommés d'abord par les magistrals. ils 
furent ensuite blus par les comices et on pent 
les prendre parmi les plébéiens. 11 fallait avoir 
vinet-se~t ans oour &tre auesteur. et c'était le 
prLmierkegri: 6es magist~atures.  es qucsteurs 
arovinciaun étaient aussi intendants militaires. 
fournisseurs, cornmissaires des guerres ; soui 
vent meme ils rendaient la justice a la place 
du prkteur. Sylla et César augmentérent ti ro- 
lonte le nombre des questeurs pour donoer des 
places. Les empereurs supprimkrent et reta- 
blirent trois ou quatre fois la questure, et la 
remplacerent déGnitivement par une prefecture. 

Les questeurs en France sont deux membres 
des assemblees lbgislatives, charges de la comp- 
tabilité du service de I'assemblke. Ceux de la 
Chambre des députés étaient nommks par le 
roi, sous la Restauration, pour la duree de sa 
legislature; élus par la Chambre sous Louis- 
Philippe; l'Assemblee nationale, sous la Repu- 
blique, elisait les siens. L'Ernpereur nomme toiis 
les ans ceun du Coros Iéeislatif. J. DE B. . L. 

rivieres. 11 y en a soixante. Le commissaire de 
l'inscription reside au chef-lieu : c'est 1i que QUESTIONS POLITIQUES. La varibté pres- 
ceux qui exercent les pmfessions maritimes que intinie des cas oh des qiiestions d'admi- 
sont tenus de se faire inscrire; c'est la qu'ils nistration intérieure ou de relations interna- 
sont levés pour le service de la ilotte, et diriges tiona'les deviennent des questions politiques 
sur un port militaire. Un sous-quartier est la rend fort difficile la détermination gbnbrale des 
circonscription d'un administrateur de I'inscrip- caracteres auxquels on doit les reconnaltre; 
tion maritime. II n'y en a que vingt-sept; et ce mais, pour &tre bref, il est perrnis de dire qu'en 



728 QUESTIONS POLITIQUES. 

matiere d'administration intérieure les ques- 
tions politiques sont celles ou peut agir la rai- 
son d'Etat (voy. Raison d'État), et que, dans 
les relations internationales, les questions poli- 
tiques sont celles ou s'exerce ce qu'on appelle, 
sans le déflnir nettement, le prétendii droit 
d'intervention. (Voy. Intervention.) 

11 ne faiit pas confondre les questions poli- 
tiques aveü les mesures de politique qui sont 
des actes nkcessaires, tandis que bien souvent 
les questions politiques ne deviennent telles 
que par la volonté des chefs d'Etat et des Etats 
investis d'une grande puissance. 

A I'intérieur, un gouvernement qui ne veut 
pas qu'on lui resiste et qui se sent maltre des 
delibérations d'une assemblée chagée théori- 
quement de contrdler ses actions, transforme 
toujours en questions politiques les délails 
d'administration que prétendent critiquer ses 
adversaires. Dans les Etats réellement libres, 
c'est-a-dice la ou prévaut le principe du gou- 
vernement de la nalion par elle-meme. on voit 
les qnestions politiques, celles du moins qui 
ue sont yas émiriemment natioiiales et aii-des- 
sus dc toute opposition, aboutir, soit par le hit  
(les dépositaires de l'autorité, soit par I'effet de 
la tactique parlementaire, a un vote qualiíié 
specialement du nom de vote de conflance. 
Sous le régime constitutionnel, qui a étk appli- 
que en France, de 1815 a 1852, c'était ordi- 
nairement au mome:it ou venait a la  discussion 
l'article du budget relatif aux fonds secrets de 
la police gén8rale que l'opposition tentait de 
faire refuser le principal des votes de con- 
flance, et, périodiquement, traitait ainsi dumeme 
coiip I'ensemble de toutes les questions poli- 
tiques intérieures. 

Nais si l'on ne s'occupe plus des prktentions 
du pouvoir clierchant B inti'c~duire la raison 
d'htat dans tous les cas ou son autorité peut 
Btre combattue, ni de la propension naturelle 
qui porte les partis d'opposition a ne pas ac- 
corder uneconílance trop grande aux gouverne- 
ments responsables, on a encore considérer 
eomme politiques, et bien rbcllement dignes 
de cette qualiíication. toutes Ics questions ou 
se trouve en jeu 1:intérBt public, personniílé 
dans le chef de I'Etat et dans ceux qui parta- 
gent avec lui la direction des affaires. C'est 
ainsique presque toutes les questions de íinan- 
ces, les questions religieuses et les grandes 
questions de commerce, d'industrie et de tra- 
vaux publics peuvent Btre, sans exageration, 
qualiílées du nom de questions politiques. Ni 
un gouvernement, ni un Etat ne Denvent ou- 
blie?, en effct, qile la preniiBrc des condilions 
de leur politique, c'est d'assurcr leur existcnce 
et d'accroltre-leur grandeur. Ils doivent donc, 
toutes les fois qu'bvidemment l'intéret general 
le  demande, donner un caract4re élevé aiix 
débats dont leurs actes sont exposes &re 
i'objet. Le bon sens public reconnalt saus 
peine que, dans ces cas-la, les questions trai- 
tées sont d'un ordre exceptionnel, et il n'y a 
pas lieu de craindre qu'on encourage ainsi la 
multiplication de ces autres questions politi- 
ques dont nous parlions tout a L'heure, ques- 

tions qui peuvent n'Btre souvent que des pré- 
textes chercliés, soit par une autorité. jalouse 
de transformer en dictature continue l'exercice 
du pouvoir dout elle est depositaire, soit par une 
opposition fondee sur des intérets mesquins 
plutdt que sur de grands principes. L'opiuion, 
disoiis-nous, est toujours la pour soutenir et 
faire B la fln triompher la cause de la vérité. 

Autant il est aisé i un gouveriiement, que1 
qu'il soit, de résoudre les questions véritable- 
ment politiqiies avec I'assentiment du pays, au- 
tant il lui est nuisible d'abuser du pouvoir 
qu'il a de forcer les corps constitués 1 lui ac- 
corder verbalement et sans nécessite une con- 
fiance passive. Cette manihre de transformer 
les questions d'administration et de police a eu 
souvent de regrettables résultats Le moindre 
cst d'user inutilement les ressorts de I'amachine 
constitutionnelle et d'exposer a se tarir trop 
tbt les sources du dévouement des majorites. 

C'est surtout dans la politique estérieure que 
les questions dites politiqiies prennent de l'im- 
portance, puisque , avec le prétendu droit d'in- 
tervention, ellev se réalisent dans l'état de 
guerre, et c'est I i  que le plus souvent on doit 
n'y voir, sous une forme plus ou moins habi- 
lement déguisbe, que l'esercice de cet antique 
droit de la force qiii certes n'a jamais été uii 
droit, mais qui a ,  dans l'histoire universell6, 
joué un rdle bien autremeiit considerable que 
les droits légitimes. 

Sans doute le progres de la civilisation u'& t 
pas sans avoir corrige quelque chose de la bru- 
talité qui a presque toujours soumis le faible 
au fort; mais enlln il est certain que c'est en- 
core aujourd'liui par la force que se reglent les 
événements de l'histoire et que, sous le pré- 
texte que leur puissance les rend responsables 
de l'amélioration générale des maeurs et des 
lois de tous les peuples , c'est par la force 
que les grandes puissances font prévaloir, au 
besoiu meme contre la justice et l'humanite. 
ce que leur volonte déclare &tre nécessaire a 
l'humanité et a la jiistice. 

On en a de nombreux esemples et nous n'é- 
prouvons vraiment que I'embarras du choix 
pour en citer, car presque toute I'histoire en 
est pleine, depuis qu'il y a une politique, nous 
devrioiis dire: depuis qu'il y a des faibles et des 
forts. Comment s'est fondé l'empire de Rome, 
une fois que la cite de Romulua se fut débar- 
rassée de la crainte que lui inspiraient ses voi- 
sins du coeur de l'ltalie et qu'elle se vit assez 
puissante et assez redoutée a son tour pour 
entreprendre des guerres de conquete aii dela 
de I'Apennin? C'est en cherchant d'abord, de 
proche en proche. quelles questions politiques 
elie pouvait rencontrer ou faire naltre chez 
l'Allobroge , chez I'Helvete, cliez le Gaulois, 
chez le Germain, chez le Grec, chez I'Asiati- 
que. Le Sénat n'en negligea aucune, si petit 
que fiit son germe, et, une fois que le carac- 
tere de l'intérBt politique était imprime a une 
contest~tion quelconque , l'ingérance militaire 
ne se faisait pas attendre longtemps. 

DBs que renait dans VEurope moderne i'art 
de masquer les entreprises de la violence par 



QUESTIONS POLITIQUES. - 
les manceuvres de I'habiletk, et de creer au 
moins les apparences d'un droit discutable a 
I'indiscutable piiissance de la contraiote, les 
memes procedés reparaissent; et, maintenant, 
c'est avec plus d'adresse encore , avec inflni- 
ment plus de précautions , mais toujours en 
réalité de la merne mttnikre, que I'on agit. 

Les questions politiques sont des fruits qu'on 
cultive avec soin, afln de les cueillir quand ils 
sont mhrs. Nous ne citerons aucuu fait contem- 
porain: sommes-nons bien shr d'etre assez dés- 
intéresse pour les exposer avec I'impartialitk 
nécessaire? Nous dirons seulement qu'il y a 
une question politiqiie partout ou il y a une 
souffrance réelle ou irnaginaire. Suivaut les cir- 
constauces on puisera dans I'arseual humani- 
taire des arguments porirl'intervention, o11 dans 
le droit des gens des arguments pour i'absten- 
sion. Excepté aux époques ou les peuples se 
passionnent véritablement pour les grandes 
idées humaines et daos les cas ou les intkrkts 
nationaux sont visiblement d'accord avec la 
justice. c'est i'interet du moment qui decide 
du choix qu'on fera. 

Heureusement lous les nuages ne reoelent 
pas la foudre, ni toutes les questions politiques 
la guerre. PAUL BOITEAU. 

QUESTION PREALABLE. Lorsque, dans une 
assemblée délibérante, il s'est produit une 
proposition qu'un membre ou qu'une partie 
de cette assemblée ne veut pas voir discuter 
et qu'il lui semble nécessaire de blimer en la 
repoussant, c'est par la demande de la ques- 
tion préalable que le blime s'exprime. On a 
toujours le droit de la proposer; mais comme 
c'est une mesure fort grave, dans son apparente 
sirnplicitb, ellene doit pas etre proposée i la 1é- 
gkre, par un membre, par exemple, qui n'au- 
rait pas , dans la circonstauce , requ la mission 
de reprksenter i'opinion d'un parti et qui ne 
serait pas shr d'etre soutenu. 

Si le membre ou les membres qui la pro- 
posent maintiennent jusqu'an bout leur de- 
mande, I'assemblée vote par assis et par levé, 
et, si la question préalable est adoptée, la pro- 
position sur laquelle on avait i délibérer est 
considkrée comme non avenue. On ne la dis- 
cute donc pas, et, dans la discussion qui a dh 
s'établir au sujet de la question préalable elle- 
meme, il est interdit, soit a celui qui la pro- 
pose, soit a celui qui la combat, d'entrer dans 
le sujel que la question préalable a precise- 
ment pour but d'kcarter. 

11 est trds-rare que les assemblees fassent 
usage de ce moyeii d'kviter des discussions en 
wurant le risque de parattre désireuses de les 
étoulPer, et il est naturellement fort rare aussi, 
dans des temps réguliers, que des individus 
soumettent a une assemblee des prapositions 
de telle nature qu'elles doivent les repousser 
sans aucun dCbat. C'est au sujet des pétitions 
bien plutbt qiie des propositions l~gislatives 
que les assemblées, d'ordiuaire, ont recours i 
la question préalable. 

11 apparlieut de la retirer B ceux qui la pro- 
posent et i n'importe que1 autre membre de la 

reprendre i son tour. Une fois le dbbat engag4 
sur un sujet, il est trop tard poiir que la ques- 
tion prkalable soit réclmée par personne. 

PAUL BOITEAU. 

QUOTITÉ ET RÉPARTITION. L'assiette de 
I'impbt peut etre établie de deux maiiieres dif- 
ferentes. 

L'une consiste i dresser un tarif, une échelle 
de taxes, applicable aux divers cas qui peuvent 
se presenter, c'est l'irnpbt de quotité. Ainsi, s'il 
s'agit de la patente. on iixe une fois pour toutes 
le taus de la contribution pour le banquier, le 
fabricant de chiles, le cordonnier ou tout autre 
industriel; .s'il s'agit de la contribution des 
portes et fenktres, on la dktermine d'apres 
l'importance des maisons, i'étage, le chiffre de 
la population des communes, et l'impdt est 
levd selon ces jixations. 

L'autre mode d'asseoir I'impbt ne consiste 
pas a prendre l'unitk , la wte, ponr point de 
depart; on commence au contraire par deter- 
miner la somme totale a réunir. Cette somme 
est divis8e , véparlie (en France par la loi), 
entre les provincesou dkpartements, puis (par 
le conseil general) entre les arrondissements, 
ensuite (par le conseil d'arrondissement) , en- 
tre les comrnunes, enIln (par des repartiteurs) , 
entre les contribuables. C'est (le ces réparti- 
tioiis multiples, que vient le nom du procédé. 

L'irnp6t de rkpartition est preféré par les 
administrations ílnancieres , parce qu'on sait 
d'avance sur quelle somme on peut compter. En 
conskquencc, une fois qu'on a voté une cou- 
tribiition d'un million, par esemple, le million 
est dii et les non-valeurs sont reparties de 
nouveau. En revanche, l'impbt de quotitk de- 
vrait etre prelkré par le contribuable. car il 
assure - autant que possible - i'égalite de- 
vant le flsc; il realise du moins celte égalitk 
bien mieux que I'imp6t de répartition. 

En fait, ces deux méthodes sont assez sou- 
vent combinées ; mais pour les imp6ts directs 
la quotitb recule de plus en plus devant la ré- 
partition. 11 nous semble cependant qu'il serait 
tres-facile de prevenir les inconvénients attri- 
bués a l'impbt de quotitb au moyen d'un fonds 
de non-valeurs , qui servirait de reserve desti- 
née a couvrir les pertes imprkvues. Le produit 
$un imp6t direct ne saurait d'ailleurs diffbrer 
sensiblement d'une aunée ti l'autre, du moins 
est-il improbable qu'il diminue, de sorte que 
la crainte de ne pas obtenir la somme deman- 
dée paralt peu fondée. En y rkiléchissant , on 
trouve meme que i'imp6t de quotitk presente 
des chances de faire augmenter le revenu pu- 
blic. sans accroltre le taux de la taxe; et si les 
agents du Trésor ne l'aiment pas neanrnoins , 
c'est que la répartition leur évite la nécessite 
de lutter contrela fraude:.la fraude n'en existe 
pas moins, mais elle s'exerce aux dépens du 
concitoyen plutdt que du flsc. 

Les contributions indirectes sans exception 
sont des impdts de quotitk, car la repartition 
est impossible ici. L'accroissement constant de 
leur produit tend a prouver que notre raison- 
nement est juste. M. B. 



RACES. 

RACES. Autrefois un article sur les races 
eilt trouvé diflcilement place dans un diction- 
naire de politique, car on n'avait pas encore 
imaginé. que cette question fbt autre chose 
qu'unequestion d'anthropologie et d'histoirena- 
turelle, et que les diffkrences que I'ou remarqiie 
entre les divemes tribus de la grande famille 
humaine pussent avoir autant d'intéret poiir 
l'histonen et le moraliste que pour le natura- 
liste ou le physiologiste. Ce n'est que de nos 
jours que i'ethnologie génerale est devenue une 
branche importante des sciences Iiistoriques et 
qu'on a eu l'idee de cliercher dans I'origiue phy- 
sique des peuples lesecret de leurs destinees et 
I'explicatiou des Avénements qu'ils ont accom- 
plis ou auxquels ils ont ktb melés. Jusqu'a une 
époque tres - rapprochke, les historiens n'ad- 
mettaieut dans l'histoire de I'humanité qu'une 
seule intluence physique . celle du climat, et 
l'on saitque c'est acette influence incontestable 
que Youtesquieu, en particulier, attribuait les 
différences de caracteres qui se remarquent 
entre les peuples et par suite les différences 
des institutions et des lois qui les gouvernent. 
Cette notion di1 climat (voy. ce mot). jadis si 
considerable, est aujourd'hui reléguée parmi 
les causes secondaires et ne joue plus qu'uu 
r61e accessoire dans l'ex~lication des ~ h é n o -  

sciences philologiques. Des travaux delascience 
toute moderne de la philologie comparke, il est 
sorti, entre autres rksultats généraux, cette 
importante conclusion que toiis les peuples qui 
parlent des idiomes se rattacliant a une souche 
commune, ont montrk des facultks et des apti- 
tudes analogues, et qu'aquelques nuances prks 
leur développement Iiistorique a été le meme. 
Ce n'étrieut donc pas seulement les caracteres 
physiques, la peau jaune, noire ou blanche, les 
cheveux lisses ou laineux , les geux obliques 
ou horizontaux, qui constituaient la race; c'k- 
tait aussi le Iangage. Or, qu'est-ce que le lan- 
gagq sinon I'expression de i'homme intérieur, 
l'instrument de i'homme moral? C'était donc 
l'lme meme qu'on atteignait a i ~ s i  a travers le 
langage, qui determinait la race aussi bien que 
la conformalion physique du corps. Comment 
comprendre, en eíiet, que des peuples rbunis 
par les memes caracteres physiqiies eussent 
montrk des aptitudes si iuégales, des instincts 
si dissemblables, et eiissent poursuivi un idéal 
de civilisatiou si contraire, si, en dépit de leurs 
ressemblances extkrieures, les formes de leurs 
&mes n'avaient pas &té profondément diffé- 
rentes. La parente de la chair qui semblait si 
coucluante, u'ktait cependant que superficielle. 
C'était la en narticulier le cas nour la race 

menes historiques. La noti'on des races S; com- blanche ou caicasique que les philologues ont 
vlétement remalacée. Quelsues Dersonnes s'en été ameués a diviser en deux grandes familles : 
áftligent et pr6ieudent que nou~avons échange 
simplement une théorie matérialiste contre une 
autre plus materialiste encore, mais cesplaintes 
sont mal fondées et le vkritable spiritualisme a 
remporté au contraire une incontestablc vic- 
toirele jour ou, dans les sciences historiques, 
la thkorie des races a succédé a celle de l'in- 
fluence du climat, car ce jour-la on a renoncé 
a chercher exclusivement dans les intluences 
extérieures de la matiére le secret des destinées 
de l'humanité, et i'on s'est adressé a I'liomme 
meme poiir avoir I'explicalion de sa vie morale 
et politique. C'est toujours, il est vrai, la fa- 
talite qui domine dans la théorie des races 
comme dans la theorie du climat, mais au moins 
cette fatalitk a le mérite d'etre tellement unie 
a I'etre qu'elle gouverne qu'elle se confond 
avec le fait m&me de son existeoce et que se 
rkvolter contre elle serait pour l'homme comrne 
se révolter contre lui-meme. 

Cette notion des races a d'ailieurs une ori- 
gine toute morale et pour ainsi dice spiritua- 
liste. En effet, ce n'est pas le progres des 
sciences naturelles et de la physiologie qui a 
eonduit les philosophes et les historiens de 
notre temps a I'adoption de cette théorie, en 
vertu de laquelle cliaque tribu de la grande 
famille humaine porte ses destinees envelop- 
pées en elle-m6me. mais bien le progres des 

les races indo-germaniqiies 2 les races semi- 
tiques. Ainsi c'est de méditations profondes sur 
ce plus noble des attributs de i'homme, le lan- 
gage, qu'est sortie cette théorie historique des 
races qui a eu a subir tant d'accusations de 
matérialisme. Nous venons de voir cependant 
que, par dela I'homme physique, elle va cher- 
cher son principe et son point d'appui dans 
I'liomme invisible et moral. 

Pliysiquemeut I'humanite se divise en trois 
grandes races profoudkment séparkes par l'as- 
pect. la couleur et meme la structure anato- 
mique: la race noire oii kthiopique, la race 
jaune ou mongolique, la race blanche ou caii- 
casique. Ce sont la les trois seuls types purs 
et irréductibles de I'humanité; toutes les au- 
tres races, la race rouge, les races malayo- 
polynésieunes , les races ougro-ílnnoises , etc., 
ne sont que des variétés et des mélanges de 
ces trois races primitives. Les caracteres par- 
ticuliers qui distinguent chacun de ces trois 
types sont tellement tranchks que plusieurs 
savants n'ont pas hesite a les considkrer, non 
comme des modes divers d'un meme type hii- 
maiu, mais comme trois types séparés, comme 
trois pat~ons de la forme humaine. Ici se prk- 
sente tout naturellement la grande question de 
l'unité de I'espece Iiumaine. L'humanite n'a-t- 
elle qu'uu type ou en a-t-elle pliisieurs? Nous 



n'avons pas la prétention de trancher cette 
question qui appartient spécialement aux na- 
turalistes etauxphysiologistes, mais nous n'hé- 
sitons pas a nous ranger a l'opinion qu'un de 
nos savants collaborateurs doit exprimer dans 
les colonnes de ce meme Dictionnaire, et a 
nous prononcer commelui ponr l'iinité de type. 
(Voy.Unit6.) L'opinionquiadmetplusieurs types 
humainssemble au premier abord rendre compte 
plus rationnellement de l'eristence des di- 
verses races que l'opinion qui n'admet qu'un 
seul type: maisapres un examen meme super- 
Gciel on s'aperpit que, s'il est difficile d'expli- 
quer comment 'les différentes races humaines 
sont sorties d'une meme race primitive, il est 
encore plus diificile de croire a l'existence de 
trois typesprimitifs ; en d'autres termes, il est 
encore plus simple d'admettrequelanature aac- 
compli son oeuvre sur un patron unique pu'elle 
a modiUé selon les climats et meme selon les 
@es, que d'admetire qu'elle a travaillé sur 
trois patrons différents. En eflet, pour que la 
théorie qui reconnalt plusieurs types hiimains 
fht vraie, il faudrait admettre que ces types 
sont rigoureusement immunbles, ont étC acre- 
tés une fois pour toutes des l'origine, qu'ils 
sont permanents et essentiels, qn'ils ont pré- 
existe a tout mtSIange et qu'ils résisteront a 
tout mélange. lais la mathématique de la vie 
et de Ia nature ne connaft pas la rigueiir scien- 
tiaque et la précision exclusive de la mathé- 
matique de nos savants. La nature est ondoyaiite 
et ílottante et les limites de ses provinces sont 
singulikrement fuyantes et dificiles a détermi- 
ner. Certes, la roce noire et la race jaune sont 
bien faciles a séparer de la race blanche ; ce- 
pendant ou s'arrhte la race noire ? ou s'arrete 
la race jaune 1 Ces races, si profondément tran- 
chées Jlottent a leurs extrémités et se con- 
foudent avec la nutre, dont elles semblent 
pourtant si  nettement séparées. Le BerbCre, 
l'Abysein, le Nubien, ne diffkrent de l'liomme 
de race blanche que par la coloration de la 
peau ; on hésite vraiment a les ranger dans la 
race noire aii meme titre que les Cafres ou les 
négres du Congo. Les Turcs sont incontesta- 
blement d'origine mongolique ; faut-il cepen- 
ddnt continner a les ranger dans la race jaune 
au leur donner droit de cite dans la race cau- 
casique ? 

Quoi qu'il en soit de cette question difficile 
et peut-&re insoliiblede l'unitéde I'espece hu- 
maine, un fait est certain, c'est que I'histoire 
nous montre des les premiers &es la coexis- 
tence de ces trois races sur la terre, et que les 
plus anciennes légendes nous les montrent en 
lutte dans cette partie dii continent asiatique 
qui est considérée comme le berceau de la race 
humaine. La poprilation primitive de l'lnde, cette 
population impnre et bestiale que soumit la race 
noble des Aryas, nos ancetres, était de race 
negre et tres-probablement de mPme sang que 
le sang australien, et ce pays de Touran, le 
pays des ténkbres et des démons malfaisants, 
que les légendes persanes opposent a l'lran ou 
pays dela lumiere, était occupé par des peuples 
de race mongolique. Nais les trois races que 

nous voyons au berceau du monde juxtaposbes 
pour ainsi dire, se  sont singulikrement écartbes 
les unes des autres, quoique les mélanges 
aient été fréquents et nombreux et aient donné 
naissance A de nouveaux peuples. Cliacune de 
ces trois races habite plus particulierement un 
continent qu'on peut considérer comme sa pa- 
trielégitime. L'Afriqueappartient ala racenoire; 
l'Asie, a l'exception del'Indoustan', de laPerse, 
de l'hrabie , l'ArmCnie et de la Syrie, appar- 
tient a la race mongolique, et I'ñurope appar- 
tient tout entikre a la i zce caucasique. Chacun 
de ces continents semble si particulierement 
destiné 3 la race qui l'habite, que les autres 
races n'ont pu s'y conserver pures. Ainsi les 
Africains du nord, Touaregs, Berberes, Kabyles, 
ont subi l'empreinte du type noir; les popula- 
tions caucasiques de l'Asie ont subi des mé- 
langes plus ou moi-s forts de sang mongolique 
ou de sang Gnnois, et la race caucasique a dis- 
sous et s'est approprié les races étrangéres qui 
se sont établies sur son continent, Hongrois, 
Turcs, etc. 

Mais si l'histoirenonsmontre les troisgrandes 
races humaines coexistant de toute antiquité, 
il s'en faut bien qu'elle leur assigne le meme 
rang et qu'elle leur attribue la meme impor- 
tance. Toutes trois ont des aptitudes a la civi- 
lisation, mais ces aptitudes qui sont rudimen- 
taires et purement instinctives chez le nhgre, 
fortes mais étroites et bornées chez i'homine 
de race mongoKque, ont chez i'homme de race 
caucasiqiie une puissance d'expansion presque 
inflnie. Aproprement parler, l'liistoireappartient 
a la race blanclie et a nulle autre. La civilisa- 
tion est son ceuvre véritable, et toutes les so- . 
ciétés formées par les liommes des autres races 
ne sont que des Ggures imparfaites, grossieres 
ou repoussantes de celles qui sont sorties de 
son sein. C'est par elle que l'homme a pris 
possession de la terre, qu'il a brisé et qu'il 
brise cliaque jour le résean des fatalités exté- 
rieures dont la nature avait enlacé I'humanité. 
Toutes les religions de l'humanité ont jailli 
sous la pressioii de sa force de sympathie, toutes 
les liltératures du monde sont écloses a la clia- 
leur de son imagination, sa puissance d'inven- 
tion semble inépuisable et sa fertilité de eom- 
binaisons in0nie. Son travail seul a ét6 béni, 
car seul il a été vraiment fécond. Lorsqu'on ré- 
sume sous un regard rapide tout ce qni a 6th 
accompli par notre race, on éprouve le senti- 
ment qu'eprouuerait un voyageur qui dn haut 
d'une montagne verrait se dérouler a perte de 
vue les campagnes cnltivées et les riches cites, 
et on se seut saisi de vknération et de respect. 

Ce n'est pas tout A fait le meme sentiment 
qu'on éprouve quand on parcourt du regard 
I'ensemble des oeuvres de la race mongolique. 
La, aussi loin que la vue s'étende, on n'aper- 
goit que d'immenses steppes coupees qa et 18 
par de gigantesques fouwili&res humaines. Ce 
n'est plus de la vénération et du respect qn'on 
ressent, mais de la stupeur, de la crainte et 

1. Une partie de la popnlation, celle seulement 
qni compose les classes sup6rieures1 appartient an 
8ang caiicasiqne pur. 



un certain mépris. On se  sent comme en prk- 
sence d'un ennemi et l'on redoute de voir ces 
fourmilieres s'écraser et tomber sur les riches 
campagries que I'on contemplait tout a i'lieure. 
La race mongolique est le grand obstacle que 
rencontre le dkveloppement de la véritable ci- 
vilisation. On cherche de quels bienfaits elle a 
doté l'humanité, et I'on constate avec Bponvante 
qu'il n'en existe aucun, si ce n'est qu'elle a 
donné asile au bouddhisme chassk de l'lndc et 
qu'elle I'a développé daus son sein. Elle l'a 
dkveloppé, mais elle ne I'a pas cree. Race vé- 
ritablement athke puisqu'elle est dépourvue 
d'instincts nobles, il a fallu que ce fht un homme 
de race aryenne qui lui donnit la seule religion 
qui convlut a ses iuslincts, qui lui enseignit 
la seule consolalion vraiment eliicace aux mi- 
seres de cette terre vers laquelle son ime cu- 
pide, lpre et forte est incessamment tournke. 
Le rdle des peuples mongoliques dans L'histoire 
n'est qu'accidentel et il est toujours fatal. 11s 
apparaissent comme conqukrants, comme dé- 
vastateura. et en cette nualité ilsontdétcrmiué 
quelques-uns des plus grands moiiaernents de 
i'humanité. Leurs aptitudes a la civilisntion sont 
rkelles, mais singuli~rement étroites et bornées. 
La race mongolique ne croit qu'a la force, et ce 
sabre fichk en terre qu'adoraient les Iiordes 
d'httila est son véritable Dieu. La plus parhite, 
la plus morale, la plus pacifique des sociétés 
qu'elle ait produites, la société chinois,e, ne fait 
pas exception autant qu'on pourrait le croire 
a cette regle génkrale et ne pratique grikre 
d'autre culte que celui de la force: nulle idée 
de la valeur de la vie humaine, de la vraie 
dignité de i'liomme, du droit véritable. Cepen- 
dant cette croyance intime a la force donne 
aux peuples de race mongolique une faculté 
politique eminente qui les rend singulierement 
redoutables, celle de la dominatiou. Partout ou 
ils passent, la vie se desseche et s'éteint, i l  est 
vrai, mais ils s'etablissent et ils durent. Les so- 
ciétés qu'ils forment, vieillies, caduques, se  
soutiennent encore avec une fermeté de rksis- 
tance extraordinaire; mais si leur civilisation 
dure longtemps, elle atteint aussi tres -vite ses 
bornes et ne se renouvelle plus. L'ige de la 
vieillesse est inílniment plus long dans les so- 

: ciétks mongoliques que les lges de la jeunesse 
et de la matuiitk. La force atteint vite les li- 
mites de son expansion et troiive vite son point 
d'kquilibre et de repos qui est I'immobilité. 
Cette foi*mule est le parfait rksumé de I'histoire 
des races mongoliques. Elles debordent comme 
un torrent furieux. Nais ce moment d'expan- 
sion destructive passé, elles rentrent dans le 
repos de la stagnation et se conservent par le 
seul volurne et le seul poids de leurs popu- 
lations. 

Le dernier rang dans l'échelle des races ap- 
partient a la race negre. La mallieureuse race 
negre nous presente l'homme encore voisin de 
I'espece animale. Jusqu'a présent les negres 
n'ont cien produit, et n'ont servi l'humanité, ni 
en bien, ni en mal. Pour toutes sociétea des ag- 
glomkrations de tribus hostiles, toujours en 
guerre, pour toute religion des cultes fétichis- 

tes, ridicules, inlmes ou sanglants, voilti toute 
i'histoire de la race negre. Ce n'est que de nos 
jours qu'un rayan moral a commencé B luire 
dans le contiuent africain aveo I'expansion de 
la race caucasique d'une part, et de l'autre 
avec I'expansion de I'islamisme qui, partout ail- 
leurs stagnant, s'est jet6 sur VAfrique qu'il est 
en train de civiliser avec le sabre et le Coran. 
L'aspect bestial du negre, ses instincts a la fois 
enfantins et feroces, sn vanité ridicule et sa 
credulitk superstitieuse, ses vertus qni sont 
comparables a celles de la race caniiie et ses 
vices qui n'ontd'analogues que les instincts des 
races felines, ont excité de tout temps i'hor- 
reur des autres races humaines qui ont refusé 
presque de lui donner le norn d'homme et qui 
se sont autorisees de la rkpulsion qu'elles 
éprouvaient poiir lui refuser toute justice et 
poiir le fnire servir sans pitié aux besoins de 
leur cupiditk. L'esclavage a paru la condition 
natiirelle de cette race miserable, la servitude 
le seul moyen de I'introduire dans la civilisa- 
tion. Le negre n'est cependant pas sans apti- 
tudes a la civilisation, mais ces aptitudes pa- 
raissent se résumer en une seule faculte, qui 
est une extreme sociabilitk. Bestial ou non, le 
nbgre, si ,  coinme on le prétend, il n'est pas 
capable d'une grande culture, est cependant 
capable de tendresse, d'amour et de dbvoue- 
ment; s'il est diliicile de développer son esprit, 
il est tres-facile en revanche de développer 
son caeur. Sa sensibilité ne laisse rien ti dési- 
rer et dkpasse meme celle des autres races. 
S'il n'est pas I'égal du blanc, il peut vivre avec 
lui; il n'a rien de la Rere et taciturne étrangeté 
de ces races sauvages qui fuient devant la ci- 
vilisation et dkpérissent solitaires et muettes 
dans la sociktk des hommes de race blanche. 
Lui, loin de dkpérir, s'épanouit au contraire 
au sein de notre civilisation. Cette sociabilité 
du negre est nn tres-grand fait moral qui plaide 
liautement en faveur de cette race, et renverse 
l'opinion de ceux qiii la regardent comme inca- 
pable de civilisation. Qu'elle soit ou non infé- 
rieure aux autres races, un fait est constant : 
c'est qu'elle s'accommode parfaitement de la 
civilisation et qu'elle n'y trouve rien d'hostile 
a ses instincts. 

Les autres races humaines, la race rouge (In- 
diens d'ilmkrique), la race malayo-polynésienne, 
la race boreale (Finnois, Lapons, Samoskdes, 
Esquimaux), peuvent &re considkrées comme 
des mélanoes des trois grandes races ou des 
d.&géneres;encesdes troiitypes primitifs. GCné- 
ralement ces racesse sont moutrees singuli8re- 
ment infkcondes sous le rapport mord. Elles 
vivent a l'état sauvage ou dans un état de so- 
ciété extremernent rudimentaire ; cependant 
les Mexicains et les Pkruviens se sont Clevbs 
autrefois a un ktat decivilisation fort avancé, et 
divers peuples d'origine flnnoise et ougrienne 
se sont melés a la civilisation européenne, dont 
ils ne se distinguent plus. La race boréale ou 
ougrienne présente un caractere particulier : 
c'est qu'elle forme une sorte de carcefour phy- 
siologique , et que les diffkrentes peuplades 
qui la composent fournissent un passage pour 
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aller d'une race a I'autre. D'une part elle tou- 
che P la race caucasique, de l'autre a la race 
rouge d'AmBrique, et elle rappelle par les traits 
de la plupart de ses peuplades la race mongo- 
lique dont elle n'est probablement qu'une dé- 
gbnbrescence. 

La race caucasique ou blanche se divise en 
deux grandes brauclies : la race semitique et 
les races indo-europeennes ou japhetiques. 
Toute la civilisation de l'humanité moderne est 
sortie de ces deux races; a la race sémitique 
nous de~ons notre vie religieuse et morale, 
notre vie de conscience; i la race japliétique, 
nous devous notre vie intellectuelle, politique 
et sociale. 

Larace semitique aujourd'hui singuli6rement 
réduite, disséminée et mklangke par la dispei- 
sion des Juifs sur toute la surface du globe 
et par I'extension des conquktes de I'islamisme, 
comprenait dans i'ancien monde les HBbreux, 
les Arabes, les PhBniciens , et les nombreuses 
tribusquela Biblenous montre perpetuellement 
en guerre contre Israel, leur voisin, Canankens, 
Amalécites, etc. Nalgre I'esprit d'esclusiou de 
cette race, qui plus qiie toute autre a fait eflort 
pour se  conserver pure. et qui a toujours consi- 
dere la nation comine la famille agrandie, elle 
n'a pas échappé i I'heureuse fatalité du croise- 
ment et du mélange, et des la plus haute anti- 
quité elle semble avoir re. une forte infusion 
de sang cliamitique. Les tribus cananeennes 
n'ktaient qu'iine race mixte, mi-chamitique, mi- 
semitique, et l'élbment cliamitique se mani- 
feste dans la civilisation phénicienne de ma- 
niere a ne pas permettre le doute. L'elCment 
sbmitique se rcncontre encore, dans des pro- 
portions qu'il est assez dinicile de préciser 
exactement, dans ces premiers et vastes essais 
de civilisation que nous presente l'liistoire an- 
tique sous les noms de Babylone et de Ninive. 
L'hgypte, eiie aussi peui-etre, ne fut qu'un 
mélange de populations semitiques et chamiti- 
ques, et sa civilisation, qui fait encore notre 
étonnement et notre admiration, est le résultat 
combine du gCnie de ces deux grandes races. 
Quoi qu'il en soit de ces mélanges, le vrai Sé- 
mite ne les reconnaiasait pas et ne les recon- 
naltrait pas mCme aujourd'hui. Pourlui la vraie 
race de Sem etait contenue dans Israel, et il 
n'admettait qu'un seul frbre, Ismael, et encore 
le considerait-il comme entache de bitardise. 
Les Juifs et les Arabes composent donc aujour- 
d'hui toutelafamilIesemitique; I'antique esprit 
d'exclusion et I'antique préjuge ont triomplie, 
car la fatalité de l'histoire a fait disparaltre 
~nccessivement toutes ces cirilisations et tous 
ces peuplesquelcs descendanls des patriarches 
repoussaient comme impurs et entachés d'ido- 
18trie. 

La vie morale de la race semitique a 6tC a la 
fois la plus haute et la pliis simple que l'huma- 
nite ait connue. Née sous la tente, élevke dans 
le dksert, grandie dans les habitudes noma- 
des, elle a toujours ignoré les complications 
d'existence des hommes des autres races. Elle 
n'a connu qu'un seul sentiment, le sentiment 
religieux; qu'une seule vie, la vie de la con- 

science. Cette simplicitk d'ime a engendré une 
simplicité sociale extraordinaire: les liens qui 
chez les races semitiques out rattachk les hom- 
mes les uns aux autres sont a la fois les plus 
Ctroits et les plus libres que l'esprit puisse con- 
cevoir. Le Semite ne sait pas ce que c'est que 
1'Etat politique, il n'a aucune idee d'un pouvoir 
civil distinct du pouvoir religieux, d'une so- 
cietk distincte dela famille, de droits el de de- 
vairs qui se tirent d'une autre source que 
Dieu. L'homme n'a d'autre maltre au-dessus de 
lui que Dieu, et sur la terre il ne doit d'obéis- 
sance qu'a ceux de qui il tient la vie et qui 
sont soiirnis au meme maltre que lui. La reli- 
gion est donc le tout de cette sociéte; la patrie 
c'est le temple, la nation c'est la famille, le roi 
c'est Dieu, laloi quipunit le crime est la meme 
qui avertit la conscience. La théocratie est la 
forme naturelle du gouvernement d'une telle 
race; aussi n'y a-t-elle jamais échappé, meme 
aux moments les plus éclatants ou les plus pk- 
rilleux de son histoire. Le meme gCnie suit 
partout l'homme de. race sémitique, qu'il soit 
nomade ou skdentaire, qu'il vive sous la tente 
ou dans les cités, qu'il soit pasteur ou conqué- 
rant, qu'il mene la vie patriarcale ou qu'il fonde 
des empires. La monarcliie hébral'que ne fut 
jamais une monarcbie la maniere orientale, 
et les rois d'lsrael essaybrent en vain de pré- 
valoir contre le pouroir de Jbhovah, I'antique 
maltre de leur peuple. La conquete arabe et 
I'btablissement des sociktks qui sortirent de 
l'islamisme ne cliangerent rien A la simplicité 
de I'intelligence sémitique et ne lui apprirent 
pas a dislinguer le pouvoir politique du pou- 
voir religieux, et le citoyen du croyant. Le , 

klialifat fut l'expression grandiose de ?e genie 
impuissant a concevoir la notion de l'Etat au- 
trement que sous la forme de la théocratie. 

Ce gbnie synthetique et d'un seul jet, cette 
impuissance a diviser l'homme out permis a la 
race skmitique de concevoir et de conserver 
pure de toute altkration, leur religion qui est 
devenue la religion du genre humain. Tous les 
sentiments du SBmite se concentrant en un 
seul, cet unique sentiment a acquis une pro- 
fondeur, une élévation et une force extraordi- 
naires. L'liomme de cette race n'étant pas par- 
tagé entre plusieurs maitres, Dieu en a pris 
possession tout entier, et d'autre part, le skjour 
du désert 6loignant les visions brillantes, vo- 
luptueuses ou terribles de la nature, la vision 
du maltre souverain s'est révelée a lui dans 
toute sa majeste et dans toute sa grandeur. Le 
SCmite a donc, pour toutes ces raisons, pu 
concevoir Dieu comme un etre inflni et tout- 
puissant, immuable et éternel, solitaire et par- 
fait, comme un pur esprit. maltre du monde 
avec lequel il n'a aucune affinité de nature 
et de substance. Cette conception que quel- 
ques-uns de nos modernes metaphysiciens 
peuvent bien trouver étroite et aride. mais qui 
étonne par son élévation morale, sa puretk et 
sa grandeur abstraites lorsqu'on la niet en con- 
traste avec les conceptions imaginatives et les 
symboles puissants et difformes des autres peu- 
ples, frappa les Sémites eux-memes autant 
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qu'elle a frappé le  reste de I'humanité cau- 
casique qui a flni par l'adopter pour base de 
sa foi et leur inspira un orgueil qui s'est tou- 
jours traduit par l'exclusion des autres races 
et le mkpris des autres religions. Us mirent 
tous leurs efforts a conserver leur religion pure 
de toute idolitrie et ils trouv&ent, pour accom- 
plircette tiche, de puissauts auxiliaires dans la 
simplicitk de leur ktat social et dans le voisi- 
nage du dksert. 

Les races japhktiques ou races indo-germa- 
niques sont ceUes auxquelles appartieunent 
presque tous les peuples de la moderne Europe. 
Ce nom de races indo-germaniques leur a étk 
donnk par la philologie comparée , qui a con- 
state la parenté de la plupart des peuples eu- 
ropCens par les analogies de leurs divers lan- 
gages avec la languesacréede I'Iude, le sanscrit. 
Une fois ces analogies ktablies, la conskquence 
ktait facile a tirer ; puisque le sanscrit ktait la 
souche commune des langages des divers peu- 
ples européens, ces peuples ktaient Cvidem- 
ment issus d'une souche wmmune et n'ktaient 
tous que des rejetons de la race dont le saus- 
crit avait Cté la laugue. Quelle Ctait cette race 
et que1 pays habitait-elle primitivement ? Les 
recherches les plus rkcentes de l'etlinologie et 
de laphilologie sont arrivées a établirque cette 
partie de lagrande famille caucasique d'ou sont 
sortis les peuples indo-germaniques . habitait 
dans la rkgion de i'Asie qiii s'étend depuis le 

. Caucase jusqu'a la Bactriane, et se divisait en 
deux grandes tribus, les Arycns et les Iraniens. 
Les Aryenssontlasouche des classes supkrieu- 
res de 1'Indoustan qu'ils conquirent; les Ira- 
niens se sont conserves presque purs de tout 
mélange dans la Perse dont ils forment en- 
core aujourd'hui la principale population. Tout 
ce qui a pour nous une importante capi- 
tale dans les civilisations de l'antique Orient, 
tout ce qui intkresse notre imagination dans 
l'histoire de I'Asie, tout ce qui s'est mklk di- 
rectement ou indirectement d'éléments orien- 
taux a notre vie moderne, appartient a ces an- 
&tres de notre race. Le systeme aristocratique 
.des castes, la religion du brahmanisme et plus 
tard le bouddhisme sont i'ceuvre des hommes 
de race aryenne; le vaste essai de monarchie 
militaire et administrative de la Perse antique 
et la religion des deux principes sont I'ceuvre 
des hommes de race iraiiienne. 

La race japhktique, la pliis entreprenante de 
toutes, la plus mobile et la plus inventive, 
semble avoir étk agitée de bonne heure de 
l'amour des entreprises et des aventures. Si 
l'on veut se  reprksenter sous une forme nette 
et poCtique ce que l'imagiuation a p e o i t  cou- 
fuskment dans ces %es lointains, il faut prendre 
comme symboles du gknie de nos ancetres, les 
deux personnages de la grandiose tragédie 
d'Eschyle, qui connaissait les secrets de quel- 
ques-unes des origines de notre race, Promé- 
tbCe et lo, ces cleux victiies du désir, de I'a- 
venture et du mouvement. Promkthée symbolise 
admirablement l'audace d'invention de la race 
japhktique, et les courses $10, piquke du taon, 
la fureur d'kmigration et de voyage, et si  ce 

mot n'8tait trop mesquin en te1 sujet, je dii'ais 
volontiers la manie de dkplacement qui semble 
avoir posskdk nos barbares ancktres. La m&me 
ardeur conqukrante, qui poussait les Aryens 
daus I'Inde, poussa, a diverses reprises, d'au- 
tres tribus de la race japhktique sur I'Europe, 
et des kmigrations siiccessives, dont les dates 
sont incertaines , déborderent sur notre conti- 
nent, jusqu'a ce qu'eufln elles I'eurent enti&- 
rement recouvert. Les descendants actuels des 
peuples qui accomplirent ces vieilles migra- 
tions se divisent en familles innombrables . 
mais qui peuvent toutes se ranger sous cinq 
chefs principaux : la race celtique, la race ger- 
maniqiie, la race slave, la race latine et la race 
grecque. 

Aucune de ces races aiijourd'hui n'est pure 
de mélange, et chez quelques-unes meme le  
type et le génie primitifs ont presque disparu 
sous la frkquence et la violeuce des croise- 
ments. Ainsi . la race latine , souche dn peuple 
italien actuel, est singulierement altkrée par 
les mklanges de sangs grec, germanique, ligure, 
gaulois, qu'elle a subis dans le cours de sa 
longue histoire; en France, le saug celtique 
s'est mklé aux sangs romain et germanique; 
en Espagne, le sang ibere au sang gothique et 
au sang maure; les populations germaniques, 
surtout aux extrkmités du vaste pays qu'elles 
habitent, ont recu une profoude infusion de 
sang slave, et les Slaves, enfin, pknétrés d'in- 
filtrations de sang allemand, nuancks de sang 
grec, m61es de sangs mongolique et ougro-fin- 
nois, peuvent a peine se dire de race plus 
pure que les autres, quoiqu'ils soient les der- 
niers venus dans la civilisation, et que le type 
primitif ait étC, 'par conskquent, moins u88 que 
celui des autres races sceurs par les fatigues 
de I'histoire et le travail des siecles. 

La plus ancienne dans la civilisation des nces 
de I'Eiirope est la race grecque ou ionienne, 
les fils de Savan, comme les appelle la Bible, 
qui succkderent sur le sol de i'Hellknie, a une 
race nommke race pklasgique. Les services que 
cette race a rendus a la civilisation humaine 
sont les plus grauds apres les services de la 
race sémitique. Si I'humanitk doit a la race 
sémitique tout son dkveloppement religieux, 
elle doit a la race grecque tout son dbveloppe- 
ment intellectuel. Ellemkrite vraimeut le nom de 
race elue parmi les populations japhktiques, 
comme le peuple juif parmi les descendants de 
Sem. Ce sont les vrais Bls d'lo et de Promethke, 
et avoir les heureux dons que leurs ceuvres im- 
périssables nous permettent encore d'admirer, 
on a presque euvie decroire que leur Cmigration 
kcréma toute.la jennesse de la grande famille 
japhktique. C'est a eux que nous devons cette 
religion du polpthéisme, brillante invention d'es- 
prits poétiques et gracieux, qui dornpta et hu- 
manisa les vieilles religions de la nature, et qui, 
en coufondant lesmystérieuses idkesdivinesdes 
forces du monde avec la forme humaine, fit 
kclore cette conception de l'idéal poétique, qui 
a depuis 6tk la vraie religion de tous les poetes, 
car cette conception tient dans la litterature la 
mkme place que le reve de perfection morale 



dans la religion. C'est la race grecque qui, 
transformant les barbares industries primitives, 
fit sortir les beaux-arts des mktiers utiles 
comme elle avait fait sortir I'ideal litteraire de 
la religion de la nature. Dans tontes les choses 
de l'intelligence, noiis vivons encore aujour- 
d'hui des bienfaits de la ci ilisation grecque; 
o'est par elle que nous connlissons les rkgles 
de l'arcliitecture et de la seulpture; c'est elle 
quinons a donné notre philosophie, et lamoitié 
des littératures de I'Europe moderne ne sont 
.que des rejetons de sa propre littérature. Enfln, 
dernier bienfait, lorsque le christianisme parut 
dans le monde, c'est la Grece quise chargea de 
lui fonner ses dogmes, de luiconstruire sa me- 
taphysique, de luideflnir sesmyst8res.Le chris- 
tianisme doit sa partie spéculative a la race 
grecque comme il doit son organisation politique 
a la race romaine. C'est par elle encore que la 
civilisation a étB inoculée aux races barbares 
contre lesquelles elle a defendu pendant mille 
ans l'empire de Byzance, en sorte uuela civilisa- 
tiondel'~venirlir;appartient aussi bien que celle 
du passk, car les populations slaves qui nous 
menacent d'unrenouvellement européen, reprk- 
sentent lacivilisation byzantine, et, par consé- 
qnent, I'espritgrec. Aujourd'hui écraseepar trois 
slecles d'oppression, envaliie par la barbarie, 
qui n'a cessé de la pénétrer pendant quinze 
sikcles, a1téri.e par les mélanges de sang slave 
et de sang Lurc, la race grecque n'est plus ce 
qu'eUe etait; toutefois on reconnalt encore 
dans les Grecs modernes les traits de I'ancien 
type et les qualités de I'ancien génie, comme 
.on reconnaft la beaute &une statue malgré les 
mutilations qu'elle a subies, et la nettete d'une 
.efigie malgre la rouille qui la recouvre. 

Les Latins, qui ont fait le fonds de la popu- 
lation de l'ltalie, forment avec les Grecs le 
contraste le plus marqué, contraste qui dut 
Btre singuli6rement frappant a I'origine, et qui 
est acciisk par les différences des deux civi- 
lisations grecque et romaine. Autant la race 
grecque est vive, mobile, faite pour les travaux 
de l'intelligence, autant la race latine est forte, 
grave, pesante, lourde, faite pour la conqu&te, 
la domination et les interets pratiques. C'est 
une race qui a du lest et de l'aplomb. Si la race 
grecque a I'air d'avoir ete composee par la jeu- 
nesse de la race japhétique, la race latine a 
I'air d'avoir étk composée d'une émigration 
d'hommes mdrs arrivés a I'&e des intérets 
sérieux et ne connaissant d'aut& sentiment qiie 
I'ambition, d'une émigration mi-partie sacerdo- 
tale et mi-partie g~e&&re. Ce dhuble caractere 
se retrouve I'origine de la race latine; par 
l'Étmrie, elle est sacerdotale, par Rome, elle 
est conquerante; mais ni la religion ni lagloire 
ne son1 pour elle un but; tout prend vite avec 
elle une tonrnure terrestre et pratique. Elle ne 
connalt que la force et I'intéret; mais aussi, 
comme elle les connalt l C'est eIle qui a créé 
cette organisation he l a  lorce, qni a nom la 
conquete, et cette organisation des interéts, 
qui a nom l'administration. Elle ne s'en est pas 
tenue la, et inspirée par son génie ipre et fort, 
.elie a eleve les notioiis concretes de la force et 

del'intkrht a la hauteur d'abstractionsabsolnes; 
elle a creé cette métaphysique de la force, qui 
a nom la politique, et cette métaphysiqne des 
interets, qui anom la jurisprudence. Cet instinct 
est tellement fort qu'il n'abdique pas dans les 
choses meme qui semhlent lui etre le plus con- 
traires, la littératnre et la religion. Plut6t sacer- 
dotale que vraiment religieuse, des que le 
christianisme lui a éte présenté, elle s'est em- 
pressée de l'organiser, et elle lui a donné daiis 
1'Eglise catholique et la papauté ses iustitutions 
politiques. Les traits essentiels de ce genie 
profondément positif et de ce caractere fait 
pour la domination et la jouissance des biens 
terrestres se retrouvent chez les Italiens du 
moyen ige et des temps modernes, mais avec 
des modifications importantes engendrées par 
le temps, les accidents de i'histoire et le m&- 
lange des races. Le centre d'action de la race 
latine se dkplaca au moyen hge etse transporta 
en Toscane; le génie itaiien gagna a ce dé- 
placement une flexibilité et une aptitude a 
l'idéalite qui lui avaient manque dans l'anti- 
quite, et, @ice a ce déplacement, c'est A I'I- 
talie plus qu'i toute autre nation que 1'Europe 
est redevable de la renaissance des arts et des 
lettres au sortir du moyen tige. (Voy. Renaie- 
sance.) 

La race celtique, qui autrefois occupait la 
Gaule et la Grande - Bretagne tout entieres et 
la plus grande partie des territoires de la Bel- 
gique et de I'Helvétie, ne se retrouve plus guere 
a i'etat pul8 que daiis 1'Armorique ou Bretagne 
franqaise, dans le pays de Galles, en Ecosse 
et principalement dans les hautes terres (High- 
lands), dans les lles Shetland et Hebrides, et 
enfln, en Irlaude. C'est aces débris de territoire 
que se réduit le domaine jadis si ktendu de 
cette race vaillante , imaginative, sensible et 
aventureuse. Les Celtes sont de toutes les ra- 
ces barbares la plus intéressante et la plus 
malheureuse. Leurs conquérants. exaspéres par 
les vivacités de leurs résistances, ne les ont 
jamais épargnes , mais les ont toujours traques 
sans pitib, et extermines sans merci. Cette race 
doit en partie a ses qualitks memes sa crnelle 
destinée : son extreme sensibilité se  tourne 
en fureur injurieuse, en haine imprudente et 
fievreuse , en saillies capricieuses de mépris, 
et eurrendre facilement d'un autre c6te le de- 
sesp&, le dkcouragement et la mélancolie 
taciturne. Cette sensibilite ex~liaue comment 
les Celtes n'ont jamais pu, malgié k u r  vaillance, 
conserver leur indépendance, et comment aprCs 
l'avoir perdue ils n'ont jamais su se  faire bien 
venir de leursmaitres et prendre leur servitude 
pour point de départ d'une nouvelle destinée. 
On a vu des races conquises gouverner leurs 
conqueranfs comme les Grecs, ou user les 
maltres que la fataJit6 leur avait donds comme 
les ltaliens en general; mais les Celtes n'ont 

jamais éfé capables de tefs miracles. Le Celte 
ne saii pas bominer ser, érnoYxon~: uainqueux, 
il s'abandonne a l'ivresse orgueilleusedu triom- 
phe; vaincu, il tombe dans un desespoir morne 
ou devient la proie d'une colere frenetique qui 
n'est redoutable que pour lui-meme et qui lui 
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aliene les sympathies. A cette extreme sensi- 
bilité,il joint une imagination fine et charmante 
qui le rend I'esclave du reve et I'esclave de 
I'liabitude; de la de nouvelles sources de dan- 
gers. 11 est lent a accorder son estime et son 
amour auxnouveautks politiques et religieuses, 
mais une fois qu'il les a accordks, c'en est fait 
pour des siecles et il ne sait plus se détacher 
des choses auxquellesil a mis son cceur lorsque 
le temps les acondamnkes. Aussi est-il toujours 
en retard sur la marche générale de la civilisa- 
tion, etílgiire-t-il daus l'histoire commele cham- 
pion des causes perdues. ])e toutes les races 
barbares, la race celtique est celle qui a fait la 
plus longne résistance au christianismc, et sa 
difficile conversion étonne lorsqu'on la met en 
regard de la prompte obeissance des racesger- 
maniques a la nouvelle religion. La papauté a 
trouvé en elle ses premiers adversaires et plus 
tard ses défenseurs les plus dhouks; la monar- 
chie francaise a dB se défendre contre leurs ré- 
voltes jusqu'a la veille de la revolution de 1789 
qui n'a pas eu d'ennemis plus intraitables que 
les Vendéens et les Bretons, etl'on sait combien 
la rCsistance obstinée des Highlanders a pro- 
longé la luttc engagée en Angleterrc entre la 
monarchie des Stuarts et la dynastie protes- 
tante. 

La race celtique n'est pas la seule qui ne se 
conserve plus sans altération de mélanges que 
dans qiielques provinces ou quelques enclaves 
de territoire; le meme fait se prCsente pour la 
race ibérienne qui compose le fonds de la po- 
pulation de I'Espagne et probablement du Por- 
tugal et qui ne se conserve a I'état pur que 
dans le petit peuple des Basques. Faut-il voir 
dans les Iheres une race indo-gernianique, ou 
une race ougrienne ou finnoise 1 Les avis sont 
vartaaés et la uuestion douteiise. Qiielaiies 

bles, et il est facile de reconnaltre dans les 
modernes soldats de la France les descendants 
de ces Galates aventureux qui klevaient leurs 
épkes en I'air lorsqu'il tonnait pour soutenir 
le ciel s'il lombait, comme il est facile de re- 
connaltre les descendants des dkfenseurs de 
Numance dans les dkfenseurs de Saragosse. La 
racelatine cbezles deuxpeuples a euplutbt une 
action morale qu'une action pliysique; elle les 
a rendus capables de discipline, les a initiés a 
une cirilisafion supérieure et a neutralisé et 
meme détruit les fatalités dii saiig et les ob- 
stacles de l'instinct. C'est gráce a cetle initia- 
tion que le génie celtique en particulier, par- 
tout ailleurs écrasé ou impuissant, a pu se 
développer en Frarice et donrier au monde 
tout ce qu'il contenait. A la fois aventureux 
et routinier , utopiste et retropade, révolu- 
tioniiaire violent et conservateur a outrance, 
ennemi de la tradition et esclave de l'habitude, 
idéaliste et sceptique, ardent a l'attaque et 
prompt au decouragement, le Franpais pr8- 
sente bien tous les caracteres principaux de 
la race celtique. l a i s  quelle transformation 
merveilleuse oiit subie ces caracteres I La vive 
sensibilité du Celte est devenue esprit d'huma- 
nite et de jiistice; son amour de I'habitude est 
devenii sentiment de la patrie; son imagination 
vive, pure, morale, élevke, la plus morale, la 
plus 6levée, la piiis vraiment religieuse qu'il 
y ait eu cliez les races barbares, s'est traduite 
par une IittCrature d'un gbnie noble. moral, 
abstrait, rafliné, idbaliste, dédaigneux des choses 
de la chair et dii sang, amoureux des choses de 
l'esprit au point d'en oublier la rbalité. C'est 
ainsi , sous l'infliience de la discipline latine, 
que la moins cliarnelle des races harbares a 
engendré le plus idéalistc des peuples. Le Fran- 
cais est par excellence le champion des causes 

éthnaogues se iondant sur les caractbrei de ábsoliieset des intérets moraux du monde. C'est 
la laiigue basque rattachent les Iberes aux ra- luiquisiiccessivement a domé au mondel'idéal 
ces fiñnoises d'autres voient en eux un ra- 
meau particulier des races celliques. Quoi qu'il 
en soit, des mélanges coasidkrables semblent 
s'etre opéres de bonne heure entre les Iberes et 
les Celf.es, et cette race mixte, les Celtiheriens, 
compose en graude partie le fonds de la popu- 
lation irlandaise. A vrai dire, les Ibériens pré- 
sentent un gknie tres-différent de celui des 
Celtes; les deux races n'ont guere qn'un trait 
en commun, une vaillance violente; mais cette 
vaillance chez les Iberes se presente des I'an- 
tiquite avec une énergie sombre et une fer- 
mete de résistance que ne conuut jamais le 
courage avcntureux et brillant de la race cel- 
tique. 

Le mélange de la race latine avec les races 
celtique et ibérienne a donné naissance aux 
nations du midi de I'Europe que ron appelle 
indistinctement nations latines, malgré les dif- 
férences bien marqiiées de leurs populations: 
la France, I'Espagne, le Portugal, l'ltalie. Le 
fonds de la population de I'Espagne est reste 
ibbrique, et le fonds de la population francaise, 
gaulois; le mélange de sang romain ou germa- 
nique n'a pu altkrer les caracteres des deux 
nations au point de les rendre méconnaissa- 

de foutes lesiiistitutions et la tliéorie morale de 
tous les gouvernenients qui se sont succ6dé 
depuis quinze cents ans. C'est lui qui a été le 
champion par excellence de la papauté, cet idCal 
moral de1'~glise catholique; c'est lui qui de la 
féodalité a tiré I'idkal de la clievalerie, liii qui a 
concu I'idéal monarcliique, lui qiii a donné dans 
le calvinisme la forme la plus absolue et laplus 
mbtaphysique di1 christianisme reformé; lui eu- 
fin qui a conpii, par la Révolution francaise, 
I'idCal du gouvernement des sociétks hiimaines 
fondC sur le droit absolii et la raison abstraite, 
et non plus sur la fatalité des circonstances et 
la contingence des faits.Apr6s la Grece et Rome, 
personne n'a plus fait que la France pour I'hu- 
manité. 

La race germaniqiie est la plus puissante ma- 
tériellement de toutes les races du monde. Aon- 
seulement elle occiipe le vaste territoire connu 
en Europe sous le nom d'ulemagne, mais elle 
embrasse, sous le nom de race scandinave, le 
Danemark et la Silede, sous lenom de raceanglo- 
saxonne,I'Angleterreet I'AmériqueduNord. Une 
particularité remarquable dc cette race a tou- 
jours CtC de vivre plus fortement a ses extré- 
mitks qu'a son centre, et, pour parler le lan- 
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gage de 'ses mktaphysiciens, de s e  rkaliser 
hors d'elle-meme. Cette particularité distingue 
essentiellement son histoire politiquc, sinon 
son histoire intellecluelle et  morale. Quicon- 
que veut connaitre I'expressioii du genie poli- 
tiqiie de la race germanique doit le cherclier 
non en Allemagne, mais dans les iiatiuns quise  
sont détachées de son sein, dans les rameaux 
que son grand tronc a poussés : I'Angleterre et  
1'8merique, par exemple. L'iMe de liberté in- 
dividuelle, de self-government, le sentiment de 
conflauce de I'homme en lui-mCme, qui sont les 
dons les plus v6ritables que la i'ace germanique 
ait faits au monde, ont troiivb leur rkalisation 
pleiiie, entiere en Angleterre et  en  Amériqiie. La 
conquete matérielle du globe appartient a cette 
race plus qu'a toute autre: daiis les temps bar- 
bares, ils ont fait les plus intrépides conquerants, 
les meilleurs fondatcurs de royaumes, el ont 
deployé des-qualités qui les marquaient pour 
la domination et le gouvernement; dans les 
temps modernes, ils font les commercants les 
plus actifs, les colonisateurs les plus Iiardis, 
les explorateurs et les dkfricheurs de terres 
les plus énergiqiies. La civilisation morale doit 
davaotage d'autres races, la civilisation ma- 
terielle ne doit autant íi aiicilne; cnr aucune 
ii'a aurant travaill6 a la dkcouverte, a la prise 
de possession et ala transfoi'ination de notre pla- 
nete terrestre. Son geiiic prohnd a I'air d'etre 
en contra.diclion avcc cettc destinbe politique; 
mais poiir qui regarde de pres ,  la contra- 
diclion disparalt. Ce génie a I'air d'Etre rSveur 
et mystique; au fond, il s'arrSle a I'homme et 
a la nature, et  profondément pratique jusque 
dans le reve et la spkculation metaphysique, il 
ne cherche pas autre chose qu'a pén6trer jus- 
qu'aux réalilks cacliées, a séparer le Vrai rkel 
du vrai apparent et a comprendre la structure 
interieure des ohjets. PCnktrer le sol de la pen- 
sée jusqu'au tuf pour se  rendre compte des 
végétations brillantes des surfaces, voila le but 
(le la spéculation gerrnanique. C'est ainsi que 
I'Allemagnc aura ete de toutes les riations celle 
qui aura le  mieux explique i'lionime a I'homme, 
qui lui aura le mieux démontrC de quelle ma- 
niere il pense, quelles methodes instinctives 
il emploie, quels sont les procédks inconscients 
de sa Iogique, par que1 enchalnemenl ses vi- 
sions dcviennent des faits, ses idées des civili- 
sations, ses fantdmes des doctrines; comment 
les conditions de son existente le condamnent 
a imagiiier la vérité, et par suite, ti s'exprimer 
par symboles. Pratique du sslf-gouernmciat, 
wnqiiéte mat~rielle du  globe, revélation de la 
structure intérieure del'liomme moral, voila la 
part magnifique de la race germanique dans la 
civilisation gknérnle. 

La race slave est la plus Btendue des races ' 
de: I'Europe moderne. Elle comprend presque 
tous les peiiples soumis a la domination de 1'Au- 
triclie, a I'exception des Filagyars, qui appar- 
tienneiit a la race oiigrieiinc, et de quelques 
Valaques parsemks ca el l a ,  notamment en 
Transy lvanie , qui appartiennent a la race 
roumaine, issue des colons latins de I'empire 
etablis en Dacie, Dalmates, Illyriens, Serbes, 

11. 

Croales, TchBques, etc., les peuples de l'em- 
pire turc,  connus sous la denomination de 
Grkco-Slaves, la Pologne et  la Russie. C'est la 
plus étendue des races eui-opéennes , c'est 
aussi la plus pure et la plus jeune, toutefois 
pas pliis que les autres elle u'a Bchappb au 
mélange; en Russie elle s'est melée au sang 
mongolique et finnois, en  Pologne au sang sar- 
mate, ailleurs au sang turc, rec et  germa- 
nique. Quelques peupies , lef Cosaques par 
exemple, sont issus d'un mélaiige de plusieurs 
races. La race slave a penetre trks-loiu, et  au 
moyen age elle ktait la race belliqiieuse et en- 
vahissante p a r  excellence. IL a fallu tous les 
efforts de 1'Allemagne poiir arreter ses débor- 
dements, et pendant des siecles I'histoire de 
I'empire germaniqne n'est pas autre chose que 
I'histoire de la résistance de I'Occident a cette 
inondation permanente des Slaves, quien méme 
temps qu'ils menagaient la jeune civilisation 
de I'Europe latine, eiitamaient et dkmolissaient 
la vieille civilisation de l'Europe orientale. La 
Prusse, par exemple, est le prodiiit d'une inon- 
dation des Slaves contenue par des digues ger- 
maniques , et I'Empire n'est devenu puissant 
que lorsqiic les deux grandes monarcliies sla- 
ves du moyen age, la Bobéme et la lJologne, 
ont été soumises ou affaiblies. Les Slaves sont 
les derniers venus dans I'histoire, dont ils as- 
pirent avec ardeur a s'emparei'pour y inscrire 
leur nom a cdtk de celui de leurs alnés dans 
la civilisation. Chacun des peuples de l'ñurope 
moderne a aspire a la prPponderance politique 
et  i'a obtenue pour un temps plus ou moina long. 
Cette ambition est aujourd'hui celle des Slaves, 
qui out trouvé dans la Russie un commence- 
ment de realisation gigantesque de leur reve. 
Le gknie slave est singulierenient doux, socia- 
ble, subtil, reveiir et mystique et  s e  skpare 
tres-nettemeiit des génies des autres races eu- 
ropéennes. I I  est impossible de dire de quels 
bienfaits la civilis~ition sera redevable a cc 
génie encore latent et en pziissonce, mais on 
peut cependanl prevoir que si le sentiment de  
la fraternité doit se transformer en institutions 
et  passer dans la vie politiqiie des nations 
commc i'bgalité et  la liberfé y ont deja passk, 
l'hiimanitC devra ce résultat a la race slave 
qui est, de toutes, celle qui comprend le plus 
profondkment ce senther i t ,  comme la race 
celtique et  latine est, de toutes, celle qui com- 
prend le mieux I'kgalite, et  la race saxonce la 
liberte. 

Kous sommes arrives au bout de cette longue 
descriptioii des nombreuses familles du genre 
liuniairi. Quelle conclusion tirerons - nous de 
ce travail? Admettrons-nous que ces familles 
irr6médiablement séparées parleursgknies sont 
condamnées par la fatalité de leurs instincts a 
rester jusqu'a la fin des temps en ktat d'agres- 
sion, ou qu'elles sont destinees a s e  fondre 
dansune unile de pliis enplusktroite? L'histoire 
que nous venons d'interroger nous rbpond que 
le  mClange des races est la loi meme de I'huma- 
nité, que les races ne se  conservent a l'état 
pur que dans I'état barbare et pendant tres-peu 
de temps, e t  que d'un autre ccttC les barrieres 
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morales de leurs génies divers ne sont pas plus 
etroites que les barrieres physiques du sang. Les 
paces se comprennent les unes les autres comme 
elles se croisent et prouvent ainsi que les diffé- 
wnces qui les constituent ne sont que secon- 
daires et que les hommes n'ont qu'une m&me 
ame comme ils n'ont qu'un meme corps. Qu'im- 
porte que le Sémite ait BfB le seul qui ait concu 
i'idée de Dieu; si tous les autres peuples sont 
capables de comprendre cette grande idée, il 
faudra coriclure que leurs instincts se rap- 
prochent singulierement de ceux du Séinite. Le 
bouddhisme a beau porter la marque de I'esprit 
hindou et le génie mongolique a beau &re ter- 
restre et ipre, il faut admettre qu'il y avait au 
moins dans ce génie une prédisposition qui le 
destinait a comprendre cette religion, et alors 
en quoi la race mongolique est-elle irrémC- 
diablemeut separée de la race qui a conqu la 
,xligion qu'elle a adoptée? Le christianisme est 
$'origine hebraique, et cependant les peuples 
d'origineindo-germaniqiiel'ont trouvC conforme 
a leur nature puisqn'ils I'ont embrasse. La clie- 
valerie est sans doute dans les instincts de toiis 
les peuples, puisque tous les peuples l'orit con- 
nue au moyen 8ge. Le self-gouernmelit est d'o- 
rigine germanique, cependant nous voyons que 
tous les peuples ont aujourd'hui une égale incli- 
natioua I'adogter, a le praiiquer et a I'aimer. 11 
y a des différences cependant, mais ces íliffe- 
rences, si I'on cherchait bien, ou les trouverait 

, surtout dans les faciiltés secondaires ou les par- 
ties inférieures des génies des peuples; au fond 
les hommes ne sont séparésqiie parlesmauvais 
instincts et les vices de leurs iiatures, ils se 
,rejoignent tous et se comprennent par les par- 
.ties supérieures de leur Ame. II en est des 
peuples comme des individus, ils sont tous 
identiques par leurs facultes élevees, ils sont 
divers par les facultes inférieures. Ainsi cette 
grosse qiiestion de race se réduit en fin de 
compte a une question de morale, ces diffé- 
rences des génies des peiiples se réduisent a 
des nuances et I'histoire proclame l'unité mo- 
rale du genre humain avec plus de certitude 
encore que la science ne proclame son unitb de 

'chair et de sang.l EAIILE ~\IONTEGUT. 

RACHAT. Voy. Servitudes. 

IiADICALISME. On peut &tre radical dans 
toutes les opinions, dans le parti monarcliique 
aussi bien que daris le parti républicain; mais 
gkneralement les qu alifications de radicalisme, 
radicaux, sont réservées a des doctrines démo- 
cratiques plus ou moins avancdes et a leurs 
partisans. 

On dit depnis longtemps que les extremes 
se  touchent : ils sont, par consequent, égale- 
ment faux; la vérite est au milieu. On peut 
donc coiidamner hardiment ceux qui REVENDI- - QWNT la désigrialion tle radicaztx. Ils veulent 

1. On ne tieut pas assez aompte, en parlaut des 
racea, de I'influenee de 1'8dueation et des hahitudes. 
Un enfant, transport6chez un autrepeuple, en prend 
.facilement la langue, le6 mceurs, le car acthre et 
.m&me les prbj11g6~. 31. B. 

aikr jusqu'au botd, sacbant oii ignorant (les 
deux suppositions leiir sont également défavo- 
rables) qu'au bout, c'est I'ablme. 

Nous sommes moins sévCre envers ceux que 
leurs ADVERSAIRES nomment radicaux. Ici, il 
ne s'agit souvent que d'iin degré, qiie d'une 
relation ; selon le point de vue ou I'ou se pla- 
cera, il sera aussi exact de considkrer ceux-la 
comme tres-arriéres, que ceux-ci comme tres- 
avances. On ne doit jamais s'arreler aux appel- 
lations des partis, mais cliercher a pénétrer le 
fond meme des choses. 

Le radicalisme se  caractbrise moins par ses 
principes que par le mode de leur application. 
Sa doctrine poliliqoe est celle de la dkmocratie, 
et generalement les hommes libéraux l'approu- 
reront. Qiii Cleverait la moindre objection contre 
la liberté, l'égalité, la fraternité, contre la 
.sozruerainetc! nationale, la responsabilité du 
pouuoir, le sufrage uita'versel meme 1 lais 
que faut-il entendre par liberté? serait-ce le 
droit de tout faire ? 011 par I'8galité ? serait-ce 
I'abaissement universel de toutes les jouis- 
sances sociales aii niveau des classes arriérees? 
La fraternité encouragerait-elle la paresse, 
la fainéan tise, le vice ? La souverainetb natio- 
nale ou la responsabilité du pouvoir constitue- 
raient-elles I'insurrection en permanente, en- 
leveraieii t-elles le droit de décider auxmajorités 
paisibles, pour le confhrer aux minorites am- 
bitieiises, turbulentes, audacieuses? Le suf- 
frage universel ne comporte-t-il absolument 
aucune limite ? 

Ainsi, les formules politiques se prhtent a 
plus d'une interprétation, et le radicalisnie a la 
sienne; mais, nous le répetons, c'est surtout 
le mode d'application qui le caractérise. II ne 
connalt qu'un procédé, c'est de faire table 
rase, c'est de deblayer le terrain poiir recon- 
struire de toutes pikces iin nouvel édiBce. Vou- 
loir briserla cliaine (12s temps, ri'est-ce pas un 
prockdé arissi irrationnel et immoral que de 
condauiner en bloc tous les accusés, de dé- 
clai'er incurables toutes les maladies, de pré- 
tendre recolter saiis semer, et ainsi de suite? 

La nature ne fait jamais table rase. Elle ne 
procede pas par saut et par bond, mais par 
développeiiient lent et continu; el h soriété 
elle-mcme est un produit de la nature. Le 
nierait-on? Contesterait-on que la socibté est 
composCe d'hommes doues de raison et quel- 
quefois domines par des passions ? Pense-t-on 
qii'on coiirbera cette raison, qu'on fera taire 
ces passions par iin dkcret, quelque solen- 
nelles qu'en aient etb la dPlibCration et la pro- 
mulgation? On ne fonde rien de durable par 
des mesures subites ou exlremes. D'abord 
parce que ces mesures choquent des opinions 
reques, des intérets établis, opinions et in!C- 
r&ts qui ont souvent leur raison d'etre , qui 
ont le droit de demander des égards. Nais ce 
n'est pas tant dans leur resistance souvent 
tres-legitime que git le principal obstacle au 
succes des mesures radicales, que dans la na- 
ture complcxe de l'homme. 11 a des besoins. 
des aspirations, des devoirs multiples, souvent 
contradictoires; vous ne pouvez pas douner 
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une satisfaction trop ample aux uns sans léser 
plus ou moins les autres. 

Le radicalisme s'attache généralement a un 
petit nombre de  principes, qiielquefois a un 
principe iinique, il y rapporte tout et  voudrait 
l'adapter a tout. Or. l'inílnie variété des faits 
sociaux ne sont pas determines, ni expliques 
uniquement par les principes inscrits sur le 
drapeau d'un parti radical; ces faits débordent 
de toute part et  la violence seule les forcera a 
rentrer dans le lit. Mais le radicalisnieue recule 
pas devant la violence. 11 est aussi absolu dans 
ses doctrines, que le despote le plus imbii des 
droits que lui confere sapuissance héréditaire. 

C'est par cet absolutisme, qui est toujours 
uni a I'étroitesse des vues, que le radicalisme 
se distingue du libéralisme, avec lequel il a 
cependant quelques principes en commun ; 
l'absolutisme empeche toiit progrhs , l'étroi- 
tesse des vues rend impossihle toute fondation 
durable, car elle ne  permet pas de tenircomple 
de toutes les circonstances importantes, elle 
produit une  certaine cécité sociaie qiii rend in- 
capables de servir de giiides ceux qui en sont 
ami Cs. Alors meme qiie les Radicaux auraient 
des\rinciPes identiques avec cenr des L.&- 
r aux ,  ils en diff6reibaient par leiir penc.hant a 
I'abstraction , a I'iddalisalion : ils verraieiit la 
ligne, la surface, le solitle matliemntique, la 
ou, avec les Libknua, il faiidrait voir la ligne, 
la siirface, le solide reel avec toutes les qualités 
et tous les déhrits que la nature leur a dounés.. 

C'est peut-etre par toutes ces raisons que 
$1. Rohmer (voy. Partis) attribue au raclicalisme 
le caractere de I'enfance , o11 plus exactement 
du jeune garcou (Knnbe) ; il en a les qualités 
comme les défairts. 11 est enthousiaste, plein 
d'irnagination, généreux dans une certaine me- 
sure,  vivant dans iin monde idéal , poursuivant 
une idee uniqae, et la poursuivant avec fré- 
nésie, sans kgard poiir les maux qu'il cause 
dans ses efforls pour la réaliser. Heureusement 
que cette idee est sonvent bonne et  que sa 
réalisation, si elle est quelquefois chkrement 
achetee, compense pliis ou moins les maux 
qu'elle a caiisés. Une seule cliose reste a de- 
sirer, c'est que le biit ne soit pas atteint a r e c  
une violence telle qu'on ne  le dépasse et  fasse 
naltre une réaction (voy.) qui remet tout en 
question. JIAURICE BLOCK. 

RADJAH ou RANAH. Roi, souverain Iiin- 
d8u. Le titre de ~lfarahadjak, grand-roi, était 
d'ahord reservé aux rois qui en avaient d'au- 
tres sous leur suzeraineté; il a été affecté , 
dans les temps modernes, par une foule de 
petits sonverains. 11 y a dans l'lnde un penple 
de descendants de rois, les Radjakpoudra, or- 
ganisCs en fkodalit6. J. DE B. 

RAISON (Souverainetb de la). Une so- 
cieté ne peut exister sans des lois qui régis- 
sent les rapports des citoyens entre eux,  des 
citoyens vis-a-vis de l'État et de l'htatvis-a-vis 
des citoyens. Tous les systemes sont d'accord 
sur ce point; soit que I'on consiilte les parti- 
sans de I'individiialisme, qiii font de la souve- 

rainete la resultante des volontks individuelles 
et pour lesquels la société n'est que,l'ensemble 
des individus ayant des droits et des devoirs, 
des interets commiins et des intérkts opposks; 
soit qu'on s'adresse aux différentes écoles so- 
cialistes qui attribuent a 1'Etat une personna- 
lité réeile et distincte, supérieure aux indivi- 
dus,  evercant seiile tous les droits en  son 
propre nom et s e  dkveloppant suivant ses lois 
propres pour atteindre un but qu'elle ignore, 
mais qui lui est assigné par la Providencc; tous 
les theoriciens reconnaissent qu'il existe quel- 
que part un principe d'autorité qui rend le com- 
mandement legitime et qui a le droit de con- 
traindre a l'obéissance. 

Les uns ont prétendu que ce principe d'au- 
torité reside dans la loi elle-meme. Mais qrii a 
le droit de faire la loi et del'irnposer? En d'au- 
tres termes a quelles conditions la loi est-elle 
la loil La question, comme on le voit, reste la 
meme et  nous ne sommes pas piiis avancés 
vers sa soliition. D'ailleurs, la loi n'est pas un  
k i t  primitif et irrédirctible; elle suppose un 
principe supkrieur duqiiel elle dépend; la loi 
est l'expressiou dii droit ; elle en émane, mais 
elle ne  le cree pas. 

D'aritres s'élevaiit d'un degré, de laloi a son 
principe, ont place le principe d'autoritk dans 
la souveraineté de droit divin. Mais, comme le 
fait observer 11. Royer-Collard, nle droit divin 
transféré de 1'~glise dans l'État est une faus- 
sete historique. L'obbissance aux pouvoirs 
étahlis est la seule doctrine politique que la 
religion enseigne.1) L'autorité ne  peut s'exer- 
cer titre de droit divin qu'en plaqant le 
commandement sous I'égide de I'infaillibilit8 
divine; dans ce systeme le commandement 
n'est legitime que parce qu'il est réputé sou- 
verainement juste, et la preuve de  sa justice 
c'est qii'il émane de Dieii lui-meme : ce prin- 
cipe est celui de la théocratie pure. 

D'autres ont placé 16 droit du commande- 
nient et la source du pouvoir dans la légitimité. 
Nais 11. Royer-Collard leiir répond encore : n La 
legitimité n'est rien de pliis que l'hkrédité de  
la monarchie conlirmee par la transmission. 
Elle a son principe unique dans l'hkrkdité. 

D'aulres enfin voient le principe d'autorité 
dan8 la souverainete du peuple, dans la vo- 
lont6 genérale. Nous n'entrerons pas ici dans 
I'examen des systemes tres-variés, qui, partant 
de la s o ~ ~ e r a i r i e t é  du peiiple, arrivent i des 
resultats tres-opposés. Le plus radical de tous 
couduit « a  la forme la plus absolue du pouvoir 
absolun, c ~ n s ~ q u e i i c e  nécessaire de cette thCo- 
rie que la souveraineté du peuplene peut errer, 
que sa volonté est  la juslice merne et qu'il n'y 
a pas de droit conlre son droit. b i s  les meil- 
leurs esprits ne  vont pas a ces extremités tout 
en cousidérant «le consentement public comme 
la seule base solide des gouvernements . les- 
quels existent ainsi par les nations et poiir les 
nations , et les nations elles-memes comme 
souveraines en ce sens qn'elles n e  sont pas 
possédees comme des territoires, mais qu'elles 
s'appartiennent i elles - memes. 11 (Royer-Col- 
lard.) 



En adoptant cette définition , il reste encbre 
a se demander, avec le proiond penseiir dont 
nous venons de citer les paroles, ou réside la 
souveraineté, acelle qui fait les lois et  qui admi-' 
nistre lea ~1ats.o hl. Royer-Collard s'est atta- 
ché ti démontrer que ce  n'est pas sur  la place 
publique que la souveraineté rend ses oracles, 
et que la majoiit6 des individiis, la majoritC 
des volontOs, n'est pas le souyerain. Dans le 
systeme de I'illustre homme d'Etat qui a pré- 
sidé longtemps la Chambre des deputPs sous 
le gouvernement dc  la Restaiiration, il n e  suflit 
pas de la rolonté pour créer le droit; la vo- 
lontk d'un seul, la rolonte de pliisieiirs, la vo- 
lontk de  tous, s i  puissante qu'elle soit, ne  con- 
stitue qu'une force : «11 n'est dfi a aucune de 
ces volontés, d ce seul t i t ~ e  de volonle's, ni 
obeissance, ni le moindre respect.. 

Mais les sociétés ont un autre el6ment qne 
le nombre; elles ont un  lien plus fort: 11 le 
droit , privilkge de  l'liumanité, et les iriterets 
legitimes qiii naissent du droit. Le droit ne re- 
leve pas de  la force, mais de la justice, arbitre 
sonrerain des int6rSts.n BI. Royer-Collard sou- 
mettait donc la souverainett5 du peuple , pour 
nous servir de ses ex]>ressioris memes, .a une 
autre souverainete, la seule qui niérite cenom, 
souverairieté siipkrieure aux pcuples comme 
aiix rois, souverainete immuahle et immortelle 
comme son auteiir, la souveraineté de la rai- 
son, seul législateur véritable de l'humanité.ii 

Telle est la tliéorie celebre de la souverai- 
neté de la raison q i ia  formulée. en s'inspirant 
du génie de l'laton, un  des plus grands pen- 
seurs de notre temps. Quelle que soit la forme 
du gouvernement , monarchique, aristocratique 
oii populaire, il p a au-dessus de la volontC du 
prince ou de la volonté du nombre qui s'érige 
en loi, « m e  loi non écrite qni la jiige , la con- 
damne ou la justifie suirant qu'elle s'écarte ou 
se  rapproche d'un type dont l'empreinte reste 
toiijours dans la conscience humaine.. (31. A. 
Bertauld , la Liberte' civile, p. 127.) 

BIais quelle sera la sanction des prescrip- 
tions de cette souveraineté qui domine toiites 
les autres ? Qui intcrviendra pour faire respec- 
ter les prescriptions de la raisoii? Qui decidera 
de la conformite de  la loi avec ce souverain ré- 
gulateur? Sans doute le monde livr6 aiix lu ttes 
des passions et des interets oscillera toiijours 
entre les deiix pbles contraires, di1 rrai  au  
faux, du juste i l'injuste, et pour noiis s e n i r  
encore d'une expression de 11. Royer-Collard, 
«au-dessiis de res vicissitudes rkgne la question 
permanente, la question siiprtme de l'ordre ou 
du désordre, du bien ou du mal, de la liberté 
ou de la servitude.. Le mal I'emporte par ac- 
cident, mais il est passager; daiis l'ordre mo- 
ral comme dans l'ordre physiqiie, I 'hamonie 
tend toiijours Q se rétablir; en fin de  comple la 
raison domine, et c'est toujours la somme du 
bien qui I'cmporte en dkfinitiye. 

E~IILE CHÉDICU. 

RAISOB D'ETAT. On pcut dire en sens 
contraires et  avec une vkrité egale: « Raison 
d'État, raison excellente ; raison d'6tat. raison 

d6testable.n Si, A I'intkret 1Cg.itime .de I'État, 
vous sacriflez les intérets particuliers et  secon- 
daires, la raison d'Etat est lonablc et complete- 
ment justifike. hlais lorsque, sous le spécieux 
pretexte de I'intéret de I'itat, vous violez 
toutes les lois de la morale, et abusez de la 
force que vous avez en mains, la raison d'Etat 
est alors une iniquitk odieiise, qu'on ne sau- 
rait rkprourer trop hautement, quelque vaines 
d'ailleurs que puissent Etre les protestations. 
Biacliiavel, ne  connalt pas cette expresssion de 
Raison d'Etat; mais le Prince n'est au fond que 
le dkveloppement de cette théorie trop souvent 
invoquée par les despotes et par les ambiiieux. 
Dans le fanieiix chapitre xíirr, ou Iachiavel 
examine cette qiicstion de savoir si les princes 
doivent Stre fideles a leurs engagements, voici 
la regle conimode qii'il prescrit: u Un prince 
piudent n e  peut ni ne doit tenir 6a parole que 
lorsqu'il le peut sans s e  faire tort et que les 
circonstances daiis lesquelles il a contracté 
engagcment suhsistent enc0re.a Et il cite a 
I'appui de cette maxime 0 le pape Alexandre VI, 
qui s e  íit toutc sa vie un jeu de tromper et qiii, 
malgré son iniidklité bien reconnue, rQssit 
dans tous ses arlifices. Pmmesses, serments, 
rieii ne  lui coiilait ; jamais prince ne viola aussi 
souvent sa parole et ne  respecta moins ses 
cngagements. C'est qu'il connaissait parfaife- ' 
ment cette partie de I'art de gouverncr.1) La rai- 
son d'Etat ainsi comprise éclale dans toute son 
horreur et son infamie; et  I'exemple qiie pro- 
pose BIacliiavel es1 bien fait pour I'expliquer 
et la dbvoiler tout entikre. A ce point de  vue 
la conscience humaine doit s e  soulerer contre 
la raison d'atat, et  il est du devoir de I'histo- 
rien de laflelrir toutes les fois qu'il la rencoutre 
sous ces hideuses couleurs. Biais elle perit s e  
présenter aussi sous un tout autre aspect, 
beaucoup moins frequent, il faut en convenir, 
mais qui est d'autant pliis digne de notre es- 
time et d c  noire admiration. 11 p a telle circon- 
stance ou le prince s e  trouvc placé entre I'in- 
téret de I'État qli'il doit satisfaire et d'autres 
int6rkts qui lui eont cliers, ceux de sa famille 
par exemple ; et ou, par verti] et apres more 
délibkration, il donne la préfbrence a I'interet 
public sur l'intéret particulier, quelque pres- 
sant qu'il soit. 11 cst facile dc aiipposer un cas 
ou le sacrifice a pu &tre cxcessivement pénible; 
et le prince qiii, dans ces épreuves délicates 
et douloureiises, s e  moutre Iiomme dlÉtat,. a 
d'autant plus de mérite que la Iiittc lui a cohtk 
davantage. Je crois conlre I'opinion vulgaire 
qu'on poiirrait decou~r i r  dans I'liistoire plus 
d'un trait de ce genre, et les princes sont loin 
cl'Btre aussi égoisles queles représcritent l'igrio- 
rance, la malignité et la jalousie de la foule. 
íilais il faiit une bien fei'nie domination de soi- 
nieriie et  un bien clair discernement de la ve- 
rité pour n e  pas faire toiit ce qu'on peut. 
quand la passioii vous y pousse, et poiir ne pas 
siiccomber aux obsessions dont on est I'objet, 
n i b e  dans les Iiautes regioiis ou les pririces 
sont placés. L'antiquité grecque nous a con- 
servé le souvenir #une grande circonstance 
o11 la justice fiit plus forte que la raison d'ktat : 
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c'est la proposition de Thémistocle repousske 
par la probite CAristide, et les Atheniens res- 
tant loyaux enven leurs alliks, dont on leur 
proposait de brfiler la flotte. (Voy .  Plutarque, 
Vie d e  Thémisloclc.) Dans l'histoire de notre 
lemps, la raisoii dElat a joué souveut un rble 
prépondérant ; el c'est ainsi qii'en 1809, R'a- 
pol&on, se ci'oyant appelé fonder une dynas- 
tie, repudia Josépliine, qu'il aimait encore. 
pour s'allier a une princesse autrichienne que 
la politique seule lui recommandait. (M. Thiers, 
Hisloire dzc Consulat et de Z'Empire, tome XI, 
pages 347 el siiivantes.) L'ernpereur se trompa 
en cherchant dans un mariage la duree qu'il 
ne devait attendre que de sa moderation et de 
sa prudente. Mais c'est la raison d'Etat qui le 
décidait, toiit en l'égarant aulant au moins 
que son ambition. Dans les goiirernemeiits 
libres, la raison d'Etat est beaucoup moins 
cqiiivoque que dans les gouvernements absoliis, 
el il n'y r guere a se troinper sur ce qu'elle 
demande. Les interets génkraux de la nation 
etant publiquement discutés, on sait toujours 
assez bien ce qu'ils erigent ; et diez un peuple 
intaigeut, on apercoit distinctement les li- 
mites oula justice reut qu'on s'arrete. L'opiiiion 
fait l'ofice de juge et d'arl~itre; et les hoiiimes 
politiques ii'orit qu'i siiivre sa rois, quand ils 
reulent 1'Ccouter sans pr~occiipaiion. Alais dans 
les goiivernementsdespotiques, la raison d7Etat, 
avec les interprétatio~is diverses qu'elle pcut 
recevoir, reprend une grande placc, et son 
intervention peut etre aiissi puissantc que dan-, 
gereuse. 11 n'cst pas de fantaisie du priiice, pas 
de caprice coupable, pas d'erreur qii'elle nc 
piiisse coiivrir et dissimuler. La postéritk ii'cii 
reste pas diipe; et elle Gnit par percer cette 
envcloppe le plus souvent rnensonghre. Mais 
les contemporains eblouis ou forcés au sileiice 
paraissent s'en contenter, jusqu'ace qu'un jour 
la triste rkalite des événements vienne iiiontrer 
toute l'inanite de ccs prétendiies raisons d'htat 
qui n'étaient qu'orgucil, illiision ou hypocrisie. 
On sait a!~jourd'hui assez bien ce qu't'tait la 
raisoii d'Etat pour un Pliilippe 11, ou meme 
pour Louis XIV, quaiid I'un faisait mourir son íils 
et que l'aulre rcvoquait I'edit de Nantes ou lé- 
gitimait ses cnfants adiiltérins. 'linsi selon le 
point de vue' ou l'on se met pour juger la rai- 
son d'Etat, on peut tout aussi bien la louer que 
la blimer; elle peut etre tantOt uii grand ser- 
vice rendu a la nation et une conception pro- 
fonde, tant6t un crime contre I'humanitéet un 
attentat contre tous les principes. Ce qui fait 
la grandeur de la raison d'atat, c'est que les 
interets eonfiés a la saeesse des orinces ou des 
hommes politiques s&t toujoiirs immenses, 
~uisqu'ils regardent la fortune et les destinées 
he peuples entiers. Nais c'est l i  aussi ce qui 
en fait I'extreme pkril. Dans cette situation 
préeminente que coiifere le pouvoir, la respon- 
sabilite n 'apparal/pas paree qu 'elle est toujours 
.a longue écheance; les fautes que l'on commet 
a'en' sont pas moins punies; mais ce n'est 
parfois qu'apris plusieurs gCneralions; il g 
a longtemps que le coupable a vécu quand 
I'inéritable cli9liment survicnt; et c'cet alors 

un innocent qui est la viclime. L'histoire de 
notre révolution en offre u11 terrible et ineffa- 
@le exeniple : Louis SV1 a payé pour sa race, 
bien qu'il efit des vertus qu'aucun de ses pré- 
dkcesseurs n'avait kgalées. Si parfois les chefs 
des nations envisageaient 1s raison d'Etat sous 
ce joiir, il est a croire qu'ils cliercheraient a 
la mieux comprendre, et qii'ils renonceraient 
soiivent aux avantages passagers qu'elle pro- 
duit par crainte des consequences qu'elle peut 
porter. hIais il est deja si dillicile de bien en- 
tendre ses propres interets qu'on ne songe 
gukre aux intérets de ses successeurs. 11 est 
peu d'esprits capables de voir meme au jour 
le jour la vraie porlée de la raison d'Etat; il en 
est bien moins encore pour en mesurer toutes 
les suites. C'est de I i  que vient ce sophisme 
detestable et trop comruun qui scinde la mo- 
rale éternelle en deux, et qui fait croire a de 
trks-grands esprits qu'elle est double en quel- 
que,sorte, et qu'elle n'est pas la meme pour 
les Etats que pour les individus. (Voy. Morale 
politique.) Les révolutions viennent bien, de 
temps i autre, donner des lecons efioyables. 
Mais qui proflte de ces rudes enseignements? 
011 voit ou la raison d'Etat mal appliquée a con- 
duit la vieille inonarcliie francaise, ou elle a 
conduit Napoléon et tan1 d'autres. Xais une iois 
aii pouvoir, on est aveuglé comnie eux et l'on 
va se briser aur in$iiies ccueils, bien que sous 
des üpparences un peii diflbrenles; car tclles 
sont la seduction du pouvoir et la faiblesse des 
Iiomrnes que ia raison d'htat, tout éclairée 
qu'elle poiirrait &re, les perd bieii plus sou- 
vent encore qu'elle ne les sauve. (Voy.  Ma- 
chiavélisme ct Salut public.) 

B.IR'I'H~LEBIY SAINT-HILAIRE. 

RANCON. I'rir qu'on donne pour la dkli- 
vrance d'un captif ou d'un prisonnier deguerre. 
La rancon était une des institutions du moyen 
9ge. C'est meme une des causes qui faisaient 
porter le poids de la guerre sur les vilains de 
i'iiifanterie. Les seigneurs d'une armee cher- 
chaient a faire prisonniers ceux de l'autre ar- 
iriée, et iic tnaient que le menu penple. Ainsi 
c'était une opt'ration lucrative que de faire un 
prisonnier de renoni, et il en rapporla plus d'un 
million de notre monnaie au prince Noir d'a- 
voir capturi? Duguesclin. Les peuples civiiisés 
échangent leurs prisonniers. 

On appelle aussi valzcoiz une composition en 
argent moyennant laquelle un vaisseau de 
@erre on un corsairc reliche un navire mar- 
chand qii'il a pris aux ennemis. J. DE B. 

RANG. iYoiis ne pouvons que répéter ici 
les rétiexions failes ti I'occasion dii mot PrB- 
s6ance. Les discussions sur le rang ont cessq 
et les plus puissants ne croient pas dkchoir 
en usant de politesse. Celui qui sintkresserait 

a des recherches historiques sor cette question 
trouverait des indications dans JIartens, A é c i s  

(i¿d di-oi¿ des gens, et dans les livres qu'il cite, 

RAPPEL. l .  RAPPEL D'UN AI)IBASSADEUA. - 
Ordre donne a un ambassadeur de cesser ses 



fonctions et  de revenir ti la cour qui l'a en- 
voyk. 

2. RAPPEL A L'ORDRP. - Faculte accordée au 
prksident d'une assemblke de rappeler un ora- 
teur au respect de la loi ou des convenances. 
m Angleterre, I'orateur rappelk a I'ordre doit 
s e  taire. En Espagnq, il faut qu'il ait été rap- 
pelé trois fois. Aux Etats-Unis, il doit se  ras- 
seoir au premier rappel; mais I'assemblée doit 
voter pour décider s'il reprendra la parole. Le 
réglement des assemblkes erige soiiveiit un  
vote pour que le rappel a l'ordre soit inscrit 
au preces-ve rbal. 

3 .  ~ A P P E L  D'UXE LOI. - En Angletei're, c'est 
son abrogation (repeal). 0n  appelle spéciale- 
ment ainsi I'abrokation demandée en vain par 
O'Connell de I'Acle d'union Iégislative de 1799 
qui avait confondu en un seul parlemeiit les re- 
prksentations de la Grande-Icretagne et de 1'Ir- 
lande. J. DE B. 

RAPPORT. RAPPORTEUR. Un grand nom- 
bre de fonctionnaires sont chargés d'adresser 
des rapports a leurs supkrieurs: des agents di- 
plomatiques et consulaires, des administra- 
teurs, des militaires, des agents d~ police et 
autres. Nous n'avons rien a dire de cette caté- 
gorie de rapports: nous souliaitons seulement 
qu'ils soient toujours \*kridiques, clairs et  com- 
plets. 

11 est une autre catégoi'ie de rapports qui 
nous inspire quelques rkflexioiis, c'est celle 
ou le rapporteur rend compte des travaux d'un 
comité ou d'une commission. Ces rapports peu- 
vent &Lre faits de deiix facons: ou I'auteur pre- 
sente la discussion dans I'ordre chronologique 
e t  donne ainsi un rksumk du proc8s-verbal, ou 
il fait un exposé systkmatique se  bornant a 
prkseuter les conclusions avec leurs motifs. 
Cette seconde forme est préferable poiir lelec- 
teur, parce qu'elle fait généralement mieun 
ressortir les poiuts importants de la qiiestion; 
elle flatte aussi mieux l'amour-propre de I'au- 
teur, qui a ,  s'il veut, i'occasion de briller. 
Malheureusement, elle lui permet aussi de dis- 
simuler, ou de nkgliger, du moins de mettre 
dans I'ombre l'opinion de la minorite, et  en 
général les idees, les al-is non admis. C'est rare- 
ment de mauvaise foi qifon s e  borne h erposer 
I'opinion qui I'a emporté dans la discussion ; 
c'est pour abrbger. ou parce qu'on croit que 
les propositions rejetées sont sans inter&t pour 
le  lecteur. 

R'ous ne sommes pas de cet avis. Meme dans 
un rapport systkmatique toutes les opinions 
doivent etre indiquées; il est souvent tres-im- 
portant de constater que te1 avis a &té apprécié 
et rejeté. La tendance de la commission en res- 
sort d'une maniere plus évidente; puis une 
opinion en minorité aujourd'hrii peut avoir de- 
main la majocité; enfin, les argumeiits négatifs 
ont quelquefois autant d'intéret ou de force que 
les arguments positifs. 

11 est inutile dc dire que le rapporteur est 
gknkralement (mais pas toujours) choisi p a w i  
les membres dont l'opinion a pré~alu .  11 est 
chargé de dkfendre son rapport devant I'as- 

semblée génkrale, el ou lui accorde la parole 
a peu prés aussi souvent qii'il la demande. 

11 est des affaires qu'on enterre en  ajournaut 
indk8niment le rapport. &I. B. 

RATIFICATION. Les rkgles géiiérales du 
droit gouvernent les convcntions internationa- 
les coinme les convenlions privées, saiif quel- 
ques niiauces de dktail et  d'application: ainsi 
les conditions essentielles du consentement et 
dela capacitédes partiescontractantes, exigkes 
daiis les pactes conclus entre les particulicrs, 
le sont aussi dans les pactes conclus entre les 
peuples oii leurs gouvernants. (Voy. Traites 
internationaux.) 

Quelquefois les souveraiiis traiterit eiix-m&- 
mes et personnellement sans intermédiaire et 
posent par écritles prkliminaires de paix; ainsi 
tlrent l'empereur Napoltion 111 et' I'empereur 
Francois-Joseph d'Autriclie a Villafranca. Mais 
le plus soulent ils agisseiit par des agents di- 
ploniatiques, ausqiiels ils conferent des pleins 
pou\ oirs, d'ou es t venu le nom de plóaipoten- 
liaire. 

A cette occasioii il s'est élevk une contro- 
verse parmi les interpretes di1 droit des gens. 
Grotius et Puffendorf assimilent l'ambassadeur 
a un mandataire et declaren1 le souverain en- , 
gag6 par son ambassadeur lorsque celui-ci a 
negocie dans les termes de son pouvoir. Seloii 
Bynkerslioecb. il faut distinguer entre le plein 
pouvoir ghnéral et les instructions secretes. 
Selon Yattel, tout ce que le mandataire pro- 
met dans les termes de sa  commission lie son 
constituant. Selon Klüber, le traité passé par 
un plknipotentiaire est valable, si celui-ci n'a 
point agi hors de ses pleins pouvoirs ostensi- 
bles. llais l'iisage a fait admettrc depuis long- 
temps la nécessité des ratifications qui sont le 
plus souvent reservées dans le trailé meme, a 
moins qu'il ne s'agisse de conventions neces- 
sithcs par I'ugence du monient, comme les 
arraiigcments militaires. Toutefois, quant a la 
mise en vigueur du traitb, c'est au monient de 
sa signature et  non des ratifications qu'elle 
commence et  que datent ses effets, i moins de 
stipulations contraires. 

Etant doiic adinise la liberte de non-ratifica- 
tiou, meme lorsque le plknipotentiaire est muni 
de la promesse de ratilicalion, il est de principe 
que le souverain ne doit refuser de raliíier le 
traité que pour de bonnes et  solides raisons. 11 
y a plusieurs cas ou le souverain peut refuser 
de ratifier, meme quand l'agent n'a pas dépasst: 
ses iristructions , ce son1 : l o  l'impossibilité 
physique ou inorale d'exkcuter ; 20 l'erreur 
mutuelle des parties relativement ti un point 
de fait; 30 le  cliangement des circonstances 
desquelles le traité depend; 40 la non-confor- 
m,ite du traitk aua lois constitutionnelles de 
l'Etat. 

L'histoire fournit des exemples de traitksnon 
ra taes ,  tels que la convention formke a La 
Haye entre I'Aiitriche, llAngleterre, la Prusse 
et les Provinces-Unics des Pays-Bas le 10 dé- 
cembre 1790 ; - le pacte de soumission passé 
le 2 septembre 179G entre la ville libre et im- 
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périale de Nuremberg et la Prusse; - le traité 
de paix entre la Russie et la France dn 20 juil- 
let 1806; - le traité passé entre I'Autriche et 
IaBavihre du 25 juillet 1815; - le traité conclu 
en 1819 entre les Etats-Unis et IJEspagne; - 
le traite du 20 décembre 1841 sur le droit de 
visile et que la France refusa de ratiíier. 

Si le traité consenti par un ministre muni de 
pleins pouvoirs n'oblige qu'aprhs la ratincation 
faite par le gouvernant, a plus forte raison 
doit-on conclure que I'engagement fdrmé pour 
1 '~tat ,  par le représentant del'État ou son man- 
dataire, sans qu'ils y aient &té autorisks, n'est 
obligatoire qu'autant qu'il est ratifié par i'Etat. 
C'est ce qu'on appelle la sponsion qiii oblige 
celui qui l'a faile a user de toute son influence 
pour engager 1'Etat a ratiGerla promesse donnée 
pour lui, mais a rien de plus. 

On s'est demande si le gouvernant qui re- 
fuse la ratification est obligé de replacer les 
choses dans I'etat ou elles étaient avant la con- 
vention. Pour résoudre la question on a fait 
une dislinction eiitre les pouvoirs des agents 
diplomatiques. Si le signataire du traité avait 
des pleins pouvoirs, on est d'accord que c'cst 
i'aílirmative qui doit etre adoptée; si ce n'était 
qu'un agent siibalteriie, la partie qui a con- 

, tracté avec lui est présumee n'avoir pas &te de 
boiine foi, avoir voiilu se lirer d'uri pas difli- 
cile et elle doit s'en prendre a elle-meme de son 
imprudence ou de sa faute. Tels sont les avis 
de Vattel et de Rayneval a propos de IU con- 
vention conclue par le consul I'ostumius au 
déGle des Poiirches Caudiues. La meme ques- 
tion s'est presentée en 15 13 entre La Trémouille 
et les Suisses a la capitulation de Dijon. On 
peut citer aussi la convenfion dite de la Soledad 
faite pendant la guerre de la France avec le 
Ilexique (1862). 

On a vu plus liaut que le traité, pour &re 
susceptible de ratification, doit !tre conforme 
aux lois constitutionnelles de 1'Etat; en effet, 
la loi fondamentale d'un Etat peut exiger le 
concours, le mandat ou la ratizcation d'une 
dikte. d'un sknat, d'un corps legislatif. C'est 
par l'examen des constitutions politiques des 
diffbrents titats que doivent donc se mcsurer 
les droits et devoirs des soiiverains et de leurs 
ministres.'En Fnnce, le droit de conclure les 
traités appartient exclusivement a I'Empereur 
(art. G de la Constitution de 1832); lui seul, par 
cons6quent, les sanctionne et les ratiíie. 

EUGENE PAIGP~OPI. 

RAYA. C'est le nom qu'en Turquie I'admi- 
nistration donne aux siijets non mabometans. 

REACTION. Pendant un certain nombre 
d'anntes le mot re'action était considbre uni- 
quernent commc synonyme de contre-re'colu- 
¿ion, ou action coritraire i la révolution (de 
1789); maid peu a peu une acception plus 
large et plus philosophique lui a été donnée, 
et il ne signifle plus qu'une tendance en sena 
oppose', procoqztk par des excb.  

Le phénomene de la réaction peut etre ob- 
servé dans tous les faits morauñ et politiques, 

y compris la religion ; de tout temps les exc&, 
ont fait naltre des rkactions, mais jamais e l l a  
n'ont paru aussi rapidement, et rarement elles 
out kté aussi énergiques qiie de nos j o u m  
11 n'y a la rien qui doive nous étonner. 11 ese 
inevitable que tout exchs rosse naitre en bean- 
coup de personnes cette double impression r- 
qu'il est une erreur el qu'il est immoral ou d~ 
moins nuisible. Une fois que ces impressions 
sont nées, la rkaction a commenc&. Chaque non- 
ve1 acte d'excbs renforce le sentiment de ré- 
pulsion dans ceiix qui réíiécliissent, dans cenx 
que la passion n'aveugle pas. La réaction, kveil- 
Ike d'abord dans quelques individiis , concen- 
tree ensuite dans quelqiies groupes, ne tarde 
pas a s'étendrelentement ourapidement, selore 
les epoques, les pays, les circonstances, e!, 
un moment donné, elle est victorieuse. Si s a  
victoire est pure de tout fanatisme, de toute 
vengeance. de tout crime, en un mot de tont 
exces, ses effets seront salutaires et durables, 
Si la réaction a &té violente et qu'elle a dé- 
passk le but, ce sera encorc une opinion ex- 
treme qui aura obtenu le pouvoir (politique, 
religieux, philosophique) ; une opposition nou- 
velle se formera et il en résultera un mouve- 
ment semblable a celuidu balancier d'une pen- 
dule. 

Kous le répétons, I'exc8s doit KÉCESSAIRE- 
MENT faire naltre une réaction, car I'exc8s esó 
rine conse'quence pousse'e iusqu'd I'ubsurde- 
On sait que le principe le plus vrai porte dans 
ses ílancs le germe de sa destruction. Si les 
déductions se font rCguli&rement, c'est-a-dire 
a I'aide de la raison, on s'arretera a temps. 
mais si la passion s'en m61c. l'intelligence 
S-obscurcit ou ressemble a ces yeux qui ne 
voieiit que certaines couleurs sans distinguer 
les autres. Une fois la limite entre le vrai et le 
faux franchie, le raisonnement est comme un 
boulet lancé dans le vide et qu'aucune rbsis- 
tance ne sollicitera a s'arreter. 

Or, les hommes profondémcnt convaincus 
soiit rares, mais inébranlables. Les passions 
que la raison ne soutient pas se transforme119 
souvent. La masse des hommes est indiflérente 
et n'est que pliis ou moins superGciellement af- 
fectbe par les idi.es,les opinions, les croyan- 
ces. Ce n'est pas faute d'intelligence, ni faute 
de sentiment, c'est a cause de 1'6quilibre entre 
ces deux facultes. Souvent le fanatisme n'est 
que le dérangement de cet équilibre au p r P  
judice de I'intelligence, et il faiit toujours se  
déGer quelque peu sous ce rapport de ceux. 
qui sont n plus calholiques que le pape u, Ou 
U plus royalistes que le roiu. L'hypocrisiepren& 
volontiers le masque du fanatisme. 

Lorsque les iniliateurs, prophhtes ou agita- 
teiirs proclament leur nouvelle doctrine, re- 
ligieuse ou politique, les masses écoutent et s e  
Iaisseot gagner en proportion de la part de  
véritk relative que la doctrine renferme et que 
les mceurs , les prejugés , les connaissances 
acquises permettent de saisir. On suit la pente 
de la nouvelle doctrine, tout dispose a en voir 
de préférence le beau colé. Sil n'y a pas d'er- 
chs, toot va bien ; mais lorsqu'ils arrivent, on 



s e  demande si  I'on s'est trornpé, si  des prin- 
cipes qui produisent de tels résultats sont la 
vérité, et  cornme le grand nombre ne  s e  donne 
pas la peine de faire des dislinctions, comme 
il lui serait mhme difficile d'cn faire , n'ayant 
qu'une connaissance superflcielle de la doc- 
trine, la plupart rejettent le tout, et se  repor- 
tent naturellement I I'opinion opposée , lors- 
qu'ils n'aiment pas mieux &tre indifférents ou 
sceptiqi~es.~ 

Autrefois, avant qu'on eOt trouvé e t  répandu 
les moyens de communication, I'écrilure, l'im- 
primerie, la poste, les chemins de fer; avant 
que I'enseignement et la conscience eussent 
acquis un certain degré de libcrté; avant que 
les sciences eussent fait les progres que noiis 
savons, il anrait fallu autant de siecles qu'il 
faut inaintenant d'annbes - qiielquefois de 
semaines - pour opérer une réactiou. Les 
homrnes sont nécessairement plus iiitelligents 
de nos jours qii'au moyen 5ge oii dans I'anti- 
quité; la faciiltk intellectuelle est sans doiite 
la meme, mais cette fdcultS est comme iin 
germe qui a besoin du soleil de l'expéiience 
et  de la pluie du savoir pour s e  développer et  
portei ses fruits. Or, celte expérience et  ce sa- 
voir ne viennent qu'avec le teinps. Si i'ou est 
plus intelligent, on saisit plus vite les verités 
nouvelles, mais on découvre aussi plus vite 
leur cdté faible, et  la reaction se  présente plus 
promptement. 

On ne doit pas perdre de w e ,  non plus, que 
toiit parti opprime, toute opinion vaincue , 
constitue un centre de rksistance coiitre la po- 
litique ou la religion qui I'ont emporté d a n ~  la 
lutte. Cette rbsistance n'est pas a proprement 
parler iiiie rkaction, c'est la continuation de la 
lutte apres la défaite; il n'y a pas changement 
d'opinion chez les combattants. Cependant , ce 
centre peut h i ter  la reaction directement et  
indirectement. Si les vainqueurs se  transfor- 
ment en perséciiteurs, ils feront naltre de I'in- 
téret en faveur des victimes, on chcrcliera avec 
ardeur le cdté faible des oppresseurs, et ces 
influences combinées seront avec raison ex- 
ploilees contre eux. Si, ari contraire, les vain- 
queurs usent de moderation , s'ils posskdent, en 
outre, un degré supérieur de vérite, la reaction 
n'a pas lieu ou elle reste impuissante, et le pro- 
gres atteint se  consolide. Les reactions coiitre 
un progres sérieiix tombent bientdt, elles n'out 
du succes que lorsqo'on dépasse le but. 

Dans une societ6 avancke ou tous les partis, 
toutes les opinions sont représentés, il arrive 
un moment ou ces partis et  ces opinions s'é- 
quilibrent pour le plus grand bien de la so- 
ciété. (I'oy. Partis , Propagande.) 

MAURICE BLOCK. 

REBELLION. On entend par rébellion l'acte 
de résistance d'un individu ou de plusieurs a 
i'autorité legitime agissant dans la limite de 

1. La rdpublique n'dtait qu'une reaction contre 
la royautb; la déesse Raison (si yeu raisonnable), 
une rdaction contre le catholiciime; la defense d'é- 
tablir des socidtés de  seaoiirs mutuels (voy.), une 
rerction contre les corporations, et ainsi  de suite. 

son pouvoir. Notre Code pénal qualifie d'atteii- 
tat I'attaque contre le pouvoir suprCm de 
I'Etat, qui met en ceuvre la guerre civile, et 
spécialement de rébellion l'attaque ou la re- 
sistance contre des acles isolés de la puissance 
publique, lorsqiie I'une ou I'autre ne consiste 
que dans des faits locaux et  des violentes in- 
s t a n t a n h .  Nous pensons que l'attentat contre 
I'Elat (art. 91 et suiv. du Cotie pénai) est mieux 
nornmé iusurrection (voy. ce mot) oli révolte. 
Les insurgés sbnt donc ceux qui attaqiient le 
gouvernement dans le but de le renverser, et  
les rebelles ceux qoi refusent de lui obéir. 11 
est rrai que la rbbellion devient promptement 
insurrec.tion. La distinction existe done sur- 
toiit a l'origine, mais les defliiilions exactes 
sont nkcessaires i la langue politique. 

La déflnition du Code penal (art. 209) com- 
prend dans la rébellion non-senlement des 
actes de résistance, mais aussi des actes d'at- 
taque. La loi pénale avait besoin de cette ex- 
tension, alin d'atteindre tous les gestes du 
rebelle, et il est clair qu'il n'est pas possible 
d'organiser la r6sistaiice contre la force pu- 
blique, sans i'attaquer , soit en meme temps, 
soit peu de temps apres. Wais que celte défliii- 
tion Iégale, necessaire au point de vue de i'ap- 
plicatiou de la peine, ne  nous trompe pas siir 
le vkritable caractere de la rkbellion. La rébel- 
lion est aii fond et dans son principe rin refus 
d'obéissance qiii se manifeste, soit par la vio- 
lente et les voies de fait, soit par la résistance 
passive. 

11 n'y a rbbellion que si  la force publique 
contre laquelle les rebelles s e  soulhvent, agit 
pour l'execution des lois ou de8 ordres légi- 
times de I'autorite ou de la jiistice. C'est la 
l'elément essentiel de la rébellion. Lorsque les 
agents de la force publique agissent en debors 
de leur droit ou excedent leiirs pouvoirs, la 
résistance n'est plus dc la rébellion. Ce prin- 
cipe etait bcrit dans le droit romain (uoy. loi 5, 
au Code, De jurefisci) : il etait meme enseigné 
dans iiotre droit par Jousse (TraiM des mat. 
crint., t. IV, p. 79). Dans ce cas, l'acte de I'agent 
est un acte de force briitale. Elais Iz presomp- 
tion de Iégalite est pour I'agent, et c'est a ce- 
lui qui s'est cru en droit de résister, a prouvcr 
la cause d'escuse ou de justiflcation. De plus, 
quand l'oificier public agit dans les limites de 
sa compétence, I'irrégularifk de forme qiii en- 
taclierait le titre ou les operations ne saurait 
constituer une excuse, parce qu'alors I'agent 
ne comrnet pas de violente, et qu'au fond le 
titre et  les opérations sont légaux. Mais si, 
par exemple, I'agent prétend effectuer une 
arrestation hors du cas de flagrant dklit, ou 
operer une saisie sans jugement, la rbsistance 
est un acte de legitime défense, pourvu qu'elle 
ne dépasse pas les bornes de la stricte n6ces- 
sité. 

Ce sont 18 les cas de rbbellion les moins 
graves. C'est la petite rébellion. La rkbellion, 
dans son plus grand développement, va beau- 
coiip plus loin que de contester les actes d'un 
gendarme ou d'un commissaire de police ; elle 
couteste le gouvernement meme dont ils exé- 
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r~compenses étaient I'ovation e t  le  triomphe. 
Le general triomphateiir portait aussi une cou- 
ronne. Il y avait trois couronnes triomphales : 
la guirlande de feuilles sans les baies du 
laurier, ou la corona insignis, la couronne 
d'or tenue par un oflicier public sur la tete 
du vainqueur, et la couronne d'or dite ex- 
pressément provincialis, qiii était envoyée 
par les proviuces et  qui ii'était qu'un présent 
précieux. La couronne d'ovation ou oualis 
etait une guirlande de myrte;  la couronne 
d'olivier, oleagina, s'accordait aux soldats eux- 
memes et  gknéralement a quiconque avait fa- 
cilité la victoire, meme par de simples avis. 
La couronne « obsidioriale n ou graminea, faite, 
su r  le  lieu meme, de gazori ou de fleurs sau- 
vages, ktait décernée par l'armée ou par la 
ville assiégée au chef qui la délivrait de l'en- 
nemi. La couronne inurale recornpensait le 
courage du soldat qui escaladait le premier la 
muraille de la ville B prendre; la couronne 
castrensis ou valluris, celui du soldat qui, le 
premier, forcait les palissades d'un camp. Les 
marins, dignes d'un prix, recevaient la cou- 
ronne classica, appelée aussi navalis ou nau- 
lica. Toutes ces récompenses sont des hon- 
neurs de soldat. La couronne civique elle-meme 
etait presque toujoiirs une recompense: mili- 
taire, décernée au Romain qui avait sauvé la 
vie d'iin Romaiii sur le cliamp de bat@lle, mais 
elle n'était tressbe qtie de feuilles et de plands 
de  chene, et  sa sirnplicite la rendait précieuse 
dans les temps ou le luse d'Asie n'avait pas 
fait dégénérer les institutions de la sauvagc li- 
berté latine. 

Yinrent les empereurs, et les armkes enmasse 
requrent le donativum, comme le congiariunz 
Ctait jeté sous la gueule populaire. Les terres, 
le  blé, i'argent, voila de quels honneurs les 
Cesars nourrirent l'orgueil de Rome. Cette gra- 
cieuse idee de coiironner les tetes, coiitempo- 
raine des premiers temps de l'art aiitique, de- 
vait toutefoissurvivre ala dkcrépitude du monde 
paien. C'est encore avec des couronnes de lierre 
que nous recompcnsons les vertus naissantes 
de nos enfants, e t  plfit a Dieu qu'une couronne 
de laurier o11 de chene satisfit ceux d'entrc 
noiis qui sont assez beureux pour servir quel- 
quefois I'intCr8t public. 

La Constitutioii de 1791 réserve, non sans 
raisoo. au seul pouvoir ICgislatil le droit a d'C- 
tablir les lois d'apres lesquelles les marques 
d'honneur ou décorations purement personnel- 
les seront accordées a ceux qui ont rendu des 
services a 1'Etat » et de n décerner les honneurs 
publics A la mémoire des grands hommes. U 
Voila enfin, dégagée des intérets mouarchi- 
ques , la doctrine de la récompense véritable- 
ment nationale. Nous y souscrivo~s de tout 
notre cceur, car nous ne  croyons pas que les 
hommes puissent se  passer encore de dislinc- 
tious, mais nous ne les admettons que person- 
nelles etdécernées par lanation elle-meme. A les 
faire sauctionner par une loi, on y gagne au 
moins de ne pas les avilir par leur nombre 
meme. La guerre de la vie ou de la mort bclate 
bientdt entre la République francaise e l  I'étran- 

ger. La Convention n'offre ni ecus ni dotations 
aux citoyens qui s e  font les soldats de la li- 
berte; elle ne leur donne que des armes d'hon- 
neur. Booaparte, une fois maltre de la France, 
ne  songe pas d'abord aux mkrites civils, car il 
ne laisse inscrire que ceci dans la Conslitulion 
de  l'an VIII: u 11 sera décerné des récompeiises 
nationales aux guerriers qui auront rendu des 
services éclatants en combattant pour la Rkpu- 
blique. n h1ais bientdt le nom de la République 
est effacé, e t  celte promesse de récompenses 
natioiiales aboutit a des distributions d'or et de 
cliáteaux. 11 n'est plus qiiestion d'honneur dé- 
sintéressé ni de vertii civique, et, souspretexte 
de prendre dans les ruines du passé tous les 
élémenls conservateurs des sociétés, I'enfant 
de la révolution affuble ses geuéraux des titres 
d'une noblesse noiivelle. La Conslitution des 
Ceiit Jours cliatie cette erreur imperiale en di- 
sant : 11 Les récompenses nationales rie peuvent 
elre accordecs que par une loi. a C'est a l'arti- 
cle 112 ; l'article 9 avait aboli lcs tilres nobi- 
liaires. 

Kous ne parlerons pas des récompenses na- 
tionales qu'au lendemaiii de iios révolutions on 
a decernees en masse i ceux qui en ont preparé 
ou assiiré la victoire. Ce sont des dislinctions 
et des signes passagers. hlais puisqu'il faut en- 
core, dans un Etat, que les services soieiit eu- 
couragés, c'est-a-dire qiie les mérites soient 
rCcompensés, souliaitons que les satishclions 
inatbrielles ne gátent plus la piireté de l'orgueil 
de celui que la patrie couronne. Le sentimerit 
public n'est pas favorable, dans les temps ou 
nous vivons, aux propositions faites pour payer 
avec de l'argent ni meme avec des titres, les 
actionsdes citoyensdignes d'etre imitésl. Quand 
un hlirabeau moiirut sur sa foiidre éteinte, le 

, peuple de 1789 sut l'auoblir en menant ses fu- 
nérailles. On a vil. le jour de la pompe funebre 
du po&Le Béranger, mort sans d6corations1 que 
ce peuple ii'a pas cliangé de cceur; et lorsque, 
pcur l'erciter a doter richement des cheb d'ar- 
mée qui ue sont pas des Curius et des Fabri- 
cius, o11 liii dit que le mérite perira si on ne 
veut pas le pensionner, Tacite repond, ce grand 
Tacite, nial tradnit quelquefois: « Adeo virtutes 
iisdew tcnzporibus optinze mstiniantur quibus 
facillinle gignuntur. - Rien n'est aisé commc 
d'estimer et d'honorer les ~ e r t u s  civiques, aux 
temps lieurcux ou la patrie les voit naltre 
d'elles-nit?mes. 1, PAUL BOITEAU. 

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE. 11 
est d'usage que les princes iiotiíient leur avé- 
nenieut au trbne aux Etats avec lesquels ils 
sont en relation. 11 en es1 de meme de tcus les 
nouveaux muyernements. 1)ans le ~ l u s  grand 
nombre de&, surtout lorsqu'il s8agit d'un fiince 
uui succede rkpuliciremciit et vaciüquemcnt. 
ón rkpond par dYes ~om~liments 'de  feiicitation, 

1. 11 y a peut-8tre le  cas ob les iii\.enteurs de pro- 
eddEs ou de d8convertea utiles rciioncent aux b h 6 -  
5ees industriels qu'ils pourraieut en tirer, pour que 
tous les citoyens y partieipent plus aisbment. Rien 
de ~ l u s  naturel alors aue de les iiidemniser : et en- 
coLe n'est-il pas Ih quéstion d'honuc ur. 
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par I'envoi d'arnbassadeurs plus ou moins ex- 
traordinaires, seloii les cas. D'autres fois aussi, 
on se borne a donner acte de la notiilcation, a 
accuser réception. 11 est meme des cas ou, lors 
d'un changement, aucune~formalit8 n'est rem- 
~ l i e .  on se met en relation avec le nouveau 
gouiernement et on le reconnalt ainsi de fait. 

La reconnaissance internationale avait autre- 
fois une portée bien pliis grande que de nos 
jours. Le dogme de la souveraineté nationale 
n'était pas encore accepté, si ce n'est par quel- 
ques novateurs hardis, et le droit, la justice, 
la loi se résiunaient dans la volonté du prince. 
C'était I'époque ou un roi altier pouvait dire : 
l'État, c'est woi.  

Actuellement il est admis qu'un peuple est 
indépendant par le seul effet de son droit pro- 
pre, et abstraction faite de toute reconnais- 
sance. Qu'il surgisse demdin une lle dans I'At- 
lantique, qiie des populations abordent et s'y 
établissent , qu'eiies se constituent en socikté 
politique indépendante et choisissent un gou- 
vernement, cette ile formera un Etat aussi 18- 
gitime et aussi rkgulier qu'un autre. La recon- 
naissance internationale n'est au foud que la 
constatation d'un fait, constatation qui n'exige 
aucune formalité. En entrant en relation avec 
le Japon, avec la Birnicinie, ou avcc telle autre 
contrke que son éloignernent a garantie jus- 
qu'alors contre les entreprises de I'Europe, il 
n'est veiiu a l'idee de personrie de commencer 
par reconnaltre le gouvernement al1ec lequel ' 

on allait traiter. 11 existait, cela suíilsait, e! en 
traitant avec lui, on le reconuaissait implicite- 
ment. 

Dans des. cas pareils le doute n'a jamais 
exislé; il s'est blevé quelquefois, lorsque, par 
suite de révolutions intérieures, un gouverne- 
ment a eté remplace par un autre. On ne con- 
testait pas l'indépendance de 1'ELat. mais on 
croyait légaliser ou Iégitimer le nouveau gou- 
vernement en le reconnaissant, et souvent on 
avait des raisons de famille, d'iiitéret ou autres, 
pour ne pas aller jiisque-la. Le principe de la 
souveraineté natioiiale, mieux coinpris, a fait 
taire touscesscrupules. La reconnaissance n'im- 
plique plus une approbation, et les pays élran- 
gers n'ont pas a distinguer entre le gouverne- 
ment de droit et le gouvernemcnt de fui¿; ils 
ne sont pas juges du droit. Si le gouverne- 
ment paraft établi, si la nation l'accepte, et 
surtout si elle I'a nomme, il a toute la légiti- 
mité nécessaire pour etre reconnu. 

Ainsi, la reconnaissance n'ajoute rien au 
droit a I'existence d'un Elat; c'est seulement 
un moyen de faciliter les relations internatio- 
nales. L'htat non reconnu est censé ne pas 
exister pour celui qui juge a propos de lui 
rester étranger; mais s'il resulte des inconvé- 
nients de cette absence de rapporfs, les deur 
États en souffrent., Toutefois le dommage est 
plus grand pour SEtat qui refuse la reconnais- 
sance que pour celui qui en reste prive. L'Es- 
pagne ne perdit rien du bit que l'empereur de 
Russie ne voulait pas reconnaitre lsabelle 11, 
tandis que Nicolas le* s'est mis dans l'irnpossi- 
bilité d'erercer une influence sur 1'Espagne. 

De plus, c'était la Rlissie qui devait flnir par 
ceder, et, en pareil cas, plus la bouderie a éte 
longue, plus il en coilte de se  réconcilier. Or, 
il faudra bien en arrirer a la reconnaissance. 

Nous venons de parler de goiivernements 
Ctablis par suite d'un changement profond , 
yiolent oii pacifique, dans la coiistitution d'un 
Elat. l a i s  avant que les nouveaux pouvoirs 
publics soierit bien assis, plusieurs cas peu- 
vent se présenter, et nous devons les passer 
en revue. 

D'abord, il peut y avoir un «goiivernement 
provisoire 11. On n'accrédite jamais un agent 
diplomatique ofliciel, ambassadeur ou ministre, 
auprhs d'un gouvernement prouisoire; mais 
I'on peut donner a un agent plus ou moins 
oíilcieux des poi~voirs d'entrer en relations, de 
se concerter avec lui, de traiter pour toutes 
choses urgentes. Bu fond, cet agent sera un 
ambassadeur privé des immunités honorifiques 
dont jouissent habituellement les représentants 
des puissances étrangeres. Du reste, bien des 
nuances sont possibles ici, selon les circons- 
tances et la maniere de les apprécier. 

Puis, deur partis peuvent se disputer le 
pouroir. Tant qu'il y a doiite sur le succes de- 
íinitif, les gotivernements étrangers ne connais- 
seiit que celui auprks duque1 ses agents ont eté 
accredites. Le riouveau gouvernement n'existe 
pas encqre, il n'y a donc pas lieu de le recon- 
naltre. D'ailleurs, si I'on entrait prématuré- 
ment en relation avec les chefs d'une insurrec- 
tiori, le gonrernement encore établi aurait le 
droit de se  considérer comme offensé. Lors- 
qu'on se hate trop de reconnaltre, c'est sou- 
vent pour pouvoir aider ou intervenir. 

Le troisierne cas a considérer, c'est lors- 
qu'une parlic du territoire, une province. une 
colonie, veiit se detacher de 1'État dont il faisait 
partie jusqii'alors. Si ce territoire estvictorieux 
dans la lutte au poirit que, son indépendance 
est reconnue meme par 1'Etat dont il se dé- 
tache, aucun doute ne saurait naitre pour les 
pays Btrangers : la reconnaissance est alors la 
simple constatation d'un fait pateut. Si la p,ak 
n'est pas conclue formellemeiit , chaque Etat 
étranger apprbciera, a un moment donné, si le 
territoire qui prétend etre indépendant, a ac- 
quis une consistance politique suffisante pour 
presenter des garanties d'aven/r. Mais on ne 
devra pas perdre de vue que l'Etat meuacé de 
perdre une province verra toujours avec de- 
plaisir qu'ou considere la séparation comme 
un fait accompli, et selon les circonstances, il 
protestera ou se declarera oiiens6. Un pays 
piiissant ne fera pas attention a ces rbclama- 
tions, mais un pays faible usera de prudente. 

Nous n'avons Das besoin de dire aue. recon- 
naltre l'indépendance d'une contree :u moment 
ou l'insurrection débute. coiistitue un véritable 
casus belli. On ne reculera devant la guerre 
que si l'insulte vient d'un Etat trop piiissant. 

En 1861. une situation nouvelle a été intro- 
duile dans le droit des gens, c'est la recon- 
naissance comme bellige'rants. On n'en a en- 
core (1864) qu'un seul exemple,, celui qui 
reconnalt comme belligdranls les Etats confé- 
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dbrks lutlant pour s e  skparcr des États- nis s. 
Nous en avons parle au mot Insurrection (voy. 
t. 11, p. 109, la ?iote). Depuis il a paru dans le 
Sun  du 15 decembre 1863 (reproduite par le 
Monitezcr du 17 decembre 1863) une lettre du 
comte Russell, ministiSe des affaires etrangeres 
d'Angleterre, aux lords-commissaires de  I'ami- 
raute, lettre qui fixe le sens de cette attribution 
de laqualitk de belligérants. On peut considerer 
cette lettrc comme un commentaire du (! 284 
du Droit des geus ntoder?ze, d e  Klüber. Voici 
ce que dit ce publiciste : r Un Etat neutre n'est, 
dans la guerre, ni juge ni partie. Non-seule- 
ment il ne doit pas se  permettre i lui-menie, 
ni a ses sujets, la moindre action qui pourrait 
favoriser ou aider,dans les opérations de guerre. 
l'une des parties belligcrautes; mais il ne  doit 
pas meme souffrir, de la par1 d'une de ces der- 
nieres, la moindre violatioii de  ses propres 
droits de neutralité. En vertu des droits de 
neiitralite, il ne peut, par consbquent, preter 
secours de guerre a i'un des deux ennemis, ni 
permettre a ses sujets d'en preter, notammen't 
en qualilk d'armateurs, ni souffrir volontaire- 
ment qiie I'une des parties belligérantes com- 
mette sur son territoire neiitre, continental ou 
maritime, des actes d'liostilité .... 11 

On comprend qu'eii reconnaissant comme 
belligkrants les Btats du Sud de I'Union ameri- 
caiue, c'ctait fermer l e s  ports anglais aux na- 
vires de guerre des Etats du Nord, c'était un 
acte d'hostilite indirectement. Personne ne s'y 
est trompe; ou sympathisait avec les confkde- 
res, non parce qu'on considkrait leur cause 
comme juste, mais parce qu'on avait besoin de 
leur coton. Nous ne pouvons pas prkvoir que1 
emploi on pourra faire un jour de la denhi-re- 
co?z~wissance dont nous venons de citerl'euem- 
ple encore unique, mais instinctivement nous 
cousidCrons le preckdent comme facheux. 11 . 
pourra encourager plus #une fois des mkcon- 
tents oii des opprimés a s'insiirger, sans p ' o n  
juge a propos de venir a 1eur aide autrement 
que par ce secours indirect, et que nous ne 
pouyons nous empeclier de considerer coinme 
une sorte d'interveiilion. 

Lorsqu'un Etat ne reconnalt pas un change- 
ment dans la constitulion, les relatious diplo- 
matiques cessent, comme dans la guerre, e t  
les sujets des Etats houdeufs sont recomman- 
des aux bons soins d'iiu Etat allié; ils sont 
alors protCgés officieiisement au lieu de 1'Btre 
ofliciellement. MAUAICE BLOCK. 

RECOURS POUR ABUS ou APPEL COMME 
D'ABUS. L'abus est l'empibtement du pouvoir 
spiritiiel sur le  temporcl, ou du temporel sur 
lespirituel; c'est l'usage excessif, illkgal, d'une 
faculté, d'un droit, soit de la part d'un ecclé- 
sinstique dans ses fonctions , soit de la part 
d'un fonctionnaire laique en ce qui touche 
I'exercice d'iin culte. Le recours pour  abus 
(siiivant les termes dont se  sert avec raison la 
loi du 18 germina1 an X,  de prefbrence I'an- 
cienne et  impropre formule appel comnze d'aóus, 
qui a ponrtant prkvalu dans i'usage) peut etre 
defini itne denonciation d'cxces de pouroir faite, 

autrefois au Parlement, aujourd'liui au conseil 
d ' t ta t ,  soit par la partie publique, soit par 
l'ecclésiastique plaignant. A en croire Pasquier 
et d'autres ICgistes, cette action, cette procé- 
dure, serait une inrention merveilleuse, et  le 
nerf principal, la clef de vodte de la societe 
francaisc, palladium Gallice. Si cette naive ad- 
miration a eu dans le  passk sa raison d'etre, 
on a qiielque peine a la comprendre de nos 
jours, lorsqu'on voit de quelle manikre s'em- 
ploie celte arme, empruntee a I'arseiial de Kan- 
cien regime. En effet, mEme en admettant qne 
la doctrine de 11 1'Eglise libre dans 1'Elat libre 11 
ne poisse pas encore &re substituke a celle de 
l'union ct dc la solidarité de l'htat et de rkglise, 
qu'est-ce donc qu'un pourvoi qui aboutit, dans 
la plupart des cas, a la declaration pure et  sim- 
ple qu'il y a, ou qu'il n'y a pas, abus, sans 
autre sanction, sans autre rkpression du fait 
dt.lictiieux, meme en cas de rbcidivel Chaque 
fois que ce recours a 6th exercb (et c'est pres- 
que toujours par la partie publiqiie et  en vertu 
d'une dkcision du gouveriiement), on s'est de- 
mandé i quoi bon un pareil jeu de justice; car 
on a pu voir clairement que cette vaine dé- 
monstration allnit precisément contre son but. 
Qu'il s'aglt d'iine question de refus de sépul- 
ture, de mandemeut, de  discours pastoral, de 
correspondance entre eveques (ce sont les es- 
pZces Iiabituelles), il a toujours eté Crident 
que legain de causeiie prolitait gudre au tem- 
porel victorieux, et que le spirituel, atteint et  
convaincu de faiite, n'en ktait ni plus affecte 
ni plus sage: en d'aulres termes, le recours 
comme d'abus a toujours, plus ou moins, fait 
I'en'et d'un coup d'kpke dans I'eau. 

C'est qu'au fond le recourspour abus est une 
exception au droit commun, nee d'un ktat de 
choses qui n'est Iiii-meme qu'un cmpiktement 
réciproque entre le temporel et  le spirituel, 
consacré et organisk par iiii compromis tion 
iiioins dommagealile a I'un qu'i I'autre (on s'en 
aperpi t  de plus en  plus), et  qui se  nomme 
Concordat ou Articles ogniiiques. La protection 
que l'fitat convient d'accorder au spirituel a 
pour corollaire, pour condition, iiiie sorte d'as- 
sujeltisscment de celui-ci a des reglesparticu- 
lieres dont l'inobservation entralne la poursuite 
en abiis. Or, il y a des pays ou les cultes ne  
sont point protéges, ou ils sont entikrement iu- 
dépendnnts de I'Etat, comme en i\rneriqiie, en 
Belgique, en Suisse; l i ,  a i n ~ i  que le fait obeer- 
ver N. Dalloz, le rccoiirs pour abus est inconnu, 
le droit commuii regne. La religion n'y est pas 
suspectée $&re un instrumentuln regni; le 
clergé et I'Etat n'y son1 pas tour a tour soup- 
conties de complaisances I'un pour l'autre; les 
positions y sont tiettes, les attitudes y sont 
franches, et l'on n'y assiste pas ccs Btranges 
foniles de proceder que nous ~onnaissons trop 
en Frauce et  ou , cn vériti?, il n'y a de benCIice 
pour persoune. CHARLES READ. 

RECOUSSE ou RESCOUSSE. Reprise d'iine 
persoune ou C'une cliose enleske par force et  
specialement la reprise d'un navire sur des 
ktrangers par un autre navire de la rnenle na- 
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tion. - Recherclie d'iin batimeiit ennemi qui 
a fait une prise. (Voy. Prises ) 

En droit civil, on ranxeait daus les recousses 
le retrait lignager, el cetle sorte de racliat 
d'une propriéLk qu'on nomme aujourd'liui ré- 
m&-6. J. DE B. 

RECRBANCE (LETTRE DE). Ce mot a une 
double signiílcation dans le langage diploma- 
tiqiie. 11 s'emploie pour désigner les lettres 
qu'un prince envoie a son ambassadeur oii mi- 
nistre poiir les prhsenter au prince d'aiipres 
duque1 il le rappelle ; il designe aussi les lettres 
qu'iin prince doiine a l'ambassadcur ou mi- 
nistre rappelé aupres de lui potir les remettre 
au, prince qui le rappelle. 11 est d'usage que le 
ministrc rappele' presente dans une audience 
soitpubliquc, soit privée, ses lettres derappelet 
fasse un discoiirs de con& 11 repoit ses lettres 
de  recreance , des passe-ports pour lui et les 
personnes de sa suite, et quelqiiefois des pré- 
sents. A son audinuce de congé, il peiit aussi 
présenter son successeur oii le ministre ou 
c l iagé  d'affaires qui doit le remplacer. Si, apres 
avoir recu des lettres de  recréance, il lui par- 
vient des ordres de son gouvernement qui lui 
prescrivent de rester, il faiit ordinairement de 
nourelles lettres de crCnnce. En,cas de niksin- 
telligence siirreniie entre les Elats, les mi- 
nistrcs recoisent quelqiiefois I'ordre de partir 
sans présenter de lettres de rappel, sans re- 
cevoir celles de recréance. et  sans prendre 
congé.' 

Klüber el de 1Iartens , auxquels nous avons 
empriinte ces déíinitions des lettres de  re- 
créance, admettent l'usage des presents ordi- 
naires ou extraordinaires, usités dans la pliipart 
des htats, sans aiitorisation des gouvernements 
des ministrea accredites et  sans obligation de 
les remettre comme autrefois i Venise et eii 
Hollande; mais Pinlieiro-Ferreira trouve que 
cet usage est incompalible avec la dignité et 
I'indépeiidance d'iin envoye a uiie cour Ctran- 
gere. u ll n'y a que le boii sens du répiiblica- 
nisme américain, ajoute ce  publiciste, qui ait 
sri défendre a scs envoyés d'accepter des pré- 
sents en épagnant a ceux des puissances 
européennes accrédités pres du gouvernement 
américain i'humiliation d'en accepter a leur 
tour.» Toutefois cet usage n'est pas général, il 
n'existe pas, notamment dans la Confédération 
germanique.? EUGENE PAIGNON. 

RECRUTEMENT. Le recriitement a Cté traité 
aiix mots Armée et Remplacement, il ne noiis 
reste qii'a ajoutcr ici une observation. 

En principe, toiis les ciloyens doivent le ser-  
vice militaire, en fait, presqiie partoiit le sort 
décide lequel d'entre ciix acquilleru rCellemerit 
(il'imp6t du sang s. L'intervention du sort est 
motivee par la duree du service combinée avec 

1. Klilber, Droit des gens rioderne de Z'Europe, 5 229. 
De Blartens, Bdition VergB, t. 11, n* 940. 

2.11 y a prhsent et prhscnt, et personne n'inorl- 
minera nn petit aouvenir personnel donnB par le 
prince, le seul dont il puiase &tre qaestion de nos 
journ. M. B. 

le nombre des jeunes gens qui ztteignent I'&e 
de la conscripfion. Ce nombre dépasse le chif- 
fre du contingent annuel, et  l e  choix arbitraire 
dégénererait trop vite en pririlége ou laisserait 
trop de jeu a la corruption. Le sort emp&clie 
toute injustice volontaire , préméditée. Rlais , 
disent quelques auteurs, il n e  fait pas cesser 
l'inégalité et par conséquent il produit une in- 
justice invoZontaire. qu'on devrait atténuer en  
demandant une somme d'argent a ceux que  l e  
sort favorise. Telle, en effet, a &té la loi en 
France de 1798 1818, e t  cetteloin'a ét6 abolie 
que parce qu'elle n e  rapportait pas assez. Ce 
motif nous parait bien Faible dans un pays oii 
l'on tient tant a la rigueur des principes. 11 
fallait maintenir la compensation en argent a 
la c h a g e  de ceux que  le sort a exemptés du 
service pereonnel, diit-on n e  leur demander 
que 10 centimes. (Voy. un cas analogue, moins 
concluant cependant, au mot Proprieté sou- 
terraine.) 

La compensation a été maintenue en Silisse. 
on la pratique en Russie (voy ce m o t ) ,  e t  il 
est surprenant qu'elle n'existe pas en Yrusse, 
ou le remplacement n'est pas adruis et ou le 
numero éleve n e  libere pas en d ~ o i t ,  mais seu- 
lement en fait .  Une des objections les plus 
plaiisibles qu'on ait présentees, c'est la difficultb 
d'evaluer le montant de la compensation. Doit- 
on fixer toiis les ans iine somme déterminée, la 
mCme pour tous, payable en une fois, ou en  
sixiemes (ou septiemes) pendant la durbe du 
congé, ou doit-o11 la rendre proportionnelle a 
la fortune présiimée du jetine homme ou de  
ses parents? C'est la une question que nous 
nous boriioris i poser. L'iníirnie doit-il payer 
une compensation? Cela dépend du degrb e t  
de la  natiire de I'iníirmité. Si elle n'empechepas 
I'exercice d'uiie industrie, si le jeune homme 
a de la fortune, olle ne motive en aucune facon 
I'exemption. II n'est pas nCcessaire de dire que, 
par exemple, un  aveugle indigent doit etre li- 
béré; non parce qu'il y a droit, mais parce 
qu'il s e  trouve dans l'impossibilité matérielle 
d e  remplir son devoir d'une facon ou de I'autre. 
Tant que le service militaire en temps de paix 
n e  sera pas puremeiit volontaire, tous les ci- 
toyens devraient etre cgaux devant le devoir. Or, 
dans l'organisation telle qii'elic existe, il y a une 
inégalité choquante: les uns portent tout le 
poids di1 service militaire et les autres en sont 
comple temen t exemptés ct  ne payent ni  sang, ni 
argcnt. C'est remplacer la justice par le hasard. 

Voy., pour plus de détails, la discussion des 
lois du  19 fructidor an VI (1798) et  du 17 ven- 
t6se an VIII, di1 21 mars 1832; les lois des 
8 niv6se et  8 fructidor an XI11; les discussions 
clans la Chambre en 1842, 1843 et 1848; JoffrBs, 
Études siir le rccrutement de Z'armée, 1842, 
et Nouvellcs Études, 18iiG. Paiis , Dumaine ; 
Knies , die Dienstleistztng der Soldaten zcnd die 
M&zgel der Conscriptiotzspraxis, Friboiirg e n  
Brisgau, 1860. Ce livre est analyse dans la 
Litschrift des Stat. Bureau's, de M. E .  Engel, 
1864, numéro oii I'on trouvera aiissi des ren- 
seignements tres-intkressants sur  la Priisse e t  
la Suisse et i'indication de  plusieurs oiivrages 





pres a rappcler les distinctions nobiliaires de 
l'ancien re ime.  - Depuis I'ordonnauce di1 
15 juillet 1814, les referendaires ont fait I'ob- 
jet de diverses dispositions législatives et no- 
tamment de I'article 35 de la loi du 28 avril 
1816 qui fixe leurs émoluments. Dans i'état 
actuel de la Iégislation, ils sont chargés exclu- 
sivement de poursuivre la délivrance des lettres 
patentes relatives aux collations. transmissions 
et  confirmations de titres, de foi-mer les de- 
mandes concernant les investitures, éclianges, 
réductioris et anniilations de majorats e t  dota- 
tions devant le conseil du sceaii des titres qni. 
a son tour, a remplace la commission du sceau, 
en vertu du decret du 8 juin 1859. Ils sont 
appelés a verscr au Trésor les droits de  sceau, 
siir les autorisations de versement qui leur 
sont délirrécs par le secretaire general et le 
directeur gkneral des affaires civiles, dans les 
demandes de cliangement de nom, naturali- 
sation, admission a domicile, autorisation de 
service a l'etranger, dispenses pour mariages, 
etc. Actuellemcnt, les réferendaires sont des 
ofliciers ministeriels et ils grossisscnt a ce titre 
la liste des nouveaux patentables atteints par 
la  loi du 18 mai 1850. 

Sous la Restauration et la monarchie de Juil- 
let, on appclait grand ~e)¿!rendaire iin pair de 
France choisi par le roi et  cliarge d'apposer le  
sceaii de la Chambre des pairs a tous les actes 
emanes d'elle, ainsi qu'aiix expédilions déposees 
aux archives. II avait en outre, sous l'autorité 
de la Cliambre, la police du palais et de ses 
dépendances et  délivrait aux pairs de France 
des passe-ports et  des certiílcats de vie. Un 
décret du 28 janvicr 1852 a nonime pour le 
Senat, iin grand réferendaire dont aiicun acte 
spécial, a notre connaissance, n'a determine 
les attributions. Il y a aussi des referendaires 
a la Cour des comptes, et  en Allemagne le 
titre est donne dans le cas que nous avons fait 
connaltre au mot Organisation administrative. 

C. FOURNIER. 

REFERENDUM (AD). Lorsque des agenta 
diolomatiaues sont mis en demeiire de rkoondre 
su'r un point qui n'etait pas compris da& leurs 
instructions, ils demandent a en refkrer a leurs 
superieurs. Lis prcniient kgalement ad referen- 
dum toute proposition qui dépasse les limites 
prkvues pour la nkgociation. 

Rien en ce monde n'est irnmuable. C'est en 
~ a i n  que les religions prktendraient faire ex- 
ception a l a  regle. L'liistoire noiis montre dans 
toutes des rnodificalions, d'abord insensibles, 
puis tantbt lentes, tantbt rapides, dkcisives en 
certains momeiils, mais constantes. 

Quand le temps et les hommes ont grave- 
ment alteré une religion, si le principe fonda- 
mental, qui en était I'ame, reste vivant et  fort, 
il rCagit, il se  dbfeud, et tend a se  degager de 
tout ce qui I'opprime ou le dénature. Si en  
meme temps de noiiveanx besoins religieux s e  

presentent,ils ne manqiient jamais d'entrer en  
alliance intime avec I'ancien principe qui avait 
elé négligk; ils trouvent en lui un point de  
depart et  un drapeau; mais ils Iiii apportent 
en echange les avantages puissants de I'actua- 
lite; ils lui donnent prise sur i'esprit des con- 
temporains. De ces forces reunies nalt alors ce  
qu'on appelle une r&ormation. 

11 s'en faiit de beaiicoup que la réforme 
chretienne du seizieme siBcle soit la seule. Ce- 
pendant, comme ce grand fait a inaugure une 
&e nourelle, comme il a eu dans i'histoire un 
reteiitissement immense et  des proportions 
plus vastes qu'aucun autre Bvknement depuis 
la chute de i'empire romain; comme la Révo- 
lution francaise, plus dramatique, quoique nee 
dans une zone plus restreinte, peiit seule, dans 
les temps modernes, rivaliser de grandeur avec 
elle, I'ceuvre religieuse du seizieme siecle porte, 
par excellence et  a bon droit, le nom de la 
réfor?nnlion. Mais, en general, on peut dire 
que toiit mouvement religieux considerable 
s'est donnk pour Ctre une reforme des idées 
ou des rites antkrieiirs a lui. 

A la vérité, il n'en peut &re autrement. Une 
religion nouvelle qui ferait table rase, qui re- 
nierait tous les antkc6dents de la pensée e t  du 
sentiment religieux, serait absurde e t  impos- 
sible. Elle ne trouverait moyen de  s e  rattacher 
a rien. Elle flotterait dans le vide. Or, s'il y a 
des temps d'arret, il n'y a jamais solution de  
continuité absolue dans la marche de i'esprit 
humain. Personne ne peut etre admis i soute- 
nir qu'avant lui rien ne fht vrai. 

Boudlia (Cakya-Mouni) fut un réformateur. 
Mahomet accepta Mol'se et Jesus-Chi-ist comme 
prophbtcs et preteudit faire d'eux ses précur- 
seurs. Le christianismc ne dcvait et ne pouvait 
faire exception a cette loi de I'histoire et  de 
I'esprit Iiumain. 

DES REFORAIATIONS CHRBTIENWES. 
On n'a pas assez remarqué que, des le pre- 

mier jour du christianisme, le principe de ré- 
forination fut inhérent a sa  natiire, et  qu'il 
ressort de I'essence meme et des origines his- 
toriques de la religion de Jesus-Christ. 

Non-seulement Jean-Bapliste, en s e  posant 
comme le restaurateur de I'antique prophe- 
tisme juif, opera une sorte de réformation 
preliminaire; mais Jesus-Christ loi-meme, quoi- 
qii'il fíit bien plus qu'un réformateur, ne  dé- 
daigna nullement ce cdté de son euvre. 11 
declarait liautcment qu'il ne venait pas abolir 
la loi et les prophetes, mais les povter a u  plus 
haut degré de vérité e t  d'eÍficace (xhqpwrar). 
Aussi usait-il ouvertement des deux procCdes 
nbcessaires a toute réformation véritable. Tan- 
tBt il inriovait avec éclat et autorite, et  en ce 
cas, i l  employait cette formule liardie : Vous 
avez entendu qu'il a élé di t  d vos peres ..... 
mais moi je vous das (latth., v, 21, 27, 33, 38, 
43) .  Tantdt il demolissait i'edifice immense et 
compliqué de la tliéologie et de la morale ofi- 
cielles; il dkgageait le principe ancieu du mi- 
lieu des superfétations traditionnelles qui l'en- 
travaient. Alors, en  réponse i cette question 





n'a jamais subi coniplétement l'autorité de 
Rome : et c'est la ce qu'il y a de 1~6rite dans 
J'antique tradition d'apres laquelle I'Eglise vau- 
doise descendrait directement et  sans réforma- 
tion des ap6tres eux-memes. 

Les tentatives isolées de réforme furent frk- 
quentes dans cette méme zoue el y remontent 
tres-haut. Un contemporain de saint Jérbme, 
Vigilante, pretre de Barcelone, né  au quatrieme 
siecle dans les enviroris de Toulouse, con- 
damna le cklibat , les jeiiues. le  culte des re- 
liqnes et des sainls. bu septieme siecle, Sere- 
nus, éveque de Marseille, brisa les images 
dans son diocbse. Sous Charlemagne, les éve- 
ques Félis dlUrgel, Elipand de Tolhde, Claude 
de Turin contiiiuerent plus ou moins hardiment 
le moiivement hérélique. Au douzikme sihcle, 
en France Valdo, Henri. Pierre de Brueys, en  
Italie Arnauld de Brescia p+ch&rent et souf- 
frirent pour la reforrne de l'Eglise.1 

Des lors, Albigeois et Vaudois, Henriciens et 
Pétrobrussiew tinrent constammcnt en lialeine 
l'esprit de rksistance e t  de rbnovation. Au qua- 
torzieme et  aii quinzien~e siecle il ne  s'agit 
plus seulenieut de vagues essais. Déja Wiclef 
en  Angleterre, Jean Huss et  Jerdme de Pra- 
guea en Allemagne, en Italie Savonarole sont 
des réformateuis. Le dernier repCte sans cesse: 
Ecclesia indigcl ? ~ ~ f o ? ~ ~ ~ t u l i o ? ~ e .  I\loins illustres , 
Jean de Wesel i Erfurt et ti \Vorrns, Jeaii Wes- 
se1 a Colognc, i Louvaiii, a Groiiingiie, et bien 
d'autres encore, seinaient les germes de 13- 
glise nouvellc. Le progres des lumieres, I'in- 
vention de I'imprimerie, la renaissance des 
lettres, le changenient d'equilibre qu'amena 
entre les divers Etals el entre les fortunes pri- 
vees la découverte de I'Amérique, rendaient 
intolerable l'aiicien asservissement des esprits; 
la corruption des prétres clioqnait toujours 
plus rivement les conscieiices. Les emiiients 
services qu'avait rendus le clergé penrlant 
des sikcles barbares avaient cessc d'etre né- 
cessaires. Le schisme d'occident avait d'aillei~rs 
affaibli le prestige séculaire de la papaute. Les 
peuples, les rois, une foule de prétres et  de 
docteurs, tels que Gerson et Sicolas de CIé- 
manges, demandaient i grands cris que I'& 
glise hit reyormée dans son cltef el daus ses 
rnembres. Des concilcs gcrieraux s e  réunirent. 
a Pise, i Constante, a Bale pour opérer celte 
reforme, qui écliouait loiijours par I'oppositioii 
inébranlable de Rome. En vain les pliis vives 
espérances saluaient I'avenenient aii pontificat 
d'Eneas Sylvius qui, au concile de Bale, avait 
ete I'un des plus ardcnts cliampions de la ré- 
forme i opérer. Devenu pape sous le nom de 
Pie 11, il se  hita de dkclarer exécruble el cou- 
pable 02 &e-mojestd loule personne , jüt-elle 
de dignitd impe'riale , royale ou ponti>cale, 
qui en appellerait du pape a un concile futur. 
(Bellar. Mag., 1, 369.) Le saint-siege se  refusa 
a toute reforme jusqu'au dcrnier moment, et 
quand la moitié de i'Europe se  separa de lui, 

1. Les Réformateu~r de la France et de l1IlaZie au 
dousidme sidclo, par M .  Peyrat. 1860. 

2. Les Rifomatesrs avant la Reforme, par M. *mile 
de Bonnechose. 

ce fut d'abord malgré elle et parce qu'il i'ex- 
communia. 

Enfin Luther parut; mais déja, cinq ansavant 
qu'il brulit sur la place de Wittemberg la bulle 
par laquelle LCon X le condamnait, un signal 
beaucoup moins kclatant sans doute, mais qiii 
ne  resta pas inutile, etait parti de la France, 
de  Paris, de l'enceinte d'une des plus puissan- 
tes abbayes du monde, Saint-Germain des Prés. 
La, protegé par l'abbé (Bri~onnet, fils d'un 
cardinal et plus tard éveque de Ileaux), u,n 
savant pieur et  timide, Jacques Lefevre d'ñ- 
taples, avait trouvé et  publié. dans un commen- 
taire sur les epltres de saint Paul, la grande 
doctrinc de la justiíication par la foi. Degage 
des termes de I'école, ce  dogme, qui rattache 
directement les réformateurs du seizieme siecle 
a ceux du premier el a saint Paul, leur chef, 
consistait en cette verité qui n'est pas dou- 
teiise: Ce ne  sont pas les debors, les formes, 
i'autorité des hommes, l'adhesion a cette au- 
torité, qui sauvent et  qui iégénerent; mais 
le dedans, la vie intérieure et  individuclle. 
la conscience, la foi. Dés que ce principe, 
inaugurk par Lefevre, eut &té mis par Luther 
en pleine liuniere, une immense révoliition s e  
trouva faite: le centre de gravité du monde 
moral bfait déplacé. La siipreme autorité n e  
resida plus a Ronie, mais au fond de l'ime de 
tout croyant. Les espritsfiirent gouvernes, non 
plus par un fait politique et par une puissance 
materielle, la papauté, mais par un fait psy- 
cl~ologique, la foi, par une force spirituelle, la 
conscience individiielle. DCs lors on pourn  
encore poser des restrictions au principe nou- 
veau : mais on n'empecliera pliis que l'avéne- . 
ment et  la souverainelé de la conscience ne 
soit un fait accompli. 

Kous n'entreprendrons pas de racouter I'his- 
toire de la Réforme et  les circonstances qui en 
déciderent l'explosion, comme la +ente des  
indulgences. Liitlier, vaste et ardeut génie, est 
I'liommc le plus complet de ce grand siecle, 
homme d'aclion et de cabiuet, de nouvernement 
et d'impulsion popiilaire, d'iuiagination et de  
raisoniienient, r6iiiiissaiit i I'iritrkoidite du 
croyant l'inspiration de l'artiste (surtoiit en mu- 
sique), les larges vues du penseui', lapatiencc 
dii savant, les talents passionnés e t  multiples 
de I'agitateur populaire. 11 y a dans sa grandeur 
quelque chose de grossier qui choque le gout 
franpais, mais qui servit sa cause loin de lui 
nuire. 11 fut dans l'ordre religieux ce que fut 
dans I'art son contemporain Michel Auge. 11 n'y 
a guere de Francais qui les oeuvres de ces 
deux géants ne déplaisent a premiere vue, plus 
tard on en sent i'incomparable puissance, sans 
arriver toujours a les aimer. Quoi qu'il en soit, 
onne  doit pas méconnaltre l'ampleur libérale et  
la hardie coufiance de Luther en la vcrité. Par 
la il fut bien réellement le  plusgrand des eman- 
cipateurs modernes. Pour lui le dogme essen- 
tiel, c'est que lo jusle vivra par la j o i ,  e n  
d'autres termes il s'est degage du réseau d'ob- 
servances et de rites dans lesquels le prin- 
cipe d'autorité disperse et dissipe les activitks 
de l'ime; ü les a concentrees au contraire dans 
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l'homme intérieiic, il a restitué B I'individu la 
libre disposition des forces morales que Dieu 
lui a données e t  que nul nc doit lui ravir. Lu- 
ther ne  revela a I'bumanitk le secret de sa pro- 
pre puissance que parce qu'il I'ayait trouvée 
en lui-méme. II n'a vaincu que parce qu'il avait 
énergiqiiement lutfk. II avait acquis a ses de- 
pens le droit de dire: @ Si le pretre ne veut pas 
t'absoudre et  le refuse le  sacrement ,de I'au- 
tel, laisse la sacrement, autel, prElre, Eglise: le 
véritable W q u e  te nouriira lui-m8me. n C'est 
ainsi qu'il proclamait cette sacrificature univer- 
selle, ce sacerdoce du lasque que saint Paul 
avait enseignk si hau!ement et  qui fut une des 
forces et  une des lumieres du protestantisme. 

Calvin, bien dimrent de Lutlier, fut éminem- 
ment Franqais, et poussa a I'estreme quelques- 
unes de nos qualites nationales, clarte. logi- 
que, enclialriemcnt rigoureux des idees, ciilte 
exagérk de  la tliéorie, dcdain dc tout ce qu'on 
ne  sent pas soi-meme, talent iiine d'adminis- 
tration, goht tres-vil ponr la cenlralisation, et 
ce  genreparticulier d'étroitesse qui, joiut a une 
rare profondeur. a fait comparer certains esprits 
a des puits art6siens. Bien moins complet que 
Lutlier, mais plus puissant encore et plus ab- 
solu, dans sa splikrc plus étroite, il comniit 
des fautes plus gravcs, emporte par iine lo- 
gique inflexible jusqu'a la cruautb. Juriscon- 
sulte encore plus que tlidologieu, il iutro- 
duisit dans le  dogmc la rigueur juridique et 
légale du droil romain. Le bhcher de Servet 
jettera toujours sur sa mémoire un reflet sinis- 
tre; Rome ne peut lui reproclicr cette cruauté 
dont elle fut coupable comme lui, puisque 
Servet avait échappe deja par la fuite au sup- 
plice m&me dont il mourut, ct auquel u11 Lri- 
bunal catliolique I'avait condamne pour le m&me 
livre. Ce sont les protestants qui ont le droit 
de reprocher Cternellement la mémoire de  
Calrin cette tache sauglante dont il sonilla le  
berceau de la Reforme. 11 y eut en Calvin un 
homme de  son temps, violent et diir, un fana- 
tique, en inerne temps que I'austkre et merveil- 
leux renovateur dca esprits. 

Le troisikme chef de la Reforme, et le moins 
remarque, fut inicrieur aiix deiix premiers 
dans le grand art de discipliner Ics Ames, mais 
il fut plus sage qu'eiix, et  son ceuvre un peu 
froide, mais rationnelle, gagnapeu a peii dans 
les espriis, a mesure que I'CdiGcelaborieux du 
dogme calviniste tomba cu ruines, et  que les 
formes lutheriennes perdirent de leur prestige. 

ConsidkrBs comme kcrivains, les deur  pre- 
niiers ont contribu6 autaut et  plus que per- 
sonne de leur temps a fixer la langue de leur 
pays. Comme tliCologiens, ils sont au nombre 
des plus grands que l'kglise iiniverselle ait 
jamais possedes ; mais leur cieuvre, (out em- 
preinte de I'esprit de leur sikcle, est une réac- 
tion trop violeute contre le catholicisiue, pour 
clu'elle pbl durer sans se  transformer; et c'est 
en  cela surtoiit que I'ime plus calme, les senti- 
ments plus justes de Zwingle lui ont donné sur 
eux un avantage rbel, 11iais qiii longtemps lui a 
nui. Aii  resle, ce n'est poiut par leur thkologie, 
dont I'influence a beaucoup diminue, que ces 

trois esprits ont agi le plus efiicacement sur 
I'humanité et  sur sa destinke : c'est par le prin- 
cipe auquel ils ont donnb une forme visible et 
une large place dans le monde, le principe de 
l'individualisme religieux, de la souveraineté 
absolue des conscientes dans le domaine de la 
foi; hardie assertion qui est loin encore d'avoir 
porté tous ses fruits, mais qui a émancipC la 
pliilosopliie ct la science, affranclii I'esprit hu- 
main et  oiivert une &re nouvelle. celle de I'his- 
toire moderne. 11 scrait pueril de prélendre 
défendre les Rkformateurs contre le reproche 
d'avoir prbpark I'avénement des glorieur prin- 
cipes qui, contestésde siecle en si&cle, furent 
eiifln proclambs en 1789. Les droits de I'lton~rne 
e t  du ciloyen ne pouvaient, dans la situalion ou 
le  monde s e  trouvaif sous I'ernpire de Rome, 
6tre constath, étre compris, qii'apr&s les droits 
du clirétien. Reconnaitre dcs droits a I'indi- 
vidii, dans des qiiestions iiniveracllemcnt con- 
sid6rkes cornmc les plus liaiites et les plus sa- 
crees, c'étailnCcessairement, et qu'onlevoulilt 
ou u o q  avancer le jour oii dans les aR1ires de 
cc monde I'homine arrirerait a exercer ses 
droits loiigtemps ignores. Des que I'individu a 
pu étre lui-meme en face du pape, de 1'Église 
el de Dieu, il apprit B s'afiirmer, a se  main- 
tcnir dcvant les Iiommes. La notion romaine de 
I'liomme qui deux fois anniliila I'individu. de- 
vant 1'État d'abord, ct ensuite devant ~'Église. 
se  trouva enfin reinplacke par la notion cliré- 
tienne et  modernc de I'individu responsable, 
c'est-a-dire libre en tout ce qui n'attenle point 
$ la liberte d'autrui. Le paIen, I'liomme du 
moyen ige, n'ktait qu'un client de I'État ou un 
serf de I'aglise, et sa eonscience, comme son 
corps, appartenait &son palrou, a son seigneur. 
Le chrétieu, l'homme moderne, doit Btre re- 
devable envcrs I'titat et fldkle $ l '~glise,  mais 
il est avant tout un homme, cnfant dc Dieu et 
relevant directement du ciel. 

10 Influe?~ce religieuse. - Dellarmin a h i t  
qu'avant l'liérésie de Liitlier et de Calrin il w'y 
nvaitpresqtte plus de religgio?~ (concio XXVIII,. 
De nos jours M. de Rémusat a dit quelque part, 
avec une véritb profoiidc, que le résultat reli- 
gieux de la Rkforrne .fu¿ un grand aceroisse- 
,iitatt de foi. 

1. En 1802, 1'Institat uiit au  concours eette ques- 
tion : . Quelle a btB I'influence de la RBformatiop de  
Luther sur la situation politique des dlff4rcnts Etata 
de 1'Europe et sur le progres des Iitmi8res? i Le prix 
f u t  deeernb en 1801 aii remarquableEseai de Charles 
devillers (5' Bdition , Paris, 18.51). Quatre autres mB- 
mofres qiii avaient Bt.6 pr&seiit&s furcnt imprimks. 
Un senl, Diseoiw.a s~ar llin$ibence de la Riformalion de 
Lulher, jngea dBfavorablcment cette influenre; il est 
de Malleville fils, et parut a Paris en prairial an  XII 
en un volume in-8' do 164 pages. Ce travail avait ob- 
tenu une mention honorable,  alnsi que celui d e  
Leuliette. De Villers a joint  son livre den notices 
empruntBes aux journaux du  tomps R U ~  le travail de 
Leuliette et sur u n  autre dc N. Ponce. 11 fait mention 
d'uu quatridme mbmoire par un  paateur de protes- 
tauts frangais rBfupi6a cn Allemngne, DI. Deacotes. 
Enfin 11 parle de mOmoires &bauebbs par troi8 Alle- 
mauds c81&bres, Hceren, Heliihard et Herder, et 
donue le plan de l'oiivrage qu'avait entreprie ee der- 
ziier. (Voy. a la snite de la 3' 6dition de I'Eosai.) 



Cela devait &e, et pour deux causes diffé- 
rentes. D'abord. ce fut beaucoup moins un de- 
sir de liberte et le p i i t  de I'examen qu'un be- 
soin de foi, une aspiration pieuse qiii anima 
successivement, de saiiit Paul a Zwingle, la 
longiie serie des réformateurs et de leurs prk- 
curseors. L'autonomie de la conscience était 
pour eux une nécessitk morale de premier 
ordre. La premiére libert6 dont alors on senlait 
le besoin, et pour bien des gens la seiile, était 
la liberté de croire et de pratiquer la religion 
selon la volontk de Dieu telle qii'on la compre- 
nait. On ne savait encore ni que toutcs les 
libertes se tiennent, ni qiie la religion qui 
s'empare de l'homme par cc qu'il y a en lui de 
plus intime et de pliis profoud, communique 
a tout son etre i'impiilsion plus ou moins libre 
ct le caractere plus ou moins blere qu'elle 
apporte avec elle. Les faits I'ont prouvé depuis. 

Ensuite, la Réfornie donnant a &es besoins 
rcligieux longtemps genés et comprimés une 
vastecarriere, ils se développerent avec ardcur. 
hlais ce ne iut pas seulement dans lebrangs 
des protestauts que la foi grandit. Les catlio- 
liques. forcés de se dbiendre, devinrent pliis 
iiistruits, plus convoiiiciis, plus sériciix. D'ail- 
leurs leiirs adversaires leiir donnkrent plus 
d'une fois I'iivantage par des errerirs clio- 
quanles (Luther, par sa doclrine dn sct-f ni.- 
bitre et par qiielqiies nctes de faiblesse rlevant 
les priiices allcmands, Calviri par la prbdesti- 
nation, par son rigorismc despotiqiie et oiitré, 
et par son intolerante iinpitoyablc). La con- 
science de bien dcs catlioliqiies fut bless6e de 
ccs exagcrations et de res fautes; elle rkagit 
avec force, et malgré bicn des torts rCcipro- 
ques, malgré de grossiPres violentes cornrnises 
des deux parls, cette liitte offre par moments 
le spectacle grandiose (l'iimes sinchres plaidant 
les unes corilre les aiitres des causes sacrkes 
et impkrissables qui, dans ce qu'elles avaient 
de bon , n'ktaient opposbes qii'en apparence. 
Quand Lutlier, exagkranl I'action de Dieu en 
l'individu, niiiit le libre arbitre, o11 avait raison 
contre lui sur ce point, comme on avait tort 
sur heaucoup d'autres, et en de pareils combats, 
ce n'est jarnais ni l'iin ni I'aiitre des antago- 
nistes qui reste nialtrc du champ de bataille, 
c'est la vBrit6. 

Comme il arrivc portout ou il y a oiitagonisme, 
non-seulement le clergé di1 lendemain de la 
Reforme fut pliis moral et plus digne que celui 
de la veille, mais le catliolicisme lui-meme 
redevint plus religieiix et plus cliretieii. Ce fait 
persiste ii qiielque degré partout ou les deur 
cultes sont restes en préseiice. Le remede le 
plus simple a la decadente du clergb dans cer- 
tains peys toiit catholiques serait le voisinagc 
d'Eglises protestantes. 

Z0 In$ueñcepolitique. - Salotaire aii progres 
religieux de tous, adhérents oii adversaires, 
la Reforme n'a pas moins influé sur la situalion 
politique du monde. Koris n'examinerons pas 
ici si elle s'accommode mieux, comme on i'af- 
Arme quelqiiefois , de la forme républicaine 
qiie de la monarchie. II est certain en tout cas 
que la liberte seule Iiii convient et lui est nB- 

cessaire, comme l'air a nos poumons. Mais elle 
fleririt sous les gouvernements les plus di~ers .  

l .  Forme républlosine. 
Pays-Bas. - La révolution a jamais mémo- 

rable dessept Provinces-Unies coiitre Philippe Ir, 
et les destinées remarqiiables de ce petit Btat 
sont une des gloires du protestantieme. 

Une fedération de liardis marins habitant iin 
sol factice creé par eux et défendu a gran$- 
peine contre les mers, osa briser le joug de 
celui qii'on a appelé le De'mon du Midi, de cet 
homme pliis puissant que les Cesars. Les ma- 
rins d i ~  Nord n'ont pas la vie douce et facile 
de ceiix de la MAditerranke. Endurcis par La 
fatigue et le froid, par le péril et les tempetes, 
ils doivent compter sur eux-memes; toiis, ou 
a peii pres, son1 protestants. En Hollande, du 
joiir ou le duc d'Albe vouiut ravir aux coii- 
sciences leur liberté a force de siipplices, tout 
le pouvoir dc son maltre et toiite sa ricliesse 
ne purent le sauver. La force d'expansfon de 
la conscience chrétienne emancipa tout i la 
fois la rcligion et la patrie. De petites pro~iuces 
separees par les eaux se formerent en repu- 
Blique fedérative. Quand, de nos jours, la 
politique de 1813, eniiemie des républiqiies, 
indílT&renlc aux formes religieuses et peii sou- 
cieuse de I'liistoire , réiiuit ces I'ays-Bas pro- 
testants a ceux du Xidi restes catlioliqiics, 
cettc ceiisre artificielle ne fut pas viable. La 
fornle rnonarcliique seule fut réellement accep- 
tbe, la maison d'0range était une dynastie na- 
tionale toute pr&te ii rCgner et agréee d'asance 
par le peiiple liollandais doiit elle avait depiiis 
des sikcles epoiisé el dirige les destinées. 
Mais si la monarcliie persista, si elle se trouva 
solidement établie et voiilue de tous, I'union 
avec un peuple catliolique, inarque a un sceau 
tout different, ne put durcr; au bout de quinze 
ans elle dispariit. On a vu de nos jours renaitre 
la fraternite entre les Hollandais et les Belges, 
mais c'est depiiis qu'ils se sout separes; d'un 
c8t6 trois sieclea de réforme, de l'autre trois 
si&cles de catliolicisrne les avaient rendus trop 
differents pour former une seule nation. Ce 
son1 deiix peuples frbres, mais qui ne peiivent 
se con fondre. 

Saisse. - Cn aulre petit pays, qiii doit non 
a la mer, mais a ses montagnes une constitu- 
tion particulikre et fédérative, un peuple qui 
professe dciix rcligions et  parle trois langues 
difirentes, la Sriisse, oíT1-e des exemples re- 
niarquables du contrasle entre les protestants 
et les catholiqoes. En notre siecle tout teud a 
se modiiier et a se rapproclier; mais c'est un 
fait constate par un grand nombre devoyageurs 
de cultes divers, qiie les canlons protestants 
se distinguen! a prcmiere Tue des caiitoiis ca- 
tholiques par iin aspect remarquable d'ordre , 
de travail et de proprete. Une propreté exquise 
est une marque de respect pour soi-meme et 
pour ceiix avec lesquels on vit. L'iudividua- 
Iisme protestant a dkveloppe largement et d'une 
m a d r e  tres-generale ce trait de mceurs, dans 
les principaux pays reformes, et particuliCre- 
ment en Hollande et en Suisse. 11 ne faut pas 
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oublier que cette propreté reclierchée impose 
des soins et un travail incessants , et corres- 
pond presque toujours a un degre supérieur 
d'instruction , caracteres tous répandus chez 
les prolestants de la Hollande , de certains pays 
allemands, de la Suisse, et du petit État orga- 
nisé par Calvin. 

Remarquons 5 propos de Geneve cette spé- 
cialité du principe protestant, qui, au lieu de 
tout envelopper sous des teintes uniformes, 
fait partout ressortir le d8tail , et donnc a I'in- 
dividu ou, entre les peuples, aux nationalites 
meme les plus restreiutes . a une ville de troi- 
sieme ordre comme Geneve. une ~livsionomie 
tranchke,une vie propre, et une inhu~nceinlel- 
lectuellehorsde toute oro~ortionavecsonim~or- 
tance materielle. ~ a l l e ~ r i n d  se moquait, iors- 
que dans le congres de Vienne il demandait si  
Geneve dtait ztne sixieme partie du monde, 
mais le nombre des hommes éminents qu'elie a 
produits, et le foyer de science qu'elle a en- 
tretenn ont fait de l'imperceptible rkpublique , 
depuis Calvin jusqu'a Rousseau, et en font en- 
core un des points lumineux qui brillent sur la 
carte du monde. 

Améi-ique. - Apres ces petits peuples, une 
répoblique immense nous reste ti examiner , 
les Etats-linis d'bmérique La le principe indi- 
vidualiste a porté, sinon tous ses fruits, au 
moins quelques-unes de ses cons6quences les 
plus extr6mes. L'Etat et 1'Église n'y sont plus 
liés ensemble, le fractionnement du protestan- 
tisme en sectes y est poussé aussi loin que 
possible, et certaines chaires y retexitissent 
tous les jours de prédicalions oh le radicalisme 
religieux semble atleindre ses dernibres limi- 
tes. Théodore Parker, mort en 1860, i'un des 
hommes les plus eminents du dix-neuvieme 
siécle malgré les exces de sa libre pensée, in- 
fluera beaucoup plus qu'on ne pense sur le 
conrant d'idées de nos successeurs immédiats. 
Le regime de liberté illimitee ne peut aboutir, 
a en croire certaines gens, qu'a I'anéantisse- 
ment de la religion. 11 n'en est rien. En Prance, 
11. de Tocqueville I'a compris le premicr, et 
M. Prévost Paradol a été plus loin encore 1. 11 a 
faitremarquer que seul aujourd'hui entre tou- 
tes les religions, le protestantisme est coloni- 
sateur et pionnier en envahissant les deserts 
et les foréts, mettant i'homme , presque seul 
quelquefois, en présence et en lutte avec une 
nature vierge, et faisant la conquete de vastes 
étendues jiisqu'ici inhabitées. Tandis que I'hmé- 
ricain catholique du midi s'efforce laborieuse- 
ment de s'assimiler la liberté et lutte sans friiit 
contre lui-mkme, 1'Américain protestant du 
nord s'empare d'immenses espaces iuoccu- 
pés, les défriche, y construit des chemins de 
fer a travers le vide, et y bilit en quelques 
années des villes bientdt remplies d'industrie, 
de commerce et de vie. 11 y a la pour le protes- 
tantisme un large avenir, et N. Prévost Paradol 
a pu predire sans risque d'erreur que, par siiite 
de ces nombreuses conquetes, la proportion nu- 

1. Voy. son Introdtbelion au beau livre de feu Sa. 
muel Vinoent sur l e  Proteatanlisme en Frunce. 

mérique entre les calholiques et les protestants 
ne peut manquer de changer bient6t au proGt 
des prolestants. 

En effet, chose remarquable! un flot con- 
stant d'émigralion upporte sans cesse dans les 
Etats-Unis des catholiques , qui arrivent animes 
(I'iin antagonisme Iiéréditaire et de griefs se- 
culaires contre le protestantisme; je veuv par- 
ler des Irlandais. Or, la stotistiqiie a dkmontrí! 
qu'a peine débarqoés, ou au plus tard aprbs 
deux ou trois générations, la tres-grande ma- 
jorité des familles irlandaises est devenue pro- 
testante, et perdue sans retour pour l'Eglise 
romaine. Le clerge catholique et feu l'arche- 
veque de Rew-York, Algr. Huglies , ont plus 
d'une fois constaté ce fait et fortement décon- 
seillé par ce molif l'émigration dcs Irlandais 
auv ~tats-Unis. Cette vuissance d'absorotion 
bu protestantisme améAcain est .surtout kton- 
nante pour ceua qui connaissent le zele ac- 
tif, les imrneiises richesses el i'absolue liberté 
que possede a bew-York le clergé catholique et 
la position qu'y occupait l'archevkque Hughes. 

Ce que nous venons de dire des Elats-Unis. 
s'applique avec moins de force, mais tres-réel- 
lement, au vaste contineiit de I'hustralie et i 
d'autres colonies anglaises. Dans i'lnde et en 
Chine, ou le culte des images pourrait sembler 
a beaucoup de néopliytes une transition accep- 
table, on reniarqiie, au contraire, qu'une réac- 
tion naturelle ponsse ylut6t les esprits assez 
Iiardis pour changer de croyance, vers la sim- 
plicité et le spiritualisme protestants. 

2.  Forme monarohiqae. 
Grande-Bt-etagne. - L'hngleterre, qui a éti. 

une répiiblique et qui alors se trouvait sous la 
domination d'une secte particuliére du protes- 
tantisme, mais qiii est aujourd'hui la plus assu- 
r8e peut-&tre de toutes les monarcbies clu 
globe, est demeiirée iin des grarids fogers de 
la Réformaliou. Une certaine école d'liistoriens 
afrecte de n'attiibuer I'origirie du protestan- 
tisme anglais qu'aux adulteres et aus meurtres 
de Henri VIII. C'est professer un niépris bien 
profond pour la nature liumaine que d'atlri- 
buer le cliangement de foi de tout un grand 
peuple a sa complaisarice pour les sanglantes 
fantaisies d'un roi dkbauclié. D'ailleurs , c'est 
faire au catliolicisnie lui-meme trop peu d'hon- 
neur que de croire qu'il est tombé sous les 
coups d'un seid I~omme, si justement odieux. 
Rien n'est plus faiis. Wiclcf et les Lollards, et 
non Henri VIII, sont les vraisiuitiateurs de la ré- 
forme anglaise. Les meilleurs historieus recon- 
naissent que ce roi trouva son peuple a demi 
réforme. On iie s'espliquerait pas autrement le 
succes et la diirbe de la Reforme, malgrb la 
sanglante et radicale réaction qu'opéra la digne 
fille de Henri YIII, Marie Tudor. On oublie trop 
le regne tres-court, mais fécond, d'hdouard VI 
et la politique d'klisabeth qui, mauvaise pro- 
testante au fond du cceur et préfkrant eii 
secret le catliolicisme, favorisa cependaiit la 
Réformation parce que son peuple était pro- 
testant et voulait i'Stre, et parce que la gran- 
deur de l'hngleterre lui semblait libe a la 



Reforme. Jamais nation clirktienne n'avait et6 
plus durenient Iiumiliée par le saint-sikge que 
le peiiple anglais, et cette race si flere qui avait 
su, de si bonne beure, arracher ii ses mis la 
Grande Charfe, etait moins faite que toute 
autre pour porter le joiig spirituel d'iin poutife 
qu'elle appelle encore I'éveque de Rome. Le 
protestantisme individualiste, comme il I'est 
toujours et partout, prit en Angleterre deux 
formes distinctes dont aucune n'a pu ecraser 
l'autre, malgre les guerres des puritains et 
malgre les represailles cruelles qii'exerca con- 
tre eux I'Églisc dtablie. Ces deux formes, qui 
corres~ondent aux deux ClCments vivaces dii 
caractire anglais , sont l'Église anglieane pour 
l'uristocratie et ceiix a u i  la cherisse~it , les 
Églises preshyt~riennes-et indkpe&n+s ' p ~ u r  
les montagnards pauvres et libres de l'Ecosse, 
pour les classcs moyennes et infiucntes en 
Aiigleterre. 

11 y a peu d'annkes, un mouvement remar- 
qi~able et qu'on a souvent mal compris a eu lieu, 
non-seiilement en Angleterrc, mais sous d'au- 
tres formes en Allemagne et en Hollande: ce 
fut une recrudescence d ~ i  catholicisme, et de 
plus. chez les Anglais, une re~iudescence de 
I'esprit catliolique au seiu de l'Eglise anglicane. 
Des ecclésiastiques assez nombreux et qiiel- 
ques laiques pliis rai'es inclinkrent de pliis en 
plus vers le priiicipe de I'aiitoritk sacerdotale, 
vers I'idée di1 pouvoir surnatui'el et comme 
magique du hapteme et de la sainte CPne que 
le clergc seul confere. Les plus avances ont 
passé de l'école d'un professeur d'hebreu 
Oxford (le docteur Pusey) a l'Église romaine. A 
cette iiouvelle, heaticoiip de catboliques, et 
peiit-&re giielques protestants effrayks, cru- 
rent la Reforme compromise dans les iles Ilri- 
tanniques. Rien de plus naturel cependant que 
le fait qui s'est prodiiit. Une liberte plus grande 
et toujours croissautc, la douceur plus gené- 
rale des mceurs, I'apaisement d'anciennes ani- 
mositCs ont laissk heureusement se produire 
au grand jour des diversiths qiii. en d'autres 
temps. n'eussent pu se manifester. D'ailleurs, 
les evenements de notre temps ont mis plus 
que jamais peut-&re en oppositiou I'esprit de 
conservation ou de résistance, et I'esprit de 
progres ou de mouvement. II est toiit simple et 
tres-legitime que dans l'ordre religieus comme 
ailleurs chacun passe dii cOtk qui a ses sym- 
palhies. Nous croyons qu'un avenir prochain 
verra dans tous les pays les conversions bien 
plus fréqiientes, et il y en aura dans des di- 
rections contraires. La religion cessera d'etre 
une question de naissance et de gcograpliie, 
et deviendra une affaire de couscience et de 
libre choix. 

L'Angleterre, aprks toiit, est une magniriqiie 
dPmonstration de la force d'expausion et de 
Gonservation du principe protestant. Nous cou- 
renons cependant qu'on peut ktablir quelque 
eonnexitk entre I'indiviclualisme , l'orgueil 
d'une liberte plus grande, et 1'égoSsmc tant 
reprocl18 a la politique anglaise, souvent avec 
raison. 11 faut se mBGer quelqiiefois de I'appro- 
hation polie, mais au fond tres-dedaigneuse, 

que donnent souvent les dnglais i certaines 
institiitions continentales dont rien au monde 
ne leur ferait accepter le fardeau et que ce- 
pendant ils dbclarent sufisantes ponr des peu- 
ples qii'ils croient moins avancCs et moins fiers 
qu'eux-memes. IIais, malgré tout, il est im- 
possible de ne pas reconnaitre la grandeur, la 
liberté. et la sbcurité dont le protestantisme 
contribue largement a doter I'Angleterre. La 
royauté avec tout l'éclat qiii l'entoure, L'aris- 
tocratie meme avec ses enowes privil&ges, 
y sont consideres comme une representation 
magni6que de la nation en general el de cha- 
cuu de ses membres. Il y a bien des gens parmi 
les plus petits et les plus pauvres qui s'enor- 
gueillissent de ce qu'un grand seigneur anglais 
soit plus grand seigneur qii'ancun autre au 
monde, le prolktaire anglais est fler de su 
reine, de son parlement, de son aristocratie. 
D'autres en seraient jaloux, eux en jouissent 
d'une manikre personnelle, quoique fort dBsin- 
tCressCe, parce que toiit cela, c'est eux-memes. 

Le sentiment protestaiit, qui rend la con- 
sciencc indépendante des hommes pour qu'elle 
depende de Dieu, a influé de deux manieres 
différentes sur le caractkre des Anglais. Chez 
eus la religion est iine grande ecole de res- 
pect. L'instinct de la véueration, le respect de 
I'autorité, le goht de l'ordre, se sont trouvés 
developpés et eutreteniis pa~allelement ti un 
esprit de flere independauce et de hardie li- 
berté. C'est ainsi qiie les GIS des républicains 
de Crornwell, comme ceux des Provinces-Unies, 
sont deienus tout ti la fois les pliis libres ci- 
toyens de I'Europe, et les plus dévouCs a leurs 
dynasties natiouales. 

Pays scandinaves. - Ailleurs, le protestan- 
tisme de Luther est reste plus compacte et plus 
gknéralement fldele a ses premieres formes. 
Peu remués par les BvCnements, relativement 
ti d'autres races, les Scandinaves, excepte 
sous le heros militaire du protestantisme, Gus- 
tave-hdolphe, n'ont subi que d'iin peu loin les 
influences di1 dehors, et jusqu'a notre temps 
le protestantisme s'est montré parmi eiix essen- 
tiellement conservateur. En Sukde il l'avait &té 
bcaucoup trop, tant que le roi et les classes 
instruites n'avaient Das reussi ti abolir. avec 
des lois perskcutrices, les dernieres tracesd'une 
intolerante odieuse chez les enfants de la Re- 
forme. Fort peu excusable dans le trouble des 
premiers comhats , et au milieu des inconsé- 
quences inseparables d'une transformation en- 
core mal définie, cette odieuse exception n'était 
plus tolerable. 11 est vrai que les lois récem- 
ment abrogees n'etaient guere appliquées; 
nous croyons pouvoir aflirmer que les derniers 
exilés s'étaient fait condamner i dessein et 
non sans quelque insistance, parfaitement pre- 
mkditee. Nais en cela ils avaient pleinement 
raison , et pour que la loi f t~t  abrogee, il fallait 
avec perskvérance et a ses propres depens en 
faire sentir la criante injustice. 

Allemagne. - On cite quelquefois la contrée 
qui fut le point de départ principal de la Rb 
forme moderne comme esemple de ce que le  
protestantisme aurait de contraire i l'unite, a 





de les réfuter comine pretre. Louis XlV tourna 
contre eux toutes les forces de la France 
triomphante, et s'effor~a en vain de les faite 
passer sous le niveau catholique et  royal. 

Par leur inflexible résistance, les huguenots 
ont bien mérité de la patrie et de I'bumanité, 
ils ont conservé le besoin d'individualitk, le 
sentiment de la consciencelibre, ils ont amrmé 
et exercé les droits de I'Bme bumaine, meme 
sous un joug universellement accepté. A I'épo- 
que honteuse de Louis XV, pendant ce long 
rbgne d'aplatissement et de corruption, les fu- 
sillades des mousquetaires sur les assemblées 
du desert, le passage de la chaine des forcats 
qui traveraait la France e n  conduisant des 
proteslants aux galeres du roi. les supplices de 
dix pasteurs et  celui de Jean Calas, prouvkrent 
qu'il y avait encore en  France des ames viriles 
et croyantes, capables de braver e t  d'accepter 
le martyre. Bussi un sentiment de respect 
pour eux succéda dans les Bmes a la répulsion 
qu'on leur avait tant montree. Voltaire, le grand 
railleur, plaida et  gagna leur cause devant i'o- 
pinion, tout en les trouvant absiiides de rroire 
e t  de souffrir pour leiir foi. Un llaleslierbes, un 
Turgot, un Lafayette, un Louis XVI, s'émurent 
en leur faveur, et I'état civil en 1787 leur fut 
rendu. Peiidant la r~voliition, ils eurent leur 
part de la gloire et des malheurs du pays. 
Boissy d'dnglas, Rabaut Saint-Etieiine, i'un dans 
le péril des émeutes, I'autre sur I'bchafaud, 
iirent honneur a leur Egiise. La France applau- 
dit quand le prernier consul reconnnt et  réta- 
blit leur culte, et plus tard quand I'empereur, 
en instituant la Legion d'tionneur, inscrivit 
parmi ses premiers iuembres les trois pasteurs 
de Paris. 

Entiérement unis et confondus avcc la nation 
dont ils ont toujoiirs Iüit partie active et  dé- 
vouée, depuis trois siecles et  demi, les protes- 
tants se  dislingiient encore cependant par qucl- 
pues traits particuliers. 11 est i désirer qu'ils 
en gardent tout ce qui s'y trouve de bon, ils 
seront d'autant plus utiles a une societk ou 
l'uniformitk des caracleres n'est que trop ge- 
nérale. 

IXPLUENCE soct.iLa DE LA REFORME. 
lin point essentiel de la doctrine et de la pra- 

tique des protestants a toujours été l'esprit de 
faniille, le respect du mariage. une plus grande 
purete des mpurs. Tandis quele celibat est pre- 
conisé par I'Eglise catliolique et que pour elle 
le mariage, qnoiqiie élevé au rang d'un sacre- 
ment, n'est qu'un pis-aller, il est pour des pro- 
testants la situation la plus normale et  la plus 
parfaite. 11 n'a rien #incompatible avec les 
fonctions meme les plus sacrées, et le pasteur, 
loin de vivre eii dehors de la société, est un 
pkre de famille qui doit I'exemple aus  autres. 
Ses flls par leur entrée dans diverses carneres, 
s e s  fllles par leur mariage, le  rattachent par 
mille liens a la socibté Cont il n'est jamais sorti 
et  au pays dont il reste un citoyen véritable. 

En Hollande, en Angleterre, et gkriéralement 
dans les pays r6formbs, les familles nombreu- 
ses sont tres-fréquentes, ce qiii oblige les iils 

dii riche au travail, et  relie sans cesse I'aristo- 
cratie aux classes moyennes, oii elle s e  re- 
trempecontinuellement. Oiia souvent remarque 
que I'esprit de famille des protestants et  l'aus- 
térité inherente a leur doctrine ont dkveloppé 
chez eus  I'bmulation d'une probité hkrkditaire, 
le goiit de i'ordre et  di1 travail, en sorte que 
des fortunes consid&rables s'élkren t lentemen t 
et  se  perpktuerit par le  travail dans les memes 
maisons. En Usace les grandes industries qui 
sont entre Ieurs mainsont facilité un autre rk- 
sullat, des rapports bieliveillants et keltiirks 
entre le  patron et i'ouvrier; sous ce rapport 
Miilhouse donne des exemples admirables, et  la 
crise de I'industrie cotonniere a étk tout au- 
trement supportée dans la protestante Alsace 
que dans la catholique h'ormandie. 

Lacharité protestante est souvent Ioukeet cri- 
tiquee sous deiix rapports distincts. On la criti- 
que, parce que le protestantisme n'a point d'or- 
drcs de religieuses et de moines consacrbs aux 
bonnes ceuvres. On regarde en gCn6ralI'hgiise 
protestante coinme fort inferienre sous ce rap- 
port a celle de Rome. Nous pourrions rkpondre 
qu'unprince protestant, Robert dela hlarck, avait 
créé des sceurs de charité a Sedan bien avant 
saint Vincent de Paul, e t  que le dix-neuvikme 
siecle a vu naltre a Kaiserswerth, en  Angle- 
terre, a Strasbourg, a Paris, des maisons de  
diaconesses, et  meme i Hamboiig une com- 
munaute d'hommes, qui ressemble beaucoup 
a iin ordre monastique. Mais nous croyons que 
c'est une errenr d'attilbuer a des corporations 
i'exercice de la charité, elle est a nos yeux le 
d e ~ o i r  de tous, le principe de la Reforme ne 
permet pas que quelques-uns se  substituent B 
lous pour I'accomplissement des devoirs so- 
ciaux; et  selon nous, le  protestantisme doit s e  
garder de revenir par un dktoiir a I'idee catho- 
lique qui fait de Ia charitt! une profession, du 
cblibat un mérite, et du sacriíice personnel de  
quelqiies-iins I'expiation de I'egoYsme général. 

Quant aux éloges qu'on accorde assez géné- 
ralement a la charité protestante, c'est a I'en- 
semble des Qnvres de bienfaisance qu'on les 
adresse. Tandis que le  catholique a mille ma- 
nikres de donner a Dieii, en la personne du 
clerge oii desmoines,et pourune infinitk d'insti- 
tutions, d'objets du culte ou de cérémoniesdis- 
pcndieuses, la réformotion enseigne que tout 
cet appareil doit Circ rkduit an plus strict né- 
cessaire e t  qu'on ne  donne réellement a Dieii 
que daos la personne du pauvre.L'obligation uni- 
verselle de i'aumbne, et  surtout de l'aum6ne 
préventive (kducation, asile des vieillards, h6- 
pitaux, hospices, etc.), est vivement sentie en  
pays protestant. L'Angleterre, qui a le tort de 
prélever au profit des indigents un impdt fort 
lourd et mal eutendu, n'en a pas moins iondé 
une foule d'ceiivres de charitC permanentes e t  
volontaires dont plusieurs out d'énormes bud- 
gets uniquement alimentes par des liberalites 
spontanees. Quiconque a parcouru Londres y a 
vu des édiflces nombreux, tantbt modestes, 
tant6t tres-vastes, destines i quelque charite' 
particuli6re et  qui presque tous portent cette 
inscription en grandes lettres :par  sozcscr~ptio?t 
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volontaire. La Hollande est au moins sous ce 
rapport regale de la Grande:Brctagi~e; I'appli- 
cation a la charitk du principe de I'initiative et 
de la responsabilite individuelle a produit dans 
ces deux pays des résultats immenses. 

Quant a la prospkrité agricole, industrielle 
e t  commerciale des protestants, il faot compter 
parmi ses causes I'abolition des propriétCs de 
mainmorte et des cli6mages exageres qu'oc- 
casionnent dans certains pays le grand nombre 
de jours fédés. Ces causes sont réelles, mais 
l'knergique appel qu'adresse le protestantisme 
a l'activitk individuelle y a plus de part encore. 

On accorde aux protestants une certaine 
dignitk de moeurs et i'on reconnalt que leurs 
femmes ont droit a l'estime de tous par la pu- 
rete de leur vie. D'un autre c6t6, l'on reproche 
souvent a la Reforme de donner aux femmes 
trop d'instruction et d'en faire des pédantes, 
ou bien ou les accuse de pousser la reserve 
jusqu'a la raideur et a la sechercsse. Ce second 
reproche a ete juste, mais ce defaut ne se re- 
trouve guere que dans certains cercles ktroits 
séparés de la societC genérale par une rigiditb 
mal entendiie et de pliis en plus rare. Quant au 
savoir, il siifIit de renvoyer ceux qui le blimeiit 
chez les fernmes P l'admirable livre de lime Be- 
cker de Saiissure '. On n'a jamais mieux dit et 
mieux prouvk par son propre esemple que la 
culture bien entendue de la pensee ii'6te rien 
aux graces de la personne, et qu'un esprit so- 
lide et ornk n'aura que plus de charrne pour 
tout bomme sensé. Il y a IA sans doute un des 
problkmes dklicats de l'kducation, et lean-Paul 
Richter I'a tres-bien recommande a ceux qui 
forment I'intelligence de la jeune Blle: ils doi- 
vent imiter l'horticulteur qui amasse une terre 
fertile et nourricibre autour des racines de la 
plante, mais qui n'en laisse rieu tomber sur la 
fralche corolle des fleurs. 

L'education est un des devoirs que la Reforme 
a le plus knergiquement recommandes et rcm- 
plis. On peiit voir dans I'oiivrage de M. Ad. 
Sch~iTer (De CinJucnce de Luther sur Pedu- 
cation du peugle, 1863, in-80) quelle grande 
place le rkformateur a donnCe daiis ses preoc- 
cupations a I'instruction des masses. On sait 
avec que1 zCle Melanchthon, Calvin, ThCod. de 
BBze s'occuperent d'organiser les Ctudes. Com- 
ment en eiit-il étk autrement? Des qu'on de- 
clare toiite conscience bumaiue obligke d'a- 
border et de chercher a résoudre les problemes 
les plus redoutables, il faut bien luien donner 
les moyens. Aussi, partout ou une Eglise pro- 
testante est, je ne dis pas fondee, mais seule- 
ment projetee, le premier besoin qui se mani- 
feste, soiivent meme avant celiii de bltir un 
temple, c'est la nécessitk de fonder une école. 

Un autre fait, aussi irnportant que le preck- 
dent, c'est l'influence qu'exerce necessaire- 
ment l'esprit d'examen sur la metiode d'édu- 
cation et d'enseignement. Taudis que certaines 
kcoles catlioliques , et particulierement celles 
des Jksuites, Clbvent a peu pres tous les esprits 
8 un meme niveau , faconnent des Ames dociles 

qui ne cherclient le comment ni le pourqiioi 
de rien, et qui obéissent avec un ensemble et 
une prCcision militaires, les kcoles protestantes 
emancipent beaucoup plus la pensCe. L'eufant 
qui a appris de bonne heure a essayer de com- 
prendre les choses meme les plus saintes et 
les plus ardues, ne deviendra pas un crédule 
seide pour ses Cducateurs. les depassera s'il 
le peut et se développera de lui-m&me s'il y a 
en lui quelque initiative. Des enfantsainsi elevks 
sont plus divcrs, plus originaux, plus capables 
de progres, ils deviendront des lionimes. Les 
autres risqiient de devenir des machines fort 
commodes a diriger, mais parce qu'elles seront 
sans vie individuelle, sans ressort interieur. 

Un des grands moyens d'kducation popu- 
laire qu'a mis en ccuvre la Reforme, c'est I'in- 
troduction de la langue vulgaire dans le cnlte. 
En France meme il n'est pas rare de retrouver, 
dans le langage de nos paysans protestants, 
des idees et des espressions empruntées a 
I'hcriture sainte, aux psaumes ou aux sermons 
de leurs pasteiirs. Par la, pénetrent dans I'es- 
prit des gens les moinslettres bien des notions 
que ne leur eiit jamais donnees unculte cklebr& 
en lalin. 

On blirne so~vent  la RCforme d'avoirenlevk i 
l'8glise et aux couvents leiirs immenses pos- 
sessions poiir en enricliir les princes et les 
granda; mais c'était pour la Socikte un gain 
immense que la rentrée dans la circulation pu- 
blique de tant de richesses absorbkes pour tou- 
jours par des possesseurs de mainmorte, et 
surtout on ne doit pas oublier qu'une partie 
tres-considerable de ces biena fut consacrke a 
la fondation d'ecoles de tout genre et d'univer- 
sités. 

IXFLUEHCE SUR LES SCIEYCES, LES LETTRES 
ET LES ARTS. 

Si une véritk Iiistorique est hors de doute , 
c'est l'immense impnlsion donnCe par la Ré- 
forme aux recherches religieuses, a l'ktude de 
l'Écriture sainte, des langues anciennes, de la 
philosopliie et de l'histoire. Cet Cbranlement 
donné une fois ne poiivait plus etre arrete. 
C'est encore iin fait incontestable que les 
sciences ont eii loujours ponr ennemi le prin- 
cipe de I'autorité. Aussi la RCforme enr6la des 
le premier jour les esprits qui avaient besoin 
de la liberté pour trouver le vrai. Ramus, une 
des plus nobles viclimes de la Saint-Barlhé- 
lemy, etait en guerrc avec la scolastique et 
avec les intolérants sectateiirs d'Aristote aussi 
bien qu'avec la papaute. 

La liberté philosol)liique ne dut pas seule- 
ment a la Reforme une vague et generale im- 
pulsion. On sait quels immenses services la 
Hollande rendit longtemps a l'esprit liumain. 
Bayle , le protestant sceptique, et Descartes, 
le penseur eatholique, qui renouvela la me- 
tliode, trouverent en Hollande un meme refuge, 
tandis que l'illustre pliysicien hollandais Huy- 
ghens ktait obligé, cornme protestant, de fuir 
Paris et la France. Que serait devenu Newton 
avec sa foi profonde et sa piétC protestante, 
s'il etait ne parmi nous? 



Kous n'essayerons pas de  coinpter les bons 
offices, directs et indirects, que le protestan- 
tisme a rendus a la scieiice, ni  d'CnumCrerles 
hommes émin~n t s  qu'il a produits, et dont le 
nombre relatif a celui de la population refor- 
mée est Cnorrne. Bornons-nous a un ou deux 
faits entre mille. La France doit aux protestants 
la presse p6riodiqiie , fondee par TliCopliraste 
Renaiidot , et I'hcadCmie fraiicaise, crCCe non 
par Richelieu , comme on l'a taiit dit, mais par 
Conrart; les protestants furent longtcnipsexclus 
de l'Academie, mais quaiid elle seroiivrit poor 
eux, ils y rentrerent avec des iioms Cclatants, 
comme ceus du grand Cuvier et  de 11. Guizot. 
J I  est assez singiilier que  la plupart des Iiom- 
mes qui ont fait faire de grands progr&s i I'ap- 
plication de la vapeur aux industries humaines, 
comme Salomon de  Caus, Denis Papin , Watt, 
les deux Steplienson, Ctaient des protestants. 

Quant aiix lettres , on ne  conteste plus a la 
Reforme une large part d'illustration. L'hngle- 
terre et YAllemagne, la France protestante ont 
fourni leur contingent tres-riche aii trCsor de  
I'esprit- humain , e t ,  en gbnéral, les peuples 
restes fidbles a Rome sont loin de les égaler. 
On n e  nie plus quc la Jkrusalem du Tasae , mal- 
grk des beautbs réelles ct une poésic plcine de 
grice,  soit bien loin de la grandeur epique de 
Milton. 

C'est dans le domaiiie des arts qu'on refuse 
le plus souvent aiix protcstants tou te valeur, 
on aiürme tous les joiirs que dans cette sphere 
leur g6nie est iinpuissant. C'est iin ariAt dont 
nous appelons sans crninte devaiit le tribunal 
d'un public plus instruit. Nous ne nions pas 
que le catliolicismc n'ait beaucoup fait pour 
les arts, mais nous croyons que les services 
qu'il leur rendit ne  forent pas sans melange, 
que par son autorité despotique, par la mo- 
notonie et le caractere hieratique des sujets 
qii'il a fait sans cesse reprksenter , par les exi- 
gentes matCrielles de son culte. il a souvent 
entravé le developpement de l'art et exerck 
sur  lui iine protection pesante et peu Cclairée. 
Mais la RCformation, qiii a nni aux arts, les a 
aussi Cmancipés en les éloignant du culte, et  
leur a rendu peut-elre des services plus ou- 
bliés. Tant qu'on n'a daignC admirer que les 
maltres italieds et  leurs piles imitateurs de 
I'école franqaise oflicielle, un Voiiet ou un Le- 
brun, c'Ctait une tli6se soutcnable qiie l'ini- 
mitie de la Reforme et des arts. Alais I'liorizon 
s'est elargi. L'etude coinparke des diverses 
ecoles a rkvelC dcs h i t s  nouvenus. Sous ne 
contesterons pas aiis grands maitres dc I'ltalie 
une prCCminence qiic personne jiisqu'a prC- 
sent n'a Ctb skrieusement en mesure de leur 
arracher. Mais que1 servile ct monotone trou- 
peau d'imitateurs l'ltalie a produit et répandu 
daos le monde entierl 11 est tr6s.instructif, a 
cet Cgard, de parcourir par eremple la longue 
suite des salons di1 BIusCe de Naplcs ou I'on a 
rassemblC des cenlaines d'aeuvres iiisignifiantes 
et uniformes, tandis que, tout au fond, la salle 
des chefs-d'muvre ~ i e n t  enfln reposer i'esprit 
de ce déluge de mkdiocrités. 

On n'ignore pas qii'en Allemagne les trois 

grands maltres de Yart germanique, Lucas 
Cranach, l'intime ami de Lutlier, Albert DUrer 
et Hans Holbein furent protestants. 

On s'est apercu depuis peu que I'Ccole an- 
glaise, tarit dédaignee et persiflée, a dans divers 
genres de  peintures un merite tres-réel et tres- 
digne de  considération. On commence meme a 
savoir que la France, avant l'invasion exclu- 
sive des Italiens, a possCdC iin moment les 
germes d'une grande ecole nationale ou tons 
les beaiix-arts étaient noblement representes 
par des maitres pleiiis d'originalite et de vie, 
prcsgiie tous protestants , comme Jean Goujon 
poiir la sculpture, Bernard Palissy pour la cé- 
ramique, Jean Cousin pour la peintiire, les 
Androiiet du Cerceau et Salomon de Brosses 
dans I'architectiire, et pour la musiqiie Claude 
Goudimel, le maltre de Palestrina. Goujon e t  
Goudimel furent tnCs a la Saint-Barthelemy, 
Palissy mourut a la Bastille, et du Cerceau en  
exil. Avec eux perit pour longtemps I'originalité 
vraiment francaise, la spontaneite feconde de  
l'art iiational, tandis que Francois Ier et l e s  
deiix JIédicis faisai~nt prévaloir en France l'imi- 
tation italienne qiii dura autant qiie la monar- 
cliie. 

Eufln on apprécie de plus en plus i sa Iiaute 
valeur l'ecole protestante par excellence , 1'6- 
cole Iiollandaise, qu'on ne confond plus avec 
celle des Flamands, tres - riclie aussi , mais 
diffbrente. Il y a la une foule de peintres excel- 
lents, dont plusieurs. appeles lespatits maltres, 
sont grands par un  talent esquis qui en son 
genre approche de la perfection. cliacuri ayant 
a un Iiaut degré ce qui manque entierement 
a n s  Italiens de second ordre, la plénitiide d e  
I'originalitC, de la vie, du sentiment individuel. 
Les paysages de Ruysdael ont une poesie m&- 
lancolique et elevée qiii n e  ressemble en rien 
aus  broiiillards dores d'ou Cuyp fait ressortir 
avec tant de citarme ses personnages et ses  
troupeaiix. La vie de famille et d'intérieiir a un  
autre caractere cliez Tertray que chez Gerard 
Dow ou cliez MiCris que cliez Ivletzu, les grandes 
corporations boiirgeoises oii les magistratures 
civiques de la Hollande ont trouvé en Van der 
Helst, et quelqiiefois en Gavaert Flinck, en 
Karel Dujardin des peiotres d'histoire dignes 
de les représenter. 11 y a Ia  un caractere infk- 
rieur pliis nouveaii et plus hurnain que dans 
les rangs secondaires de i'art italien, ou i'on 
passe et repasse sans cesse des monotones ta- 
11leaux d'Église et de saintete aux eternelles 
fadeurs de la mythologie, c'est-a-dire d'un art 
de convention a un aiitre également peu sin- 
c&re. Au-desus de  toiis les peintres de la Hol- 
lande r&gne un gCnie de premier ordre, un  
esprit rebelle qiii se joue de toutes les regles 
officielles. qiii proteste contre toute imitation, 
qui remplit son musée de debris de  toutes 
les epoques, d'étoffes d'orient, d'armures du 
moycn ige ,  de bijoiix rares et de  fiirences 
curienses en disant : Voild mes antiques, d 
moi! Cet homme prodigieiix crée non pas seu- 
lement des euvres  d'art, mais un  art nouveau, 
un monde fantastique et vrai, ou le beaii est  
cberchc et trouvé, non plus dans la ligne, ni  



dans la couleur, mais dans les contrastes de  la 
lumiere e t  de l'ombre. Rembrandt est dans le 
domaine de l'art I'incarnation de l'esprit pro- 
testant, cherclieur, oseur, kmancipe. Quand on 
a assisté avec lui a la l e p n  d'anatomie de son 
ami le pmfesseur Tulp ou a la reunion des 
bourgeois d'Amsterdam armes pour disputer 
le prix d'arquebuse (ce qii'on appelle la Ro7idc 
cZe wuit), on sent que le monde ancien est 
r as se et aue I'ere moderne a commencé. On 
Sent qu'uie réforme, essentiellement humaine, 
scientitlque. liberatrice. lonatemps désiree en 
vaiu, esi  dksormais un.fait iccompli. 

AVENIR nE LA REFORME. 

La Reforme n'estpas seulement un fait liisto- 
riqne accompli il y a trois siecles et demi; c'est 
cela seulement si  i'on n'y voit qu'un change- 
ment essenliellement dognialique, et  la sub- 
stitution de la doctrine ou de I'~utorit8 des rk- 
formateiirs i celle de noine. Non-seulement les 
catholiaues. mais bien des vrotestants, n'v 
savent pas voir autre chose. ~ ' i l  en était ains;, 
le rOle de la Reforme serait terminé, et  l'on 
poiirrait dire qu'elle se  survit a clle-meme, car 
le mouvement philosophique du dix-huitikme 
sihcle, la révolution francaise ct I'iminense dé- 
veloppement des sciences modernes ont con- 
duit l'esprit humain au dela du point oii diirent 
s'arreter Calvin, Luther el Zwingle lui-meme. 

La théologie de la Rbforme, il faut le recon- 
nattre, n'a pas ete udele a elle-meme. Apres 
avoir emancipe la pensée et  rendu a la con- 
science son autonomie, les réformateiirs recu- 
lerent. Les exces dcs anabaptistes, la guerre 
des paysans en Souabe et en Alsace, les hérk- 
sies imprévues d'un Carlostadt ou d'un Servet, 
les inquibtbrent ; les princes les obligerent 
trop t6t a délinir leur foi et  a poser des limites. 
De la un premier retour a i'autorilé, un ciilte 
exagere pour la lettcc de la Rible qui n'exista 
pas aux premiers jours. Leurs successeiirs re- 
culhrent plus loin encore, et  leur doctrine pre- 
cisée, formulée, rélrecie au dix-liuitieme sikcle, 
a longtemps porte parmi les proteslants le iiom 
essentiellement catholique a'ort~iodoxie. Cette 
théologie a fait son temps, et  pcaonne peut- 
etre des reformes qui s e  croient encore ortlio- 
doxes n'y est reste fldele; il en est tres-peu qui 
la connaissent bien. Le dogme immobilisb, que1 
qu'il soit, a'est pas fait pour durer; mais si la 
Reforme est un principeessentiellement vivaiit 
et  toujours actif, si  Le droit d'émancipatiou dont 
ussrent Luther et Calvinne peut Ctrepkrimé, si la 
réformation religieuse du seizieme siecle a porte 
dans ses flancs toiite une serie de progres suc- 
cessifs et  des germes d'aveuir dorit beaucoup 
peul-&re sont encore inapercus, si l'on peut et  
doit comme Jésus lui-meme enipecher la tra- 
dition de transgresser,d'anéantir ala longue la 
loi, alors ceglorieux principe du protestantisme 
est imperissable et destine a des conqrietes 
sans fin. Qu'on le dbsigne avec saint Paul sous 
le  nom de justiflcation par la foi, avec le  dix- 
huitieme siecle sous celui du drciit d'examen, 
ou avec des penseurs contemporains sous celiii 
de souverainete de la conscience ou d'iudivi- 

dualisme chrklien, ce ne sont la que des que- 
relles de mots ou tout au plus des différenees 
de degré. 

Toutes les libertés, avec leiirs consbquences, 
sont en germe dans ces irnmorlelles paroles 
que Lutlier eri 1.524 Ccrivait so3 souverain, 
I'électeur de Saxe: a Votre Allesse électorale 
ne doit pas entraver le ministere de la parole. 
Laissez prCcher en  totite connance et vivement, 
comme oii pourra el contre qui on voudra; 
car l'l fazrt qu'il y ail des seelcs. ( 1 Cor., XI, 19.) 
11 faut qiie la parole de Dieu tienne la cam- 
pagne et livre des batailles. Si c'est I'esprit de 
nos adversaires qui est dans le vrai, il iie re- 
culera pas devant nous et ne se  tiendra pas 
coi. Si c'est le nOtre, il ne craindra ni eiir, 
ni personne. Qu'on laisse donc les esprits s e  
Iieurier ct se combattre.» (Édit. Walch. t. YVI, 
p. 8.)1 

11 ne s'agit la, dira-t-on, que de prédication 
et  de  religion, mais ne voit-on pas que par 
cela meme il s'agit de tout? Aii  fond, quiconque 
a conliance en la vérité es1 libcral comme Luther 
et prenrl parli avec lui pour le princípe qui 
enfalite les rhfornies. Tout asservissemerit des 
esprits et des consciences a pour cause pre- 
miere un secret scepticisme, un manque de 
foi, le besoin honteux du recours a la force. 
Quiconque opprime, fut-ce au nom de Dieu, s e  
déGe de I'esprit liumain, de la vbrite et  de Dieu 
meme. ATH. COQUEREL Uls. 

REFUGIÉS. Refuge étant synonyme d'csileet 
expriman t de nieme le  lieu ou s'exerce ce droit 
sacré (voy. Asile!, quiconque, étant fugitif, a 
i*eclame ou recu de fait I'hospitalit8 est un 
~clfugit!. De tout temps et e n  tout pays il y a 
eii des rkfugiés, des Iiommes innocents clier- 
chant cliee leurs voisins, ou meme au loiu ii 
i'étranger, un abri contre l'liostilité et la per- 
sécution de leiirs vainqueurs , trop souvent 
aussi contre i'injustice de leurs souvcraius na- 
tiirels ou de lenrs concitoyeiis, devenlis leurs 
ennemis. C'est surtout lorsq~ic la ferveur reli- 
gieuse, 1'espri.t de secte, a fomenté les haines 
et armi! les bras, que la fiiile des plus faihles 
devant les plus forts a prksente daiis i'histoire 
de tristcs épisodes et  de lamentables tableaux. 
Tels sont ceus que rappellent les noms des 
Alhigeois et  des Vaudois en  France et en 
Pibrnont, des Mores et des Juifs en Espagne, 
trop heureiix lorsque le mot extermznako~i 
n'eiit p o w  eiix que son sens ktymologiqiie et 

1. Veut-on comparer B ce  noblc Inngage celui de 
l'autorit6? Voici  commeiit parle eaint Auselme (De  
Fide T r i n i t a t i ~ ,  ch. r i )  : m Aucun chrétim ne doit re- 
chercher si ce que 17Église cathoZiqiic croit de c m r  ct 
confesse de bouche n'est pus (disputari quomodo.. . . 
non s i t ) ;  mais en conaervanl to7qjoura la meme foi ,  
aans en doziter famaie, en l'aimant , en vivant selon ser 
preocriptiona, il doit chercher, aicsai humblemat qu'il 
le potirra, b conatater comment ce qu'enseigne l'Églide 
es¿ (quisrere quomodo s i t ) .  S'il peut le co?nprendre, 
qtc'il en rende grdcea d Dieu; s'il ne le peut, qu'il nr 
donne pas (comme u n  taureau) des coup* de come en 
l f a i r ,  mais qu'il baisae la tdte et qii'il ado~e.  Il y n 
dans cea derniers motd qui assimilent I'homms A la 
brute un double jeu de mots que nous renoncerolis 
A traduire : Non immittat cornzha ad veiitilaudum, sed 
submittat eapttl ad venerandum. 



ne signiGa que proscription, expulsion! Trop 
heureux aussi les huguenols, - échappés du 
massacre de Vassy et, orize ans aprks, de la 
boucherie générale de la Saint-Bartliélemy, 
telle qu'elle fut accomplie a I'aris, a Lyoii, 
danslaplupart des villes du roy aurne, - et qui 
pureut se tralner tout sanglants auprCs de leurs 
frbres en Siiisse, en Angletcrre, daus le pays 
Wallon ou ils poserent les premieres bases de 
ces colonies et de ces églises franp;!ises. des- 
tinées a recevoir suecessivement tant de re- 
crues partielles, jusqu'au jour néfaste ou , 
grice ti la folie d'un grand monarqiie et de ses 
conseillers, elles devaient voir relluer rers 
elles tout le sang généreirx dont le corps de 
la nation allait subir la perte. 

C'est en eli'et au mémorable exode qui pré- 
céda, accompagna et siiivit la révocation de 
I'édit de Santes, que le nom de rflugiés dut 
un te1 retentissement que depuis cette époque, 
lorsqu'il est employé d'une manikre absolue, il 
designe spécialement les réFugiés protestaiits 
du dis-seplikme siecle , les expatries rolon- 
taires de 1685, et le Diclioiinaire de I'hcadémie 
i'a admis dans ce sens. 1)uisqiie aiissi bien ce 
qui concerne les réfugiés poliliques eii general 
a été traité ailleurs, nolis n'y reviendroiis pas 
ici et nous bornerons a parler ici tles Re~ugie's 
religionnaires. 

On sait qiie les rnissions bollées, ou dragon- 
nades, furent iiiaugurkes des 1681 düns la 
province de Poilou, par Marillac qui en Ctait 
Sintendaiit. Du premier coup , les convertis- 
seiirs en vinrent aur dernieres ~iolences, ct 
toute plainte demeurai~t inulile aupres de Loii- 
vois ou di1 monarque abosí., les églises com- 
mencerent j. se dépeupler. BIettant aussilot 
a profit la faute (pour ne pas dire le crirne) du 
gouveriiement francais, les rois d'hngleterre 
et de Danemarl;, ainsi que le niagistrat d'Ain- 
sterdam, Grent savoir qiie toutes facilités et 
meme de nolahlcs avantages sernient assur6s 
aux reformes qui voiidraient s'élablir dans ces 
trois pays. On piit croire un instarit que les 
yeux s'ouvriraieiit ii la Iumiere: Blarillac fut 
rdvoq118, et le 18 mai IG82, une déclaration, 
renoiivelée le I l  juillet, porta défense de sor- 
tir tlu royalime. llais ce ne fut qo'un temps 
derépit, su bout duqiiel la fureur de convertir 
a tout prix ramena les mCmea persécutions, 
plus cruelles encore, et les rnbrnes desertions 
afin de s'y soiistraire. Eníiii fut sigiié Sedit de 
révocation, *un des grands mallieors de la 
France 11, comme I'appelle iroltaire. Le 29 oc- 
tobre 1685. Frédkric-Guillaume, ii Polsdam, et 
le 12 décembre Cliarles Ier, électeur de Hesse, 
a Cassel, donnerent les édits par lesquels ils 
ouvraient a leur tour leurs ktats aux parivres 
protestants. C'est en vain que l'oii cliercha a 
traquer de tous cdtés les fugitifs; places entre 
la contrainle et le désespoir , ils bravCrent tous 
les dangers pour gagner la frontiere et la fran- 
chir dans presque loutes les directions. (1 Pres de 
cinquante mille hmilles, dit encore Voltaire, 
sortirent en trois ans de temps, et furent aprbs 
suivies par d'autres. Elles allercnt porter chez 
les etrangers les arts, les manufactures, la 

richesae. Presque [out le Xord de I'Allemagne, 
pays encore agreste et deuué d'industrie, recut 
une nouvelle face de ces multitiides transplan- 
tées. Elles peuplkreiit des villes entikres. Les 
étoifes, les galcus, les chapeaux, les bas, qu'on 
achetait auparavant de la France, furerit fabri- 
ques. Un fauhonrg entier deLondres fut peuple 
d'ouvriers francais en soie; d'autres y porterent 
I'art de donner la perfection aux crislaiix, qiii. 
fut alors perdu en France. On trouve encore 
tres-communkment en Allemague i'or que les 
refugies y repandirent. dinsi la France perdit 
environ 500,000 Iiabitants, une quantité pro- 
digieuse d'espCces. et surtout des arts dont 
ses ennemis s'enrichirent. La Hollande y gaagna 
d'excellents oficiers et des soldats. Le priiice 
d'0range eut des régimenls entiers de rkfu- 
giés ... Il y en eut qui s'établirent jiisque vers 
le cap de Bonne-Esperance ... Les Francais ont 
kté disperses plus loin que les Juifs.» (Siecle 
de Lozlis XIV.) 

Celle dispersion, on en a connu et apprbcik 
de plus en plus I'éleudiie et les consequences, 
B mesure que des memoires géueraux et par- 
ticuliers , des monographies , des stalistiques 
oti autres documents ofliciels, oilt vu Ic jour, 
et I'on a constaté que les glorieux proscrits de 
la révocation de l'édit de flantes (voy. ce mot) 
purent dire avec le poete latin: 

Q u r  regio in terris noutn non plena labmis ? 

et que 4eurs arriere-neveux s'enorgueillissent 
d bon droit des services rendus par eux a In  
civilisation partout oii leur avait ete accortle 
le bieriiait de i'hospitalité. 11 y a pliis : on a 
reconnii que les populations dans le sein 
desquelles ces liugueiiots francais avaient été 
requs gagnerent jadis en moralité M, que la 
mere-patrie avait elle-meme perdu sous le coup 
des memes circoustances. n Je m'ktonne (disai t 
Portalis aii Corps Iégislatif, le 15 germina1 an X) 
quc nos écrivains n'aient présenté cet évkne- 
ineut (la revocation) que dans ses rapports 
avec le prkjudice qu'il porta a notre commerce, 
sans s'occiiper des suites morales que le mCme 
événement a eues poiir la societé, et dont les 
résultats sont incalculables.» L'etiide synop- 
fique de cevaste siijet, faite nagubre par M. Ch. 
Weiss, en viie de l'oiivrage qii'il a priblié en 
1853, et I'espece d'enquete complementaire i 
laquelle se livre depuis qiielques annees la So- 
cikté de I'Histoire du protestantisme francais, 
ont mis eu plciiie luniiere la verité de ce juge- 
rnent de i'homme d'État. 1685 et 1789 son1 
deux dates qui s'entre-répondent dans nos an- 
nales. Lesviolencespolitiques ontété pour beau- 
coup enfantées par les violences religieuses, et 
toule la serie des lois de larévolution con tre les 
emigres n'est qu'iln dkcalque des édits royaur 
contre les refugiés. Ce que Cliateaubriand a dit 
de Sexecrable journée de la Saint-Barthélemy, 
il faut Sappliquer a la Patalb mesure du grand 
regne : u elle ddona aux idees philosophiqnes 
un avantage qu'elles ne perdireut p1us.r 

Quand I'heure du redressement des torts vin t 
a souner , la nation , rentrée en possessicii 
d'elle-inenie , voiilnt reparer solennellemeiit 



l'iniquité de ceux qui I'avaient gouvernée, en 
rapatriant les ílls des exilés et en leur rendant, 
avec la qualité de Franqais, leurs biens dispo- 
nibles. Tel fut I'objet de I'article 22 de la loi 
du 15 décembre 1790, prononpnt que: « Toutes 
personnes qui , nees eu pays étranger, des- 
cendenl, a qiielque degré que ce soit, d'un 
Franqais oii d'une Francaise expatries poiir 
cause de religion, sont déclarees naturels fran- 
p i s  et joiiiront des droits attaches a cette qua- 
litk, si elles reviennent en France, y flxent 
leur domicile et pretent le serment civique. n 
Tous les rejetons des familles fugitives se trou- 
vaient donc entierement assimilés aux citoyens 
nés sur le sol franpais depuis 1685, a In seule 
condition de se replacer eux-memes dor&narant 
dans I'état legal des nationaux. Les proprietés 
séquestrées que detenait encore la régie de- 
vaient leur Ctre restitriees, et meme cellcs qui 
avaient éte données a titre gratiiit a d'aiitres 
qu'a des membres de la famille du religionnaire, 
a moins que le siiccesseur du donataire o11 con- 
cessionnaire ne piit opposer une possession non 
iiiterrompiie de trente années. 11 btait bien tard 
pour que cet appel, qui eiit renipli de joie le 
coeur des peres quatre-vingts ou soixante ans 
plus t6t, trouvit les nouvelles générations dis- 
posees a rompre les mille lieus crees aiitour 
d'eux dans leurs patries d'adoption. Néanmoins, 
bon nombre de descendants de réfu,' rnles ' ren- 
trerent en France pour y reveudiquer le bené- 
flce de la loi de 1790: ceux-la memes qui ne 
purent s'en prévaloir en furent recoiinaissants 
et flers, et leiirs représentants actuels, a leur 
tour, ne sont pas les derniers a considérer 
comme un titre de noblesse le droit imperis- 
sable qui leur appartient toujor~rs de se faire 
reconnaltre citoyens francais. 

On a de honne Iieure appelb sfyle rdfugié 
une maniere de parler et d'écrire, ou plutdt 
certaines locutions dont les Franqais sortis de 
France continuerent a user, alors que ceux qui 
avaient le bonheur de sivre sur le sol natal les 
regarhient comme passkes de mode et en 
employaient de plus norivelles. C'btait une suite 
inevitable de la manvaise fortune des exilbs. 
Va? victis! Des hcrits, excellents d'ailleurs, en 
ont soiiffert. 11 semble cependant qu'on ne doit 
pas pousser trop loin la rigueur et que l'on 
peut admettre, par exemplc, le mot Refuge, 
creé par les réfugiés, ponr exprimer telle co- 
lonie ou I'ensemble des colonies formées par 
eux 5 i'étranger. CHARLES READ. 

REFUS DE L'IMPOT. Dans la plupart des 
pays constitiitionnels, le refus de I'impdt 
compte parmi les moyens de resistance légale 
que le droit public met A la disposilion des ci- 
toyens. On i'a exerce en Angleterre, sous Char- 
les ler, dans ],es colonies anglaises qui sont de- 
venues les Etats-Unis au dix-liuitieme siecle, 
et, de nos jours, eh Hongrie et dans la Hesse 
&lectorale. Ce refus est base sur la dispositiou 
des constitutions, qui fait dépendre la légalité 
de I'imp6t d'iin vote de la chambre élective. 

Le refus de i'iinp6t est quelquefois un mal 
nécessaire; mais c'est un mal, et on ne doit 

avoir recours a ce moyen qu'i la derniere ex- 
trémite. 11 ne faut pas qu'il aboutisse ii une ré- 
volution, car ce serait dépasserle but. Du reste, 
ce moyen n'est eficace que si le pays est una- 
nime; lorsqiie cette unanimité existe, le gou- 
vernement est obligé de ceder, i l  serait donc 
inutile d'avoir recours a la violence - qui est 
toujours un mal. Dans des cas extremes, un 
mal nécessaire pcut Ctre une ressource, un 
mal inutile est toi~jours un crime. (Voy. Résis- 
tance [Droit de].) M. B. 

REFUS DU SERMENT. Le refus du ser- 
ment est un acte de protestation contre un 
nouveaii goiivernement. Le serment n'étant 
demande qu'aux fonctionnaires, le refus en- 
lralne la demission. Nous n'avons pas A juger 
un pareil acte : il est essentiellement inspiré 
par la conscience et ne releve que d'elle. 11 
scrait, du reste, absurde de vouloir juger & 
priori et d'une maniere génerale le refus du 
sermcnt, qui peut avoir pour motif, soit l'atta- 
chement au gouvcrnement dkcliii, soit la désap- 
probation de celui qiii le remplace, soit quelque 
nutre circonstance analogue. Le refus du ser- 
ment est toujoiirs une cliose regrettable; mais 
comme il constitue un sacriflce souvent consi- 
derable pour ccliii qiii s'y decide, cet acte est 
toujours respectable. 

11 est juste de mentionner ici iin fait qui Iio- 
nore le gouvernement iinpérial de 1852, c'est 
d'avoir maintenu I'illustre Arago dans toutes 
ses places, malgre son refiis di1 serment. Nous 
aurions voulii voir la meme faveur appliquée a 
deus ou trois autres illustrations ...., mais nous 
aurions encore mienx aimk voir abolir tout B 
fait le serment polilique. M. B. 

REGALES. DROITS REGALIENS. On appe- 
lait ainsi, sous l'ancien regime, les droits qiie 
lesrois deFrance s'étaientattrihu6s de percevoir 
les revenus des abbayes ct évecliés vacants, 
et de poiirvoir pendant la vacauce du saint- 
siége aux benéflces que les évSques conféraient 
en temps ordinaire. Innocent 111, en 1210, re- 
connut ces droits aiix rois de France, par une 
bulle qui ne plut pas Cgalement a tous les 
papes. Louis XíV eut, avec Innocent IX, de 
granda démeles au siijet des regales; le roi 
I'emporta et triomplia dans I'ordonnance de 
1682. Triomplie facile : il ktait alors le vrai 
pape, « I18v&que des évcques. 11 

Les droits régdiens, que les légistes n'ac- 
cordaient qu'aii roi seul, ktaieut ceiix de la 
souverainctk : c'est-i-dirc de nommer aux em- 
plois, de faire la guerre et la pais, de lever des 
impdts, de battre monnaie et de jiiger sans 
appel. Dans quelques pays on ajoutait : la pro- 
priété des mines, des forets ou dii moins de la 
chasse et siirtout de la peche dans les rivieres 
navigables. 

On appelait aussi droit de régales ou de glte, 
le droit que s'attribuait le mi ou les seigneurs 
de se faire defrayer par leurs vassaux ecclé- 
siastiques. Ce mot, dans ce sens, ne paralt pas 
venir de regalis, royal, mais du vieux francais 
régal, festin , cadeou, bon traitement. (Thouret 



d'apres Yably, Obseroations sur I'lsisto6'e de 
Frunce.) J .  DE B. 

REGENCE. Dans un État ou le prince est, 
par sa naissauce, appelé a un pouvoir dont il 
est seul investi par la Coustitution, il est im- 
possible que la couronne n e  tombe pas quel- 
quefois a un miiieur; d'autre payt uii prince 
majeur peut etre séparé de  ses Etats par un  
voyage d'outre-mer ou une guerre L l'étranger 
ou bien encore Ctre frapp8 (I'une maladie qui 
I'empeche de tenir les renes dn guuveruemeut. 
Daus tous ces cas, dont i'histoire offre de nom- 
breux exemples, le pouvoir que le prince tient 
du pacte coristitiitionnel réel o11 siipposé, De 
cesse pas de lui appartenir, mais l'exercice eii 
est suspendu e t  il faut qu'nne autre personiie, 
sans prendre sa place, administre en son nom. 
Ou appelle régence soit cet état de suspensiou 
dn pouvoir royal, soit I'autorité en rertu de la- 
quellel'administrateurintérimairegouverue 1'E- 
tat, au nom du monarque, pendant sa minorité, 
son absence ou sa maladie. 

En constatant que le droit public offre peu 
de matieres aussi importantes, hlerlin s'étonnc 
qu'avaut 1789 il n'existat aiicuue loi relative 
au mode de nomiuation du régeiit, non plus 
qu'aux titres et Iionneurs dont il devait jouir; 
et, en effet, I'aucien régime a vu treute-deux 
i'lgences sans Iégislation, tandis que les temps 
iiouveaux ont vu deja trois li'gislations sans 
regente; i¡ savoir, la Coiistitution du 3 septem- 
bre 179 1, les sénatus-consiiltes des 28 floréal 
au XII et 5 février 1813, et enfin la loi di1 30 
aoiit 1842; nous mettons ti part, bien entendu, 
la lkgislation en vigueur laquelle nous revieri- 
drons bientdt pour en retracer les dispositions 
principales. 

Lorsqu'il s'agil de la régence a esercer pen- 
dant l'absence du souverain, il est naturel que 
lui-mCme indique ou désigue, suivant i'étendue 
de ses pouvoirs constitiitiounels, la persoune 
qui doit momentanément le remplacer; il n'y 
a la qu'une sorte de  mandat e t ,  comme dans 
le contrat civil qui porte ce  nom, le rnandant 
doit avoir la facultc de choisir celui en qui il 
place sa conllaiice, de  dkterminer a quels acfes 
il puurra etre procédé en son noni et de res- 
treindre la délégation a ce  qiii est indispeu- 
sable pour la marclie des afftiires. Saus remon- 
ter mCme a la régence de I'abbé Siiger sous 
Louis le Jeune (1226) ni a celle de Blnnclie de 
Castille peudant les croisades de Louis VIII, son 
mari, et de Louis IX, son fils (12'18-1253); et 
pour ne parler qiie d'événements contempo- 
raius, Napoléou Icr, en 18 13, et Rapoléon 111, en 
1859, ont conférC, presque dans les ineiiies 
termes, la rCgence i I'imperatrice, au nioment 
d'aller se meltre i¡ la tete de leurs armées. Les 
lettres patentes du 3 mai 1859, conime celies 
du 30 mars 1813, Cnoncaient que I'ordre du 
service, pour le temps dc  la régence, avait été 
fixé par un acte insCrk au Livre d'Etat et  portt' 
a la counaissaiice des grands dignitaires de  la 
conronne et  des ministres. 

L'exemple d'une régeiice exercee pendant 
la maladie du souverain est offert par l e  regne 

de Charles VI, avec cette particnlarite que ce  
fut ce  souverain qui, dans ses intervalles luci- 
des, regla lui-meme et  a diverses reprises, le 
gouvernement et I'adrninistration du royaume. 
Ce malheureux prince ceda tantot a i'iníiuence 
du duc d'0rléans , son frere . tantdt a celle d e  
la reine, tant6t.a celle du Dauphin, sou !ils. 
sans jamais surtir, comme on le voit, d'un cer- 
tain cercle de personnes cousidérées cornme 
ayant des droits personnels plus ou moins fon- 
dés a I'exercice de l'antorité royale, en cas 
d'emp8cliement du depusitaire de  cette aulo- 
rité. Ii faisait ainsi, et sans doute a son iusu, 
la part des deux principes yui, de tous temps, 
out &té en lutte lorsqu'il s'est agi de déférer la 
régence, a savoir le principe heréditaire et  l e  
principe électif, anquel s e  rattache i'admission 
des femmes qui, d'apres les traditioiis de notre 
droit public, ne peuvent s e  prévaloir d'un droit 
de  succession pour prendre part a l'exercice 
de la souveraineté. 

Ou voit dans les mémoires de Sairt-Simon 
qiie le duc d'orléans, nommé simplement, par 
le testament de Lonis XIV, chef d'un couseil 
de régence composé de membres dksignés, s e  
plaigriait au parlement de ce  qu'il appelait u n  
prejudice fait au droit de s a  naissance, en  
m@me temps que. par un snbterfuge peu digne, 
il pretait au feu roi des paroles toutes con- 
traires a la lettre du testament et  du cudicille, 
alin de concilier, lui aiissi, l e  titre lieréditaire 
avec le clioix du souverain dkcédé. 

En Angleterre, la yuestion s e  posa, en 1788, 
lursquc la démence du roi George 111 laissa le 
trbne vacant. La cause m6me de  cette vacance 
faisait que le parlement avait senl a stalner sur 
l e  principe poser et sur  son application im- 
médiate; or,  dans le parlement, l'héritier pré- 
somptif de  la couroune était a la tete de l'op- 
position; il en résulta que ce  fnt celle-ci qui 
soutint que le droit a la régeiice était inhé- 
rent a la qualité d'hkritier présomptif. Le pre- 
mier ininistre de Geurge 111 (Pi t t ) ,  a demi 
renversé du poste qu'il occupait avec éda t ,  
s'empara liabilement du principe contraire; en 
chef d'une opposilion future, il prit le rdle po- 
pulaire, fit prevaloir le priucipe de la régence 
éleclive et s'eri scrvit poiir limiler h pve'ro- 
gative royale, A I'iustant uu elle allait passer 
dans les maiiis de son rival.-C'est la, en effet, 
l'intéret du clioix a faire entre les deux théo- 
ries; si la régence est élective, elle peut Ctre 
conférée a des coiiditions dkterminkes, modi- 
fike par i'adjonction d'uii conseil. Au contraire, 
de l'hérédité et de l'assimilation de la régence 
a la royauté décoiilent, comme couséquences 
natiirelles, la régence limitée aux membresde 
la famille regnaute, la régence déférée aux 
membres de  cette famille, A dCfaut I'un de  
i'autre, dans l'ordre de successibüité réglC par 
la Constitution ; enUn I'exclusion des femmes. 

Ce dernier systeme formmt la base de la loi 
dn  30 aolit 1842: le premier est cousacré par 
le sénatus-consulte di1 17 juillet 1856 et par 
i'acte, en forme de lettres patentes, du ter fé- 
vrier 1858 qiii confere a I'iuipératrice l e  titre 
de rbgente, a partir du jour de I'avénement d e  



I'empereur mineur. Kous ne dissimulons pas 
que celui-ci a nos préférences et pour condam- 
ner les combinaisons de la loi de t 812, il sufíif. 
de se rappeler ce qui est arriré le 24 février 
1848, lorsque le roi Louis-Pbilippe, abdiquant 
en faveur di1 comte de Paris, dkclarait régente 
la ducliesse d'orléans, sans kgard pour les 
droits que la 1égisla:ion conférait aii diic de Re- 
moiirs. Pendant que cette législation tout arti- 
íicielle était abandonnée par ceux qiii I'avaient 
faite, elle était invoquke par ceur qui ne vou- 
taient ni de la régence de la duchesse d'Or- 
léans, ni de celle du duc de Nemoiirs. « On 
vient de proclamer la régence de Mme la dii- 
chesse d'orléans, disait hl. Alarie, a la Cham- 
bre déja envahie. D'autre part, vous avez une 
loi qui a nomm6 M. le duc de Nemours,régent; 
vous ne pouvez pas aujoiird'hui faire une ré- 
gence; c'est certain, il faut que vous obéissiez 
a la loi ... n Et il concluait de l'obligation dc 
respecter la loi de rbgence. a la constitiition 
d'un goiivernement provisoire 1 Telle est la lo- 
gique des rkvolulions. 

Pour ne Das se mettre en lutte avec cette 
formidable i>uissance, il faiit creer ou rehoure- 
ler des institutioiis conformes aux ~récédents 
de I'histoirc, aux Iiabitiides du peÜple et aur 
sentiments de la natiire; c'est a quoi nous pen- 
sons que le sénatus-consulte du 17 jnillet 1856 
a mieum réussi que la loi dc 1842, et te1 es1 le 
motif de nos préférences. 

Sur trente-deux régences, I'ancien régime a 
compté vingt-six régences fkminines , dont 
plusieurs n'ont pas étb sans gloire; I'article 2 
du senatus-consulte decide que l'impératrice 
est régente, si l'empereur n'a disposk de la 
régence de l'empire par ~ i i t  acto rendu public 
nvant son &+S, et qu'elle a, dans tous les cas , 
la garde de son Ols mineur. Les lettres paten- 
tes de 1858, publiées npoiir fairecesser les iii- 
certitudes résnltant du sénatus-consulte du 
17 juillet 1856 et donnera I'impératrice Eugknie 
des marques de la Iiaiite confiance de I'em- 
pereur, II  sont iine sorte de renonciation du 
souverain a user du droit de disposer de la r6- 
gence en faveur d'une autre personne. 

L'impératrice rkgente qui convole i de se- 
condes noces perd de plein droit la régcnce et 
la garde de son íils mineur (art. 3). A dcfaut de 
I'impératrice-m8re ou d'un rkgent nommé par 
d'emperei~r, la rkgence appartient au premier 
prince francais, dans I'ordre de l'liérkdité de la 
.couronne (art. 4). Eiiílii, si aucun prince fran- 
.$ais ri'est Iiabile, par son Age, a erercer la re- 
gente, c'est le clioix du Sénat cliii la défkre 
(art. 5 ) .  La régence, autre que celle de I'impé- 
ratrice, ne confere aucun droit sur la personne 
.de I'empereiir mineiir. La garde de I'empereur 
inineur, la surintendance de sa maison, la sur- 
veillance de son éducation, sont coníiées a sa 
mere. A défaut de la mere ou d'iine personne 
désignée par I'cmpereur, lii garde de I'einpe- 
reiir mineiir est coníiée i la personne nommée 
par le conseil de régeoce. Ne peuvent etre 
nomiiiks ou désignés ni le regent, ni ses des- 
cendants fart. 15). 

Toiit cn admetlant que la regence entralne 

avec ellc la pld/¿ititd& de Z'ex wice  du pouvozr 
inpérial (exposé des motifs) , le sénatus-con- 
sulte stipule cependant que certains actes de 
gouvernement, d'une gravité exceptionnelle, 
seront soiimis a la délibération d'un conseil de 
rkgence, composb des princds francais et d'un 
petit nombre de personuages clioisis par l'em- 
pereur oii par le Senat. Les questions relatives 
au mariage de I'empereur, les sénatus-consul- 
tes organiques, les traités de paix, d'alliance 
et de conimerce ont paru mériter cette garan- 
tie parliculiere (art. 18 et 21). 

La régence se termine i la majoritk du sou- 
verain; le sénafus-consulte la fixe a r ige  déji 
consacré par les divers actes lkgislatifs qui 
avaient, dans notre sikcle et dans notre pays, 
statué sur ce point de notre droit public, c'est- 
a-dire , a dix-liuit ans , Bpoque intermédiaire 
entre l'ancienne regle qui Iixait la majorilé 
royale a quatorze ans et la regle de droit civil 
actuel qui flse i vingt et un ans la majorité or- 
dinaire. La premiere avait pris naissance doris 
le mallicur des temps; les minorités étant pres- 
que toujours des époques de trouble, d'agi- 
tations et de giierre civile, on croyait n'en 
pouroir trop IrUter le terme; on esperait dans 
le nom di1 roi et l'on se flattait meme que Dieii 
lni donnerait les Iiimikres, comme il lui confé- 
rait la puissance, suivaiit les idees du temps. 
(Pasqiiier , Rocherches de la Francr, liv. 11, 
ch. xvrr.) 11 ya peiit-&re bien aussi quelque im- 
prudente a regarder cornme capable d'occuper 
le trOne, celui que la loi civile maintient en- 
core pour trois ans en état de minorité , mais 
on sent que l'objection couduirait trop loin; 
piiisqii'il fautt, de toiite néccssite, marquer un 
terme a I'autoritb du régent, la nature m&me 
indique, pour Iaíixation de ce terme, lemoment 
ou le mineur, ayaiit pris presque lout son dé- 
vcloppement pliysique et devenu capable de 
manifester une rolonté s t~b le  et raisonnée sur 
la direction des araires c19Etat, pourrait se trou- 
ver en conflit avec le régent et engager avec 
Iiii des débals ou I'ascendant el la popiilarité 
seraient d'un cdte, tandis quela décision serait 
de I'autre. II p aurait la un danger plus grave 
que celui de remettre I'exercice du pouroir Q 
un jeune priiice, soiilenii, il iie faut pas l'ou- 
hlier, par des institutions constitiitionnelles et 
qiii doit avoir appria ti les regarder bien plus 
comme iin appui donné que comrne une limite 
npportée a sil puissance. Casnrr~ Fou~nrsri. 

RBGIE. Administratioii de biens a cbarge 
d'en rendre compte, et par siiite , systéme de 
perception des irnpOts par les oficiers dii 
prince ou les agents du trésor public. Ces oili- 
ciers ou ces agents sont responsables de leur 
gestion el neperpivent des contribuables que 
la somme flrée par la loi. La rkgie est I'op- 
posé de la fc3rni~ par laquelle le prince de- 
mande a ses feriniers une somme quelconque, 
ne slinquiCtant pas du surpliis qu'ils préle- 
rent sur les contribiiables pour se payer eux- 
memes. a Par la rbgie, dit. AIontesquieu, le 
prince est maltre de presser ou de retarder la 
levée des tributs,'ou suivant ses besoins oii 
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suivant ceux de ses peuples ... n Par la re- 
gie, I'argeiit leve passe daiis peu de maiiis ; il 
va directement aii prince, ct par consbquent 
revient pliis directement au peuple. Par la re- 
gie , Ic prince Cpargne au peuple une inílnité 
(le maiivaises lois qu'exige tc3ujoiirs de lu i  l'a- 
yarice importune des fermiers, qiii montrent 
un a~antagc présent poiir des reglements fu- 
nestes pour I'avenir. (Esprit des lois, liv. XIII, 
cliap. xrx.) 

11 4- a encore une troisithe forme de percep- 
tion , c'est I'abonnemcnt , forme applicable 
dans un petit nombre de vas, inais qui ont tous 
pour but de facilitcr les rapports entre le cou- 
tribuable et le Trésor. Iiors. 

REGIME ANCIEN. Voy. Rbvolution dei789.' 

REGIME CONSTITUTIONNEL ET GOU- 
VERNEMENT PARLEMENTAIRE. On distin- 
gue soiivent le régime constitutionnel di1 
gourernement parlementaire. La premikre ex- 
pression di1 moins que la seconde. Rous dirons 
plus loin en quoi consiste le gouvernement 
parlementaire; vogons d'abord ce qu'il faut en- 
tendre par le gouveriicmcnt constitutionnel. 

La signiflcation la plus nalurelle, ce semble, 
b donuer a cette expression, serait, selon le 
lerme meme, de désigner ainsi tout gouverne- 
inent fondé non siir i'arbitraire, mais sur unc 

.constitution qui regle tous les droits. Cepen- 
dant I'usage a prevalu d'imposeriiiie autre coii- 
dition aux gouvernemcnts pour justiíler cetta 
désignation. II ne sufit pas qu'unc constitutioii 
plus ou moins nette et prkcise y preside, il 
faut de pliis que cette conslitution soit liberale. 
.On oppose la qualincation dc coi constitution- 
nel a celle de roi absolu. Dens un gouverne- 
inent constitutionnel, il faut que, comme le roi 
Louis XYlI1 en 18 14  oii comme le roi Louis-Phi- 
lippe Ie'en 1830, quelles qu'aient btk les diffk- 
rences dans la maniere dont les deiix gonver- 
iiements se sont établis, le monarque s'engage 
ii respecter ct a faire respecter la constitution, 
et qu'il reconnaisse des limites a son autorité. 
Ajoutons enfin qu'un troisikme caraclkre vient 
se joilidre aux deiix que nous veuons d'indi- 
quer. 11 nc sufit pas, pour qu'irn gouverne- 
ment soit appelé conslitutionnel, qu'il repose 
sur une constitution et qu'il soit liberal. Le lan- 
gage polifique liabituel ne separe pas le goii- 
vernemcnt constitiitionnel de ces trois ele- 
iuenls, iiu monarque IiPrkditaire, uue chambre 
lieréditaire ou viagere, iine chambre émanCe 
de I'élection popiilaire et qui se i'enouvelle 
daos certaines periodes dkterniiiikes. Enlin , 
pour cornplkter I'idee du gouvernement consli- 
tutionnel, il hiit ajouler que les pouvoirs qui 
cntrent dans sa composition, non-seulcment 
ont chacun des attribiitions distinctes et indk- 
pendantes, mais qu'ils se tempkrent et se com- 
pletent mutuellement. Aucune idee n'a étk plus 
controversée que celle de I'equilibre des pou- 
1-oirs. Nulle ne serait en effet plus criliquahle 
posee dans des termes absolus qni semblent 

,cxiger un equilibre parfait. 11 est irnpossible 
.qiie I'un des bléments du gouvernement con- 

stitutionnel n'ait pes plus ou moins de prépon- 
dérance sur les autres. Aiissi, poiir exprimer 
ces rapports reciproques de pouvoirs, dont au- 
con n'opprime I'autre, le mot de tempkrament 
nous parait-il plus justeque le mot d'équilibre. 
On rencontre dans tout gouvernement consti- 
tutionnel un Plkment df?mocratirjuc represente 
par une des chambrcs pliis specialement, et un 
klément pliis ou moins aristocratique represente 
par l'autre cliambre. Ce deruier élernent n'im- 
plique pas toujoiirs une noblesse privilkgiée, 
mais la reunion dans une assemb1C.e de toiit ce 
qu'une societé mPme démocratique contient lia- 
bituellemeiit d'aristocratie sous les formes di- 
rerses de I'illustratiou, de I'Age et des ser- 
\.ices, des grandes situations acquises, de la 
fortune territoriale, des liaiites fonctions. On 
a coutume de cliercher la un certain degré de 
permanence, de stabilitk, de maturitk, de sa- 
gesse, en face de ce qu'il y a de plus mobile 
et de plus aventiireux dans le principe électif 
et populaire. hIais I i  ne s'arrete pas seulement 
cette idee de tempkrament inherente aux gou- 
vernements conslitution~iels. A ce mBme prin- 
cipe électif la Constitution oppose au sommet 
du pouvoir le principe 1ierCditaire qui s'étend 
quelqiicfois siir celle des chambres qui reprk- 
sente pliis particuli&rement la permanence: 
nous disoiis quelquefois et non toujours; cn 
effct, I'lierédité de la pairie, qiii est en Angle- 
terre une des conséqiiences de I'existence 
d'une grande arislocratic, ne s'est pas natura- 
lisee en France. La pairie et le sknat qui lui a 
succédé ne coiiferent q ue des Iionncurs viagers 
remis a 1'8lection du prince. Unir dans iin sa- 
vant mélange ccs diverses parties d'iin meme 
tout de iiianiere j. en faire sortir I'liarmonie, 
est le but que se propose le gouvernement 
constitutionnel. Sa sagesse et son habiletk con- 
sistent j. empkcher la lutte qni nécessairement 
existe toujours a quelque degre entre ces éle- 
ments, de dégénérer en prkpondkrance trop 
absoliie de l'iin ou de l'antre ou de tomber 
dans I'auarcliie. 

On le voit donc: le gouvernenient constitu- 
tionncl se défie de la simplicitd absolue, qui 
lui paralt Btrc la nkgation meme de la liberte 
ct de l'ordre. 11 veut la démocratie sans la dé- 
magogie, la iayanté sans I'autocratie, I'aristo- 
cratie sans oligarcliie el sans injusles privile- 
ges. Sachant par I'expérience de i'histoire que 
tous les pouvoirs sont tombés pour avoir abuse 
de leur principe, i l  entreprend de rhliser par 
I'alliance de principes diven le probleme de la 
coiiciliation dc l'ordre et de la liberté. Pour at- 
teiudre ce but, il s'efforce de faire passer en 
lui tout ce qii'il y a dans la société elle-meme 
de principes d'ordre et de libertb L'hérédite 
au sein de la famille, le principe du mérite 
personnel rvec la concurrente, la proprikté 
nvec I'influence naturelle qu'elle donne, tout 
cela existe en effet dans une sociétk réguliere 
et compl8le. Un gouvernement qui s'assimile 
toiis ces principes pour les moderer l'iin par 
I'autre, pour les faire vivre en liarmonie sera 
donc I'iinage la plus exacte de cette socikte. 

Voila d'une maniere génerale la théorie du 
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gouvernement constitutionnel. Elle s'inspire 
avant tout de la modkration.'Elle s'efforce e n  
méme temps de  I'empécher de s e  traduire en af- 
faiblissement du pouvoir. Au roi appartient le 
pouvoir exécutif que celui-la délegue a des mi- 
nistres. En outre, son coucoiirs est  ordinaire- 
ment nécessaire pour I'adoption des lois. D'ou 
naltroiit donc les dilIicultés du gouvernement 
constitutionnel? De cette complication mbme II 
faut s'attendre a ce  que le conflit, malgré toutes 
les précautions prises, s e  traduise quelquefois 
par des révolutions. Les Anglais depuis Guil- 
laume dY0range ont s u  écliapper .a ce péril; 
pourtant les coníliis entre la couronne et le 
.parlement, les luttes entre la Chambre des lords 
et  la Chambre des communes n'ont certes pas 
manqué dans leur histoire. En France nous avons 
été moins heureux ou moins sages. Le conflit 
de  la couronne et  du parlement a fait éclater 
la révolution de 1830, et  le meme conflit bien 
moins sensible, puisque la couronne possbdait 
encore la majorité au  sein de l'one des cham- 
bres e t  l'adhésion de I'autre cliambre presque 
tout entiere, a produit la révolution de 1848. 
11 a suf i  qu'une minorite de dkputés s'appuyat 
sur  les masses popillaires et  les mft en mou- 
vement bien au  deli  de ses intentions et de  
ses désirs, pour que cette derniere révolution 
éclatit. Ainsi les ré~oliitioris, produites souvent 
par l'abus dn principe simple siir lequel re- 
posent les gouvernements, sont venues ici de 
la diversite et du combat des principes divers. 
Est-ce une raison pour renoncer a admettre 
dans le gouvernement Uutre chose que la sim- 
plicite absolue d'on pouvoir monarcliique, aris- 
tocratique ou populaire? Eous sommes loin de 
l e  penser. 

L'histoire, aussi bien que la théorie, nous 
montre dans le régime constitutionnel comme 
une transaction non-seulemeiit entre ce que les 
historiens de la civilisatioii moderne, M. Guizot 
par exemple, appellent, par une expression que 
nous avons employée plus d'une fois dans les 
considérations précedentes, les éléments de la 
société, mais d'abord comme une garaiitie piise 
contre la couronne. C'est la le sens qu'oiit eu 
les charles. Elles soiit le texte de ces traités et 
de ces contrats passés entre les peuples met- 
tant des conditions a leur obéissance et  les rois 
acceptant des limites a leiir pouroir. Une grande 
différence sépare ici l'hngleterre et la France. 
En hngleterre ce sont les barous qui ont con- 
quis ces chartes, et a la fin comme au debut, 
ces conquétes ont eu un caractére éminemment 
aristocratique. Non pas que I'aristocratie an- 
glaise n'ait revendiqué laliberté que pour elle et 
que le dernier citoyen anglais n'en ait s a  part; 
mais les privilkges dont elle a longtemps joui 
et ceux en  moins grand nombre dont elle jouit 
encore, la prépondérauce politique qu'elle a su 
s'assurer, toiite son histoire en unmot ou plutdt 
toute,i'histoire d'Angleterre attestent que i'a- 
ristocratie est l'élément politique prépondérant 
dans c e  pays et  dans la constitution de  la 
Grande-Bretagne. Ces tempéraments dont nous 
parlions y existent, et Rlonlesquieu les a fait 
ressortir dans s a  belle analyse de  la constitu- 

tion anglaise. En France les origiiies du gouver- 
nement constitiitionnel sont toutes différentes. 
C'est une révolution faite surtout par le tiers 
ktat qui a crk6 le gouvernement constitiitionnel. 
Ce court essai de monarchie conslilutionnelle 
a disparu bient6t pour faire place a la Répu- 
blique et  a I'Empire. Lorsqu'il a reparu pour 
durer jusqu'en 1848, il a bté, en vertu de son 
origine premiere, avant tout et  meme trop l e  
gouvernement de la parlie la plus élevée de 
la classe moyenne. Assurement I'importance de 
cette classe est grande et legitime. l a i s  il est 
plus que douleux qu'elle ait fourni de 1815 a 
1848 une base siiflisümment large au corps élec- 
toral, et au gouvernement lui-mCme; et s i  elle 
s e  recommande par de solides et emiuentes 
qualités. elle a montré aussi de reels défauts, 
celiii notamment de n'Stre pas suflisamment 
politique. La noblesse en France n'ayant jamais 
su etre politique, et  ayant manqué, a toutes 
les epoques, des qualitbs de gouvernement, 
il s'ensuit que le regime constitutioiinel s'est 
vu exposé a porter toute la responsabilité d e  
l'inexpérience ou de l'inhabilete génerale. Bien 
qu'il ait eté prosp&re et  souvenl glorieux, c e  
regime a sombré dans un naufrage avec une 
facilite qui nous a tous surpris. Ce sera une 
des taches les plus delicates de I'histoire de  
discerner la part de responsabilité respective 
appartenant a la couronne, i la cliambre élec- 
tive, a la nation, cníln a I'organisation a quel- 
ques bgards défectueuse de la constitutiou 
elle-mCme. Mis  ce qu'elle aura moins de 
peine a discerner, ce sont les causes qui out 
rendu jusqu'i présent l'élablissement du ré- 
gime constitutionnel en France plus difIicile et 
plus contesté qu'en Angleterre. Outre qu'une 
aristocratie dirigeante paraít plus faite pour 
donner de la stabilitk et  de  la suite I ce gou- 
vernemeut qu'un mélange assez difficile a éta- 
blir de démocratie et de royauté, I'Aiigleterre 
a été favorisee dans la naturalisation dc ce re- 
gime par sa déccntralisatioii administrative. 
L'exces de  la ccntralisation en France a peu 
faconné la iiation aux mceurs de la vie publique. 
L'apprentissage de la liberté par crt  erercice 
quotidieii des libertes crintonales et commu- 
nales noiis a nianqub. De II en  partie ces al- 
ternatives de langueiir et d'ercitation révolu- 
tionnaire que I'on impute liabitiiellement au 
temperament national, lequel n'en est pas seul 
responsable. 

Ce qui nous parait esseutiel, c'est de bien 
marquer cc qu'il y a de vrai dans les donnees 
fondamentales du gouvernement constitution- 
nel. Quicoiique n'est ni  absolutiste ni déma- 
gogue admet qu'il faut des contre-poids pous 
empecher la rogauté ou le powvoir executif, 
quel qu'il soit, de devenir despolirlue, le pou- 
voir législatif de devenir omnipotent, et I'une 
des deux cliainbres d'opprimer l'autre. Le pou- 
voir ne  doit Ctre le monopole d'auciinedes par- 
ties qui le constitiient. Tout le monde sait que 
l e  regne d'une assemblke ne vaut rien, que 
les assemblées sont impropres a gouverner et  
a administrer. Que I'Europe garde la monarchie, 
ou qu'il soit dans les decrets de la Providence 
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que la forme monarchique soit, dans un temps 
dont la date est impossible a prkvoir, abandon- 
nke pour faire place a la forme rkpublicaine, 
eh bien! meme alors il ne faudrait ni president 
tout-puissant, ni assemblee omnipotente, ni 
dkmocratie poussbe jusqu'i la demagogie. 11 y 
aurait une part a faire a I'idke constitutionnelle 
des tempkraments dont nous avons parle. La 
théorie de la modération que le gEnie d'hristote 
a emprnntee a la morale pour la transporter a 
la polilique, aurait encore a revendiquer sa 
place dans l'organisation du pouvoir. (Voy. Ba- 
lance des pouvoirs, Dualisme.) 

Voyons mainteriant comment la théorie con- 
stitutionnelle a cherch6 a obvier au genre de 
conílits qui s'y Clevent le plus naturellement 
et le plus frequemment, c'est-a-dire entre le 
pouvoir exkcutif representé. par les ministres 
et les chambres ou une des chambres. Lorsque 
la Chambre Clective cesse de preter son con- 
cours aux ministres choisis et  souteniis par la 
couronne, celle-ci a la ressource de dissondre 
la Chanibre. Si les klecteurs renvoient la meme 
majorit'e contraire au gouvernement, le princc 
est invitk a changer ses ministres. Cela devient 
meme une necessitC dans un gouvernement 
parlementaire. 

L'essence du gouvernement parlementaire et  
ce qui en fait la nuance la plus avancee du gou- 
vernement constitutionnel, et mt'mc, disent 
beaucoup de bons esprits, son conipl&ment et 
sa consCquence necessaire, c'est que le dernier 
mot appartienne aux chambres. Autrement, re- 
duites a un pouvoir purement consultatif, elles 
seraient depourvues de  to i~t  coritrdle eficace 
sur la marche des affaires. Si le gourernement, 
ajoutent les defenseurs du regime parlemen- 
taire, ne doit pas etre exerck en detail par les 
assemblees, c'est a elles ii en approuver ou a 
en bllmer et par conskquent a en iridiquer la 
direction. C'est en elle que reside éminemmerit 
la reprksentation nationale et le pays doit tou- 
jours rester le juge de la politique gknkralel. 
Si, par exemple, le ministere veut la guerre, et  
que la majoritk de la Chambre Elective ne la 
veuille pas, qui prononcera? Le pays, en ren- 
voyant ou en ne  rcnvoyant pas 1ii niPme ma- 
jorite. Cettc thCorie est ce qu'on a nommé la 
theorie anglaise du gouvernement representa- 
tif, et ce n'est pas seulement de la part de ses 
adversaires les plus rkcents qu'elle areeu cette 
qualirication dont I'intention evidente est de 
critiquer cette forme de gouvernement appli- 
quee a la France. 11 est a remarquer qu'en 18 14 
et en 1815 presque tout le parti constitution- 
nel en France, notamment 11. Royer-Collard, 
repudiait la théone parlementaire. Dans ses pre- 
miers discours a la Cliambre des dkputés, I'il- 
lustre orateur s'attacliait a combattre par les 
memes raisons que i'on a mises plus tard en 
avant I'assimilation du regime politique de la 
France a celui de i'hngleterre. 11 niait que la 
représentation fht plus specialement dans les 

l .  Sur toutes ces diacussions on trouvera les plus 
curieux et lee plusam~les renseianements dana l'iiin- 
toiredu g o z l v e ~ e m n l p a t l m e n t a ~ ~ e ,  de M .  Duvergier 
de Hauranne. 

chambres et en particulier dans la Chambre blue 
que dans la royaute. 11 declarait que la Cbambre 
des deputes n'était qu'iin pur conseil. Le vkri- 
table souverain a ses yeux etait le monarque. 
A lui appartenait le  dernier mot comme la su- 
preme initiative. On a parfaitement explique se- 
lon nous I'opinlon que M. Royer-Collard et  s e s  
amis professaient alors par ce fail que la Cham- 
bre des dkputes était a cette Bpoque contre- 
r6volutionnaire e t  rbactionnaire sans mesure, 
taiidis que le  roi Btait relativement libéral. L'a- 
bandon que ílt le parti liberal et doctrinaire.de 
cetteopinionde 181 4pour y substituerpurement 
et  simplement la thborie parlementaire , que 
M. Royer-Collard lui-meme devait professer plus 
tard fort resolEiment, prouve la vkrite de cette 
interprétation. Cependant deux nuances bien 
distinctes sont restt'es jusqu'a la fln aux prises 
dans la thkorie di1 gouvernement constitutionnel 
et  parlementaire. L'une s 'exprhe par la maxime 
celebre formulée par M. Tbiers : u Le roi.rggne 
et no ~~~~~~~~~~~~u L'autre accorde au roi une 
part du gouvernement. Pour citer qiielques 
noms illustres, on peut dire que &!M. Royer- 
Collard et Guizot ont souteiiu cette derniere 
opinion que le  gouvernement resulte du con- 
cours des divers pouvoirs et qu!une part rkelle 
de gouvernement appartient a la royauté. 
11. Benjamin Constant sous la Restauration et  
RI. Thiers sous le gouvernement de Juillet ont 
soutenu Cnergiquement la doctrine parlemen- 
taire pure qui reduit le  r61e du prince ti celui 
de supreme moderateur. Benjamin Constant eii 
a Btk surtout le  tlieoricien. Il soutient comme 
ktant le  fond meme de la doctiine constitution- 
nelle la ncutralité du pouvoir royala et  la res- . 
ponsabilite politiqiie des ministres9. Si les 
chambres n'ont personne qui soit responsable 
devant elles, ou est I'efficacité. de leur  droit 
de contrdle et d'examen? Si c'est au souveraiii 
qu'elles doivent s'attaquer, c'est la carnere 
ouverte aux revolutions. 11 faut donc entre 12 
royautk et les chambres des intermediaires po- 
litiqnenent responsables, qii'on puisse criti- 
quer sans esprit de rébellion et  deplacer sans 
r8volution. Par la on evite de faire descendre 
dans i'arene des luttes quotidiennes le  nom 
du prince e t  de l'exposer a tous les coups des 
partis. 

Pour complkter cet exposk impartial, nous 
devons dire aussi quels arguments on a oppo- 
sés a cette tlikorie. On a dit qu'elle avait pour 
consequence de produire des guerres de porte- 
jeuille, c'est-a-dire des luttes ardentes entre 
les hommes politiques pour s'emparer du pou- 
voir mis au concours de I'Cloquence devaut les 
chambres qui le decernent, que ces guerres de 
portefeuille bbranlaient, troublaient la skcuritk 

1. La meme polhmique a B t B  soutenne pendant 
une oartie du rhane de Lonis-Philiooe nar deux 
grandsjournaux. Le ~onatitutionnelnoni~naiila thPse: 
le roi rdgne. L'opinion qn'uno psrt de gouvernemcnt 
appartiént anssi s u  roi a 6th áoutenue dans le Jowr- 
nal di8 Débata par M .  de Sacy. 

2. Principea de politique, ch. 11: De la nature du 
pouvoir royaZ dano une monarchie conatiti(tionnelZe, et  
ch. IX: De la responaaóilité des mi istrea,. t. Ter dn 
Coura de politipue eonatitutionnello. Jdit. Laboulaye. 

49 
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du pays, 6taient de I'esprit de suite aux affaires. 
On a dit que la meme thkorie exagérait la puis- 
sance des assemblees peu aptes au gouverne- 
ment. On a dit que ce n'ktait qu'une jiction 
démentie par 1'8vknernent, puisque les révolu- 
tions avaient toujours rendu le mi beaucoup 
plus responsable que les ministres. Ceux-ci en 
étaient quittes pour quelques annees ou quel- 
ques mois d'exil, tandis que les races royales 
prenaient le chemin de la terre Ctrangere. On 
a dit enOn que ce qui s'applique a i'Angleterre, 
ou I'aristocratie a le gouvernement de fait, ou 
la royautk n'est depuis la revolution qu'uue 
sorte de presidente, ne saiirait s'appliquer a 
la France avec le meme succés, attendu qu'en 
France les traditions sont nionarchiques et uni- 
taires, qu'on ne comprend pas le pouvoir en 
dehors du monarque , et qu'entre le principe 
Blectif populaire et le prince il n'existe pour 
modkrer leurs confiits aucun reel interme- 
diaire, dans i'absence dc toute serieuse aristo- 
cratie.' 

Voila les ohjections dans toute leur force. 
Qu'en faut-il penser? Faut-il en conclure qii'en 
ellc-meme la tliéode qui remet ílnalement le  
dernier mot au corps electoral ou a la nation et 
qui declare les ministres responsables devant 
les cliambres soit maiivaise et condamnee? 
Nous ne le croyons pas, car autrement il faut 
en revenir au gouvernement personnel, absolu, 
ne tenact compte .qu'autant qu'il lui plalt des 
avertissements, des voeux, de I'état des assem- 
blees et de I'opinion publique. Nais nous avoue- 
rons qu'en fait ces ohjections out quelque force 
et expliquent pourquoi jusqu'a prCsent le gou- 
vernement constitutionnel et parlemeutairc ne 
s'est pas implante en France. Toutefois il con- 
vient de tenir compte, pour expliquer sa chute 
en 1830, de ce qu'il y avait de particulierement 
impopulaire dans une dynastie revenue avec 
l'ktranger et dans la personne d'un prince hon- 
n&te comme Charles X,  mais trop soumis a 
i'iníluence sacerdotale; et il convient de inErne, 
pour expliquer sa chute en 1848, de faire la 
part de ce qu'il y a eu de surprise pour tous 
dans cette revolution. Quant a la maxime que 
le roi r.+gne et ne gouverne pus, si elle est 
soutenable en théorie pure, il faut s'attendre 
que dans la pratique elle recevra plus d'une 
atteinte. En Angleterre meme on a vu plus 
d'une fois le roi gouverner. Si le prince a un 
caractkre energique, un esprit ou trks-capable 
ou tres-dominateiii; il aura sa part plus ou inoins 
avouee de gouvernement, et il cherchera a 
faire prevaloir ses id& politiques. Tant que 
cela n'ira poiut jusqu'a la violation directe de 
la constitution, faudra-t-il faire une rkvolution? 
A ce compte jamais le gouvernement parle- 
mentaire ne se serait implante chez les An- 
glais. C'est qu'au fond I'accord d a n ~  ce gou- 
vernement s'emprunte surtout au concours des 
divers pouvoirs politiques, et que ce concours 
ne peut s'obtenir sans coucessions récipi-oques ; 

1. Ces objections ont 6th discut6es dans le morceau 
IntitnlB: Dugo~rvememeniparl~tcSreins6rB en tete 
dnvolnme intitule : Eaaais depolitique ct delittCaiure, 
par M. PrBvost-Paradol. 

c'est que nul gouvernement n'erige plus de 
prudente, plus de sagesse, plus d'esprit de 
conciliatiou , plus de patience aussi de la part 
de la nation. Ayant ses diñicu1tC.s meme avec 
ces conditions . le gouvernement constitutiou- 
nel et parlementaire est impossible sans elles. 

H E N R ~  BAUDRILLART. 

REGIME SANITAIRE. HYGIBNE PUBLI- 
QUE. 

I. HYGIBNE PUBLIQUE. 

Si, depuis bien des sihcles deja, I'autorite 
publique intervieut daiis le but de faire dispa- 
raltre des causes de maladie o11 de secourir les 
popiilatious souffrantes, ce n'est que depuis 
cinquante Bsoixante ans que la thkorie, et une 
thkorie eclairée, s'est emparke de cette matiére 
délicate. C'est ainsi que Jean-Pierre Frank, qui 
a eu la gloire de coiistituer I'hygiene publi- 
que comme corps de doctrine, I'erige, au nom 
du salut public et de sa loi supr&me, en un 
pouvoir absolu. s'immispnt dans tout, régle- 
mentant tout, contraignant les hommes a etre 
sages, robiistes, i produire des gknkrations de 
plus en plus ílorissantes, et c'est dans le meme 
esprit que de nos jours Fodere, Orfila, iüolil, 
hI. Devergie et d'autres proposent de beaucoup 
etendre le cercle des oppositions au mariage, 
trace par I'article 174 du livre ler dii Code civil. 
11 y a la une pente périlleiisc; elle peut con- 
duire a des extravagantes comme celles qu'in- 
spire la crainte prématiirée d'un escks de po- 
pulation. Le seuil de la vie de famille une fois 
franchi, I'liygi~nepuhlique en viendrait,comme 
l'a dit un Bcrivain allemand, A choisir au jeune 
hommesa fiancée, a exciter au mariage celuiqui 
semble apte a procreer, a condamner au celibat 
te1 autre, a surveiller i'installation de votre mai- 
son, i contrbler vos aliments, a diriger I'édu- 
cation de vos enfants et leur carriere. Alon, 
son action deviendrait tracassiere et m&me per- 
turbatrice des tendances morales de la societe, 
au lieu de les favoriser,commele veut Al. C.Voge1, 
auteur d'une Sciencc de la police me2icale, ba- 
see sur le principe de la morale (Siltlichkeils- 
prineip). 

Le législateur n'a 6115, nulle part, jusqii'i 
ces cons6quences , logiques peut-&re , mais 
extremes. Partout il s'est maintenu sur le ter- 
rain de I'assistance donnke au citoyen dans sea 
efforts de se defendre contre les intluences 
nuisibles a sa santé. Prkvoyance, protection 
et, pour beaucoup de cas ou la liberté indivi- 
duelle peut el doit rester entikre, enseigne- 
ment: te1 est aujourd'hui le triple rdle des 
gouvernements en fait de police sanitaire. 

Notre cadre ne noiis permet pas d'exposer 
dans tous leurs dktails,les s y s t h e s  d'liygiene 
établis dans les divers Etats et de faire ressortir 
leurs avantages respectifs. Nous nous borne- 
rons a en grouper les donnkes, de faqon a ce 
que le lecteur puisse les embrasser d'un coiip 
d'aeil et y discerner les traits saillants. 

L'organisatiou administrative du regime sa- 
nitaire en Europepeut se resumer en trois sys- 
temes bien distincts. Ce sont le syst.+me fran- 
gais, le s y s t a e  anglais et le systkme allemand. 



Les autres titats se rangent aulour de l'un ou 
de i'autre de ces centres. 

1. Le susteme francais est caractkrisk uar 
l'instiluti~n d'auforitki collectives, sous le iom 
de conseils d'hydene ~ubliuue. et Dar les at- 
tributions pur&ent ~onsulhtives, dont elles 
sont investies. Le droit d'exécution appartient 
au prbfet, qui est président-né de ces con- 
seils. 

Des l'organisation nouvelle de la police dans 
la ville de Paris, en 1G67, le premier magistrat 
préposé a cette administration, De La Reynie, 
forma une commission de médecins, pour la 
consulter sur iine question relative a la confec- 
tion du pain. Les opinions s'y trouvant etre di- 
vergentes, il en appela a la Facultk de mkde- 
cine, qui, a cette époque, comprenait le corps 
médica1 tout entier. Au sein de cette assemblée 
le desaccord ne fut pas moindre, et une com- 
mission composée, cette fois, de six médecins 
et six habitants cr notables et experts n , dut 
trancher le litige. Par la suite, on eut encore, 
plus d'une fois,recours aux avis de cette com- 
mission, et, vers la fin du sikcle dernier, i'etat 
de la police sanitaire dans la capitale de la 
France avait une supérioritk relative, qui rem- 
plit presque d'entliousiasme J. P. Frank. U J'ai 
trouvé la, s'écrie-t-il, un modkle de ces appli- 
cations courageuses de remedes héroi'ques , 
qui n'échapperont jamais a la critique dans 
certaines provinces allemandes. Depuis plu- 
sieurs sikcles, la vigilance CclairCe des magis- 
trats de cette ville immerise descend jusqu'aux 
moindres choses, et un ordre Bmiriemment sa- 
lutaire (segensvoll) confirme la valeur de la 
plupart des prescriptions qui proviennent de 
cette origine. n 

De son cOté, la Socikte royale de médecine 
fut religieusement fldkle a cette partie de ses 
attributions; l'utilitéde ses travaux, dans le do- 
rnaine de la salubrité publique, s'étendait bien 
au dela de i'enceinte de Paris et a survécu a 
l'existencc m&me de l'illustre compagnie. Qui- 
conque a en a traiter qiielque sujet d'hygiene, 
notamment d'endkmies ou d'épidémiologie, ap- 
precie avec une véritable gratitude, dans les 
Mkmoires de la Société, publiés de 1779 a 1790, 
et les instructifs développements de ses pro- 
grammes et. la ricliesse des matériaux qu'elle 
a Ibguks aux travailleurs. 

Ces excellentes traditions, 31. Dubois, préfet 
de police, les renoua, lorsque . par un arreté 
en date du 18 messidor an VI11 (6 juillet 1802), 
il créa un conseil de salubrite, composé de 
quatre membres rCmunérés. Depuis lors , con- 
sulte sur toutes les questions ressortissant 
a la sante publique, ce conseil dut voir le 
nombre et i'imuortance des affaires soumises 
a ses dkliberations s'accroitre, a mesure que 
Paris s'wrandissait. Actiiellement . en vertu 
d'un dkciet a la date du 15 dkcembre iSSi, 
il est composé de quinze membres titulaires, 
six membres adjoints et un nombre indktermink 
de membres honoraires. Quelques administra- 

1. Jean - Pieire Frank . Sydtern einer volZst¿¿ndigen 
medieiniachen Polizei; P Bdit. Mannheim , 1784 ; in-8'. 
T. 1. PrBface ; p. xm. 

teurs siégent en outre dans le conseil en vertu 
de leurs fonctions. 

11 existe, enfln, daus cliacun des arron- 
dissements de la ville de Paris et dans ceux 
de Sceaux et de Saint -Denis des commissions 
d'hygiene, avec des attributions moins &en- 
dues. 

L'exemple domé par la capitale fut partielle- 
ment et lentement suivi par quelques-unes des 
principales villes de France. De 1822 a 1832, 
Lyon, Marseille, Lille, h'antes, Troyes Rouen, 
Bordeaux, Toulouse et Versailles, furent dotees 
de conseils de salubrité. En 1836, le gouver- 
nement songea a une organisation générale et 
déauitive du rCgime sauitaire en France. L'Aca- 
demie de mkdeciue s'associa avec empresse- 
ment a cet effort par un long et remarquable 
Rapport du docteur Marc; mais ces projets ne 
se réaliserent pas. 

11s furent repris par la rk\~olution de Février. 
Au milieu des vkbkmentes aspirations sers le 
bien-&re des masses, qui agitaient cette @o- 
que, l'hygiéne publique, qiii y touche par tant 
de cOtes, ne pouvait etre oubliee. 

Un plan fut élaboré par 31. Tourret, alors mi- 
nistre de I'agriculture et du eommerce. Congu 
dans un esprit libéral et avec une rigoureuse 
logique, reprksentant un tout tres-complet et 
symétrique, le nouvel édillce reflktait parfai- 
tement les doctrincs radicales du régime rk- 
volutionnaire, ainsi que ses tendances vers 
i'idkal. 

Cliaque de'parlement , chaque arrondisse- 
ment, chaque canton devait avoir un conseil 
d'hygi6?zepublique, klii par les mbdecins, phar- 
maciens et vétérinaires. Les conseils d'arron- 
dissement et de canton devaient adresser leurs 
rapports au conseil dkpartemental , celui -ci 
les résumer et les transmettre avec les siens 
propres et ses propositions au Comitd con- 
sultatif d'hygihe publique de France, plack 
auprCs du ministre de I'agriculture et du com- 
merce. 

A ce personnel imposant rkpondait l'am- 
pleur des attributions qui lui étaient con012es. 
Elles embrassaient, sans nulle exception, tous 
les objets qui peuvent etre rattaches au regime 
sanitaire. Afin d'kviter des rbpétitions, nous ne 
les énumererons pas ici, puisque uous aurons 
a y revenir plus loin. 

Ou ne saurait nier que le pays, couvert d'un 
te1 reseau d'administrations éclairées et zélCes 
et surveillé par elles dans toutes les directions, 
se transformerait bientdt, quand meme sur les 
2,846 (actuellement 2,938) cantons la plupart 
ne posskderaient qu'un correspondant actif, 
au lieu d'une commission, ainsi que le projet 
lui-meme i'avait admis. 

Nais il rencontra beaucoup d'opposition. Le 
conseil d'Etat commenga par lui enlever l'élk- 
ment électif, le droit de se rkunir spontank- 
ment et celui de prendre l'initiative des propo- 
sitions. Euscite les critiques et la resistance 
furent vives de la part de bon nombre d'insti- 
tutions, qui, s'occupant depuis longtemps de 
la gestion des hdpitaux, de la propagation de 
la vaccine, de i'étude des épidémies, etc., etc. 
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ne voulaient pas Bbe dépossédées. Le fait est 
que le fardeau imposé aux nouveaux conseils 
d'hygiene était énorme, et avec cela aucune 
indemnité fixe ne leur était alloiiée. Le soin 
de pourvoir aux frais les plus indispensables 
pour voyages, impressions, etc., était aban- 
donné a chaque conseil général. Jusqu'a pre- 
sent, I'expérience n'a pas été tres-favorable 
a cette sorte de dkcentralisation. 11 resulte 
d'une Circulaire ministérielle dri 26 avril 1858, 
que six conseils génkraux seulement avaient 
inscrit au budget de cette mBme année une 
somme sufisante pour ce service ; elle a varié 
de 3,500 a 1,200 fr. Dans d'autres départements 
I'allocation était de 500 a 20 fr. Trente-trois 
départements s'étaient entierement abstenus. 

Quoi qu'il en soit, I'hygiene publique est au- 
jourd'hui régie en Prance par un décret du 18 
dkcembre 1848, qui a 6th développé par plu- 
sieurs circulaires ministérielles. 11 embrasse la 
salubrité des voies publiques, des habitations, 
des ateliers, écoles , etc.; les abattoirs , fa- 
briques et autres établissements industriels , 
les dép6ts d'immondices, les animaux dange- 
reux, les cimetieres, lesmaladies épidémiques 
et endémiques, ainsi que les épizooties ; la 
surveillance des qualités des aliments, bois- 
sons, condiments et médicaments tirés du com- 
merce. Le décret contient encore bien d'autres 
points. Mais ceux-ci, étant, en réalité, entre les 
mains d'administrations diverses ou se trouvant 
mCme tout a fait négligés, nous nous serions 
reproché d'accréditer davantage des erreurs, 
en faisant íigurer ici ces questions. La plus 
commune occupation des conseils d'hygihne. 
ainsi que le reconnatt M. Tardieu, consiste a 
examiner les demandes en autorisation, trans- 
lation ou révocation des établissements dange- 
reux, insalubres ou incommodes, regis par le  
dCcret de 1810. Quelques recueils de ces rap- 
ports, publiés aux frais des conseils généraux, 
aident a l'avancement de la science. 

Les comités trouvent parfois d'utiles auxi- 
liaires dans les médecins des épiddmies et les 
mddecins cantonaux. 

Les premiers, institués, depuis le 2 mai 
1805, dans chaque arrondissement, doivent, a 
la premiere invitation qii'ils en recoivent du 
sous-prkfet, se transporter dans les locali- 
tés ou iine épidkmie a éclaté, rechercher les 
circonstances de situation, d'habitudes popu- 
laires, etc., qui auraient pii la faire naltre ou 
la favorisent, prescrire les mesures propres a 
en arreter les progres, ainsi que le mode de 
traitement. 

Les médecins cantonaux sont une création 
récente (du 13 avril1835), et il n'y en a encore, 
a l'heure qu'il est, que dans un petit nombre 
de départemenls. L'Alsace fait exception. Aprhs 
les avoir probablement empruntés a 1'Allemagnc 
des 18 10, elle a ,  sur le m6me modele, étendu 
et rehaussé leurs fonctions : ils cultivent avec 
avantage pour les progres de I'art , la topogra- 
phie médicale et I'épidémiologie. Partout ail- 
leurs ils se renferment dans l'exercice labo- 
rieux de la médecine rurale en faveur des 
indigents. 

L'organisation du Comité consultatatif d'hy- 
gidne pecbligue de Frawce a étB réglée par des 
décrets en date du 10 aoht 1848, du le '  fé- 
vrier 1851 et du 23 octobre 1856.11 est com- 
posé de dix membres. dont quatre docteurs en 
médecine, un chimiste, un ingénieur des ponts 
et chaussées ou des mines et un architecte. 
Divers chefs de service et autres fonction- 
naires administratifs pcuvent assister aux séan- 
ces avec voix delibérative. 

La compktence du comité s'ktend aux qua- 
rantaines et au service des médecins sanitaires 
établis en Orient ; aux mesures a prendre, pour 
prevenir et combattre les épidémies; a l'amé- 
lioration des établissements thermaux et aux 
moyens d'en rendre l'usage de plus en plus 
accessible aux malades pauvres ou peu aisés. 

L'Académie impériale de médecine, enfin, 
complete i'ensemble des institutions qui doivent 
nousoccuper ici. Elle encourage par des récom- 
penses honorifiques i'étude des kpidkmies, cen- 
tralise les travaiix auxquels celle-ci dorine lieu 
et presente annuellement, dans ses savants hfé- 
nioires, le tableau coordonnk et raisonné des 
maladies qui out régne daus les différentes ré- 
gions de la France. Le soin important de pro- 
pager la vaccine lui est également confié. 

L'ItaZie, la Belgiqxe et I'Espagne suivent, 
pour leur régime sanitaire, les errements fran- 
cais. Mais ce serait s:ecarter de la vérilé que 
de placer ces divers Etats sur la meme ligne. 
Deja au moyen %e, l'ltalie avait precédé, dans 
cetle voie, les autres pays. Aujourd'hui encore, 
grice a leur intelligente íidélité aux créations 
bienfaisantes de I'empereur Joseph 11, la Vé- 
nétie et la Dalmatie posskdent seules, entre 
toutes les provinces de i'Autriche, une bonne 
organisation médicale. 

11. S y s t h e  anglais. - Depuis longtemps 
ktaient tombks en désuéttide quelquesbonsdé- 
crets relatils a la coiistriiction et a I'entretien 
des voies piibliques, des digues, des Bputs, etc. ; 
quelques reglements concernant des profes- 
sions insalubres etl'encombrement des maisons. 
Ils dataient du regne de Henri VI11 et de celui 
de la reiiie Elisabeth. Encore de notre temps, 
sous George IV, une loi déclarait sans ambages 
que chacun avait le droit d'abattreles objets qui 
lui étaient nuisibles utolhe annoyance of al1 the 
King'ssubjects n ,  et de se faire justice, (1 o f  doing 
one's self justice. Ou bien il fallait intenter des 
proces longs , dispendieux, tres-mal vus de 
tout le monde. Au milieu de cette anarchie 
subsistait un simulacre de police sanitaire. Elle 
était confiee a des jurys locaux; leur formation 
et les services qu'on en pouvait attendre, res- 
sortiront de cet exemple que nous allons citer. 
Daus un distdct souvent ravage par des fievres 
contagieuses n des formes les plus graves », le 
jiiry était composk de doiize membres, dont six 
pkagers, un ou deux marchands de fromages, 
trois ou quatre tailleurs ou drapiers, iin macon, 
un entrepreneur de bitiments, aucun médecin. 
Personne, ont-ils avoué eux-memes, ne savait 
ce dont ils avaient a s'occuper, si ce n'est 
d'examiner les poids et mesures, B t  sans la 
présence fortuite de i'entrepreneur ils n'au- 
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raient ahsolument rien su et pu faire de ce qui 
leur incombait. 

Telle etait la situation, lorsque i'invasion du 
cholera rint faire cesser cette trop longue sé- 
curité. Le tribut payé par I'Angleterre au fléau 
fut considerable. En une seule année eile perdit 
70,000 individus dont 30,000 adultes! C'étaient 
10,000 hommes de plus que ce que lui araient 
GolltC les guerres de 1800 a 181 5. Cene fut pas 
tout. En presence dc ces hécatombes, on se rap- 
pela que d'autres maladies épidemiques, a peu 
pres inconnues ailleurs,mettaient, dans tous les 
temps, les populations anglaises en coupe ré- 
glée, et I'on dut s'avouer que ces iiches cites, 
ces riantes campagnes, Ctaient comme empoi- 
sonnkes par des miasmes meurtriers, que ces 
fleuves majeslueux, l'orgueil de la patrie, cbar- 
riaient la mort dans leurs flots corrompus, que 
les résidences royales et jusqu'a I'iutCrieur 
des palais etaient remplfs de dangers. 

Anssitdt que ces cris d'alarmee eurent re- 
tenti, I'Aiigleterre regarda I'ennemi en faee et 
comprit que, pour le vaincre, il fallait des me- 
siires radicales. 

Des 1848, des l o i ~  noiivelles préparerent un 
assainissement gknCral au moyen du desse- 
chement des mai'ais, du drainage des rues, 
des rnaisons, aiiisi qiie de I'Ctablissement d'a- 
queducs et d'egouts. Cevaste ensemble de tra- 
vaux fut confie a iin conseil supe'rieur de sanle' 
(General Board of Ilealtltl, muni d'une grande 
autorité exécutive et de pouvoirs proportionn&s 
aux diflicultes de l'entreprise. Dans l'intér6t 
spécial de la nouvelle police sanitaire le pays 
entier fnt divisé, par bassins géologiques, en 
districts tont a fait independants des arraiige- 
ments administratifs, des paroisses, etc.; et 
3,000 mkdecins donnent des soins médicaux 
aux pauvres qui sont , en outre, visites et se- 
courus par un plus grand nombre de fonction- 
naires de l'assistance (relief oficers). 

Avec cette organisation, marchent de front 
des enquetes permanentes sur les maladies qui 
rknent  , sur les causes de la mortalité, étayees 
de ces mille renseignements relatifs aux loca- 
lités, aux demeures, a l'age, a la profession, 
etc., etc., en iin mot, sur tout ce qui constitue 
une bonne statistique medicale. Le nombre des 
personnes chargees de recueillir ces informa- 
tions est de 3,193, placées sous le contrdle de 
600 inspecteurs et de 4 inspecteiirs superieurs. 
On depose devant eux sous la foi du serment 
comme devant les tribunaus. Les wmptes ren- 
dus de ces enquetes, liberalement publiés, sont 
des mines precieuses pour la solution de plus 
d'un probl&me d'liygiene et d'kconomie poli- 
tique. 

Toiites les branches de cette administration 
multiple relevent d'une autorité centrale, for- 
mke de quatre membres du conseil des minis- 
tres, et connue sous le nom du Co~weil de la 
loi des pauvrw. (Voy. Grande-Bretagne.) 

1. Report to i ier  Illajesty'a principal s e c r e t a ~ y  of 
rtate for the h m e  deparlment, from the Poor Law 
Commiasionneri, on an inquiry into.  the aanilary con- 
d i iwn of ihe labouring populaticn, etc. L o n d o n ,  1842; 
in-8', p. 300. 

C'est i'aide de ce mecanisme puissant, au- 
que1 de nombreuses associations prbtent un 
concours actif et dévoiié, que I'Angleterre tra- 
vaille au grand reuvre de regknerer ses villes 
et ses villages, de prolonger la diirbe de la vie 
de ses enfants et de les garantirde plus en plus 
de la misere et de la demoralisation qu'elle en- 
lralne avec elle. 

111. Systeme allemand. - Né di1 développe- 
ment lent, mais continu, d'institutions deja an- 
ciennes , ce systerne est revetu de cette légi- 
timite du droit historique, qui semble, au dela 
du Rhin, une garantie de la valeur des choses. 
A aucune epoqne, des travaux notables n'ont 
cessé de le fkconder, e t ,  a ce double point de 
vue, M. de Nohl i'a pu revendiquer comme une 
sorte de patrimoine , laborieusement amasse, 
de son pays. 

Aussi a-t-il jet& des racines si fortes dans c e  
sol que pas un seul ~ t a t  allemand, grand ou 
petit, catholique ou protestant, progressif ou 
stationnaire, ne i'a jamais repudié. 

Le principe qui le domine est, pour ainsi 
dire, tout paternel. Grace a lui, pas un seul 
liamcan, quelque reculé qu'il soit, n'est prive 
d'un praticien instruit, qui estaussi le gardien 
ofíiciel de la santé publique et le médecin-ex- 
pert pres les tribunaux. Une hikrarchie, pa- 
rallele a celle des administrations, le relie a 
un college médical, faisant partie de i'aiitorite 
provinciale. Au sommet de la pyramide, eníin, 
se trouve un comite supérieur. C'est la une 
organisation simple, s'adaptant a 13 copstitu- 
tion genérale de chaque pays et offrant des 
garanties de contrdle et d'appel, sans jamais 
blesser par une prkpondérance excessive, ac- 
cordée a ces corps, la phalange modesta et  
vaillante, d'ou est sorti plus d'un homme et  
pliis d'une cieuvre remarquable. 

La llolla?lde, la Russie, la Suede el le Dane- 
mark ont modele leurs institutions sanitaires 
sur celles de i'hllemagne. 

11. EXDEMIES ET EPIDBYIES. - MALADIES CONTA- 
GIEUSES. - QUARANTAINES. 

Le chapitre des quarantaines occupe une 
grande place parmi les reglements adrninis- 
tratif? d'un certain nombre d'btats, notamment 
des Etats maritimes. En France, il figure seul 
sous le titre de re'gime sanitaire. Cette appel- 
lation, bonne et rationnelle, si elle embrasse 
l'ensemble des mesures relatives a la santt 
publique, devient impropre, lorsqu'on veut 
i'appliquer a une faible partie d'entre elles. Et 
il ne s'agit pas ici d'une simple affaire de pu- 
risme dans le langage, une pareille substitution 
de mots entrafne avec elle I'inconvknient tres- 
reel d'induire en erreur sur i'importance rela- 
tive des choses. Car la jurisprudence sur les 
quarantaines n'a usurpe un titre qui ne lui est 
point dll qu'apres avoir usurpe la préeminence 
sur d'autres questions; celles-ci se sont ainsi 
trouvBes rel8giiBes sur 11arri8re-plan. au grand 
détriment des interkts les plus graves. Fest 
pour cela que nous avons restitile son vrai sens 
a un terme geuerique, dont les quarantaines 
ne doivent former qu'une subdivision. 



Les maladies qui ont droit a I'attention du 
législateur et de i'administration forment b o i s  
classes. Ce sont : les maladies endémiques, les 
maladies épidémiques et les maladies conta- 
gieuses. 

Les maladies ende'miques naissent des con- 
ditions de conflguration d'une contrée, de sa 
métkorologie, de la structure géologique dc 
son sol, de la distribulion de ses eaux et de 
leurs qualités, de sa végétation et de toiis ses 
produits, de I'alimentation de ses habitants, 
de leur genre de vie, de leur aisance ou de 
leur pauvreté. Le nombre des affections de cet 
ordre est grand, si  on les étudie sous toiites 
les zones du globe. lci il suffit de citer les 
exemples les plus saillants dans nos climats: 
le crétinisme avec le go'ltre endémique, les 
fievres iutermittentes, la pellagre, etc. 

Si I'on songe que le goitre et le crétinisme 
constituent une véritable dégénérescence pby- 
sique et morale de I'bomme, qu'clle se propage 
fatalement par voie d'hérédite, que sur le ter- 
ritoire' de la France seule vivent dans cet 6tat 
plus de cent mille infortunés, et que le nombre 
en est encore bien plus considérable en Silisse, 
en Piémont, en Autriche. etc., etc.; que les 
fikvres intermittentes endemiques , dans leurs 
formes pernicieuses, entralnent tres-souvent 
la mort et, meme lorsqu'elles revetent des 
degrés moins intenses, maintiennent des popu- 
lations entieres dans un état habituel de de- 
bilité, d'incapacite au travail et, partant, de 
profonde misere, on admettra que les ravages 
produits par cette catkgorie de maux l'empor- 
tent de beaucoup sur tout danger qui peut 
menacer temporairement la sante publique. 

Heureusement que 1'Etat peiit faire beaucoup 
a cet kgard. Les desséchements et la mise en 
culture des marais , parfois leur colmatage. le 
reboisement des montagnes , les plantations 
des dunes, les canaux d'irrigalion, le drainage 
pratiqué sur une échelle sufisante, sont des 
moyens d'assainissement shrs. Un gouverne- 
ment ne doit mbme pas reciiler dcvant le de- 
placement d'une populafion peu nombreuse, 
lorsqu'il est absolument impossible de modifler 
ia topograpliie des localités qu'elle habite, ainsi 

-que cela peut arriver pour certains vallons 
etroits, pour des gorges de montagnes, siéges 
du crklinisme. 

Ges grands travaux pnblics nécessitent, il 
est vrai, des dépenses trés-considerables. Mais, 
au lieu d'Ctre onereuses a rhtat, elles sont, 
en derniere analyse, productives, et I'iutkrSt 
public. largement compris, les conseille autant 
que i'humanité les commande. 

On appelle épide'ma2 une maladie quelconque, 
qui frappc dans un lieu simultanément un 
nombre d'individus plus ou moins considéra- 
ble. A la rigueiir, nous n'aurions pas a citer ici 
d'exemples; car il nous faudrait passer en re- 

1. 11 y a te1 dhpartement o&, de I'annde 1857 6 I'an- 
née 1849, sur 100,000 jeunes gens 2,653 ont da &re 
exemptés du service militaire comme goitreux ! Et 
les crétins ne sont indiqu6s ni 8ur les Tableaax du 
recrulement, ni dans la Slatiaiique générale de la 
France. 11s sont partout eonfondus avec les idiots . 
et c'est i tort , car toiit idiot ii'ebt pas un er6tiil. 

vue presque tout I'immense répertoire de la 
médecine pratique. On voit jusqu'a des érysi- 
peles, des fluxions de poitrine, des flevres cé- 
rébrales épidémiques; comme, d'autre part , 
on observe des cas isolés des afYections qu'on 
est le plus habitué a regardcr comme revetant 
ce dcrnier caractere, telles que la petite verole, 
le choléra, etc. 

Dans les épidhies  aussi la société retrouve 
la compensation des sacrifices qu'elle s'est im- 
poses dans le but d'augmenter le bien-8tre et 
la force de ses membres jusque dans leurs der- 
niers rangs. Le mal est toiijours d'autant plus 
redoutable , il s'alimente et s'étend d'autant 
plus qu'il rencontre devant lui une résistance 
moindre; et ou celle-ci se trouverait-elle, si ce 
n'est dans 1'énergie vitale de ceus qiii se trou- 
vent exposks a ses atteintes? En outre, les 
mesures hygiéniques, de salubrité;etc., impro- 
visées a la Iilte, lorsqu'une kpidémie est im- 
minenteou a deja éclaté, présentcnt le double 
inconvenient d'etre particulitkement dispen- 
dielises et d'une efficacité bien restreinte. 

Une maladie contagieuse est celle qui peut 
se transmettre. Dar le contact d'un individu 
qui en est deja aflicte, ii un ou plusieurs autres 
individus ~ r e d i s ~ o s é s  % la recevoir. Cette défi- 
nition dinire, on le voit, essentiellement de 
cclle que nous avons donnée dans le paragrapbe 
qui precede; elle établit une ligne de demar- 
cation trancliée entre Ics dcux classes de ma- 
ladies. 11 en existe d'indubitablement conta- 
gieuses, qiii ne sont jamais épidémiques, de 
m8me qu'il y a des kpidémies importantes, 
auxquelles I'klément de la contagion reste con- 
stamment étrauger; pour celles-la il ne saurait 
&re question d'isolenient, de séquestration, 
de quarantaine. 

L'antiquité, qui coiinaissait pourtant des 
épidbmies tres -meurtrieres, ne leur opposa 
qu'un courage stoSque et quelques mesures 
d'hygikiie genérale. Au mogen ige seulement, 
en mEmc temps que la frbquence et la violence 
des a pestes 11 prenneiit un dkveloppement 
effrayant, commencent les efforts de se de- 
fendre directement contre elles. La terreur 
qu'elles inspiraient etait extreme, les armes 
avec lesquelles on les conibattait , souvent 
barbares. La sociétk se voyait impuissante a 
attaquer le mal dans sa source, en transformant 
I'état physique de I'Xuropc et en améliorant 
I'exisfence matériellc et morale des peuples. Elle 
imagina de fermer l'acc8s de ses villes a i'en- 
nemi et de le cerner, commeun incendie, lors- 
qu'il y avait penetre. Le mal reputé contagieux 
par excellence. la lepre, avait ses quaraiitaines 
permanentes. Véritables centres de popiilation 
encombrks et immondes, les Wproseries de- 
viennent bicntOt elles-memes, par la propa- 
gation liéréditaire plus sorement que par la 
contagion. des foyers d'infection immenses, 
auxqiiels cette époque sans eutrailles flnit par 
ne savoir plus opposcr que le biicber. son der- 
iiier argument en hygieue, comme il le fiit en 
politiqiie et en tliéologie. 

Les republi@~es italiennes cherclierent, des 
la sccondc moitik dii quatorzienic siecle, dans 



les quarantaines un moyen de protection con- 
tre I'invadou des maladies pesfilentielles, quoi- 
que la plupart d'entre elles, loin d'etrela vraie 
peste d'orient, iie fussent pas meme conta- 
gieuses. Milan possedait un lazaret avec pres 
de cinq cents chambres. Ayant alorslemonopole 
du commerce avec le Levant, Venise crea en 
1403 la premiere quarantainemaritime; Genes 
suivit cet exemple cn 1467. 

Les reglements destines a ces institu- 
tions ktaient concus a17ec une sbvkrité draco- 
nienne, et les traces s'en sorit effacees bien 
lentement. 11 y a a peine un si8cle. on re- 
poussa des cQtes de Hollande 6 coups de ca- 
non des naufragks qu'on supposait venir d'un 
port ou regnait une Cpidkmie. et de nos jours 
nous avons vu les instructions impitoyables, 
doniiCes aux troupes qui , sur les frontieres de 
la Pologne et de la Russie, formaient le cor- 
don sanitaire contre le cholera. 

Pas plus que cette derniere maladie ne le fut 
alors , la peste elle-meme n'avait etk Ccartee 
des pays occidentaux de 1'Europe. Malgre un 
cordon sanitaire permanent , maintenu, des 
1728, par I'Antriche sur toute sa fronliere 
orientale, ses provinces furent ravagees par 
la peste en 1738 et de 1755 j. 1757. 

En France il n'exislait jusqii'a I'annee 1822 
aucune loi sanitaire , quoiquc Marseille, obéis- 
sant aiix besoins que lui crbaient ses relations 
avec I'Orient, eiit depuis longtemps développé 
les institutions 1CguPes par les siecles anté- 
rieurs et fait de ses antiques copitaines de 
la santé la magistrature de l'intendance sa- 
nitaire , non moins iudependante qu'eux. L'in- 
vasion de la ílevre jaune en Catalogne amena 
bientbt la promulgation d'une loi. a la date du 
3 mars 1822, suivie d'une ordonnance royale 
dn 7 aoht de la meme annCe. 

La prkcision avec laquelle on crut, en 1830, 
pouvoir suivre lz marche dü cholCra depuis le 
delta du Gange jusqu'au centre de I'Europe, 
ranima avec une force nouvelle l'espbrance de 
pouvoir arr6ter les progres des rnaladies qui 
passent pour comiinicablcs. L'épreuve ne fut 
pas heureusepour les doctrines coutagionistes, 
déja Cbranlees antérieiirement par rapport a 
la Bevre jaune et a la peste. La legislation dut 
subir des modificatioris qui fiirent formulées 
par l'ordonnance royale du 17 aoSt 1847, un 
decret du 10 aoiit 1849 et un decret du 24 de- 
cembre 1850. 

Alors la France prit une initiative, dont on 
doit reconnaltre I'heureuse influence. Elle pro- 
voqua une confércnce sanitaire internátio- 
mle ,  formCe par les diverses puissances qui 
ont des intérets solidaires dans la Mediteera- 
nee. En 1850 se rkunirent a Paris les delégues 
de la France, de l'Autriclie , des Deux-Siciles , 
de l'Espagne, des États romaine , de la Grece, 
du Portugal, de la Russie, de la Sardaigne, de 
la Toscane et de la Turquie, et arreterent, 
apres des discnssions approfondies , un projet 
de convention et de reglement sanitaire inter- 
national. L'Angletelre s'était également fait re- 
presenter a ce congres, mais elle ne signa pas 
la conveiilion qui en fut Ic resultat. Adoptant 

l'avis de son conseil supkrieur de santé, elle 
renonca a toute organisation , destinee ii tenir 
Cloignes de ses cQtes le cliolera, la peste et la 
íievre jaune. Ni en France, ni ailleurs, on n'osa 
rompre d'une maniere aussi radicale arec les 
idees et les apprkhensions depuis longtemps 
enracinees. Mais le code nouveau a affranchi 
le commerce d'une grande partie des entraves 
et des dommages qui devenaient plus onereux, 
a mesure que le cercle des communications 
entre les natious allait en s'blargissant. 

Le decret imperial portant promulgation de 
cette convention internationale porte la date 
du 37 mai 1853, le decret relatif a sa rnise a 
exkcution est du 4 juin de la meme annee et 
a i?tB suivi d'instructions d8taillCes. A~resavoir 
dCclareqiiecet acte s'applique surtout ala peste, 
alafievre jauneetaucholéra. laconveution~ose 
en princiPe qu'en ontre tout port sain ale droit 
de se premunir contre un bitiment ayant a 
bord une maladie réputee importable, telle que 
le typhiis et la petite verole maligne. II main- 
tient la patenle brute et la patente nette: la 
premiere, pour la prksenceconstatee de lama- 
ladie dans le pnys d'ou l'on arrive; la seconde, 
pour I'absence atlestéc de toute nialadie con- 
tagieuse. Tout bitiment arrivant en patente 
brute sera dkclaré en qiiarantaine. Celle-ci se 
divise en quarantaine d'observation et quaran- 
taine de rigueur. En ce qni concerne la peste, 
le minimum de la quarantaine est fixk i dix 
jours pleins, et le maximum a quinze. Pour la 
fievre jaiine, le minimum est de cinq jours, le 
maximum de sept; pour le cliolCra, la quaran- 
taine d'observation est de cinq jours pleins, y 
compris le ternps de la fraverske. 

Pour les marcliandises on a ktabli trois cate- 
gories et elles doivent &re traitées selon la 
classe a laquelle elles appartiennent. L'exé- 
cution de ces prescriptioiis cst conflee a des 
autorites sanitaires, lesqiielles sont partout 
organiskes sur des bases uniformes. Le di- 
recteur de la santé, autant que possible pris 
dans le eorps medical, est le chef du service 
actif. Un conseil , compose d'Cléments locaux 
et scientiíiques, veille sur les intBr6ts de la 
sante publique, exerce une surveillance gene- 
rale siir le service sanitaire, donne ses avis 
sur les mesures a prendre en cas d'invasion, 
contr6le leur execution. 

Outre les dispositions communes et applica- 
bles a tous les pays siguataires de la con- 
ference, la Turquie d'Europe et la Turquie 
d'Asie, ainsi que l'Egypte, sont l'objet de dis- 
positions particulieres, destinées a prevenir fe 
développement de la peste, aarreter cette ma- 
ladie quand elle existe, a la signaler et a s'op- 
poser a son introduclion dans les autres pags. 
Dans ce but ont 6tkinstiLuBs a Constantinople un 
conseil superienr de sante et ii Alexandrie une 
intendance sanitaire; des délkgués etrangers. 
qui doivent autant que possible &re des hom- 
mes spbciaux , en font partie. 

Cette organisation cst completeepar la crea- 
tion des medecins sanitaires, qui se divisent 
en deux classes: les inedecins centraux et les 
mkdecins ordinaires. RommCs par les puissan- 



ces contractantes, ils conservent toute leur 
indkpendance vis-B-vis des autorités locales et  
ne relevent que des gouvernements qui les 
ont institués. Leurs fonctions consistent a ktu- 
dier, soiis le rapport de la santé publique, le 
pays ou ils se trouvent, son climat, ses mala- 
dies et toutes les conditions qui s'y rattachent, 
ainsi que les mesures prises pour combattre 
ces maladies ; a informer de tout ce qui a trait 
a la santé genérale, le mkdecin central de 
I'arrondissement (un médecin central reside 
a Constantinople, Smyrne , Beyrouth et Alexan- 
drie) , le corps consulaire et les autoritks lo- 
cales. 

EnOn , des medecins, commiesionnks par le 
ministre de I'wriculture etdu commerce. sont 
embarques su; les batiments a vapeur; qui 
sont les intermediaires les plus actifs entre la 
France et le Levant. Ces hommes de I'art sont 
la ,  comme B autant de postes d'observation , 
d'ou ils doivent signaler la moindre maladie 
suspecte , qiii surgirait pendant la traversée. 

Un résultat diffkrent est sorti des confb~en- 
ces qui eurent lieu, en 1857, entre les Etats 
riverains du Danube. Ils ont renoncé a toute 
mesiire sanitaire. Cepeudant les colonies mili- 
taires, que 1'Autriche entretient sur sa frontiere 
orientale, continnent de Iigurer dans son sys- 
teme de police sanitaire. 

M. BORCHARD, D. N. P. 

REGLEMEAT ADMINISTRATIP. Dans tout 
pays, il est indispensable d'abandonner au pou- 
voir exécutif , o11 a ses agents. le rkglement 
d'une foiile d'affaires secondaires tres-variables 
et qui exigent des dispositions spéciales, selon 
les temps et les lieux. Le droit public des diffé- 
rents pays n'accorde pas au gouvernement 
exactement le meme pouvoir: il lui en abaii- 
donne quelquefois uue trop large part, et d'au- 
tres fois pas assez, mais nulle part il ne saurait 
I'en priver entierement sans prejudicier a la 
chose sociale. 

En France, on distingue entre le reglement 
administratif pris en vertu des pouvoirs génk- 
raux au gouvernement, pouvoirs plus ou moins 
déflnis par les lois, et le reglement d'adminis- 
tration publique, qui est toiijours fait en vertu 
d'une dklégation expresse et speciale de la loi 
et avec des formes solennelles. De simples re- 
glements administratifs peuvent cependant Btre 
dé,libCrks avec les memes formes par le conseil 
d'Etat, si le gouvernement le juge a propos. 

Nous n'kniimérerous pas les matieres sur 
lesquelles peut s'ktendre l'action rkglemen- 
taire du goiivernement; il faudrait passer en 
revue tous les rapports politiques, sociaux, eco- 
nomiques d'iin pays. On sait d'ailleurs que les 
administrations n'ont pas pour habitude de lais- 
ser ch6mer lo faculte réglementaire que les 
lois leur accordent: on se plaint meme d'un 
exces de reglementation, et avec raison. Le 
gouvernement lui-meme I'a reconnu d'une ma- 
nieresolennelle. (Voy. lalettre deNapoléon 111, d i ~  
2/? juin 1863, adresske au prCsident du conseil 
d'Etat.) Mais comment distinguer le rkglement 
utile du reglement nuisible ou supertiu? 

C'est une affaire d'apprkciation. ,Le principe, 
de ne faire aiie les reelements indisoensables. 
est un p i d i  insnf~isant. 11 import< d étendré 
le se l f -government  le plus possible et de bien 
inculquer aux citoyens le désirt le besoin de 
se sullire a eux-memes. (Voy. Self-Governmsnt 
et Tntelle administrative.) M. B. 

REGNE. Gouvernement d'nnprince, que1 que 
soit le titre qii'il porte. - Durée de ce gouver- 
nement. On dit aussi le regne de la loi, le rkgne 
de la grice, le rkgne oii le régime de la ter- 
reur, etc. On appelle encore r&gnes les cou- 
ronnes suspendues sur le maitre-autel d'une 
kglise; la tiare du pape est un triregne. 

J. DE B. 

RBRABILITATION. La rehabilitation est 
une institution juste et nécessaire, 'et il est peu 
comprehensible que son utilitC ait Cté quelque- 
fois contestée. Elle est le but de tout le systkme 
penal. car on punit pour corriger, et le con- 
damné corrige a droit a la réhabilitation. Elle 
differe essentiellement de la grice. Celie-ci 
dérive de la clemente , et n'a pas pour eiTet 
d'abolir le jugement , mais seulement de faire 
cesser la peine. (Voy. Grace.) La réhabilitation 
est une dette euvers le condamné qui s'est 
amendk; elle le releve de toutes les incapaci 
tés qu'il a encouriies; elle détruit les efTets de 
la condamnation. Oulre qu'elle est, A notre avis, 
un droit , la réhabilitation est pour la sociéth 
une institution des plus saliitaires. L'espoir de 
reconquCrir l'intégritk de sa situation sociale 
et l'estime de ses coiicitoyens doit &re, apres 
la religion, dans le cceur du coupable la plus 
vive excitation a clianger de vie. Cet espoir 
soutiendra le mallieureux pendant les longues 
heures de sa peine; il le preservera contre I'in- 
fernale propagande des prisons; il brillera de- 
vant lui comme le plus grand bonheur que sa 
faute lui permette dksormais de ressentir. 

La rkliabilitation est rkglée par les articles 
619 et siiivanls de notre Code d'instruction cri- 
minelle , modiflés d'abord en 1832 et puis en 
1852. Voici le mécanisme actuel. La rkhabilita- 
tion peut Etre obtenue par tout condamné a une 
peine amictive, infamante ou correctionnelle , 
soit qu'il ait subi sa peine, soit qii'il ait ktk 
gracié. La demande ne peut etre formée que 
cinq ans ou trois ans apres la libkration, siii- 
vant la gravite de la condamnation. Le deman- 
deur doit justiíier du payemeut des frais de 
justice, de I'ameiide et des dommages-intkrets. 
Les conseils municipaux des communes oh il 
a résidé sont appeles a attester sa conduite 
pendant son skjour. Le procureur impkrial, le 
procureur gkneral et la cour impkriale , apr6s 
avoir provoquk. s'il y a lieu, iine enquete sup- 
plkmentaire, kmcttent leur avis, et si I'avis de 
la coilr est favorable, il est statuk, sur le rap- 
port du ministre de la justice, par le chef de 
I'Etat. Le systeme antérieur, celui di1 Code de 
1808, n'accordait la réhabilitation qu'aux con- 
damnks a des peines aflictives et inlamantes, 
et ohligeait les demandeurs a publier leur r e  
quete dans les journaux judiciaires. 



ITATION. 

Le petit nombre des réliabilités est la fois 
une preuve que I'organisation est defectueuse 
et iin symptdme d'un mauvais état des mceurs 
publiques. Les rehabilitations ont éte en 
moyenne de 24 de 1831 a 1840, de 20 de 1841 
a 1847; elles se sont @levées i 1 14 en 1848, a 
100 en 1849, a 59 en inoyenne de 1850 a 1855, 
a 62 en moyenne de 1856 a 1860, a 107 en 
1861 dont 2 femmes, a 111 en 1862 dont 2 
femmes. Dans cette derniere aunée treize de- 
mandes appugées des avis favorables des coiirs 
ont eté rejetées. 

Le principal vice de l'organisation présente, 
c'est la confusion qui existe entre la rbhabili- 
tation et la grice. Les tribunaux ue font qu'é- 
mettre iin avis: c'est le pouvoir exéciitif qiii 
decide de la réliabilitation. Aussi est-on disposé 
a n'y voir qu'un acte de faveur. Or de ce qii'elle 
est un droit . ne resulte-t-il pas que les tribu- 
naux doivent &tre seuls juges de la question? 
Nous voudrions que la rkhabilitatiori fut pro- 
noncée souverainement par un arrét solennel 
de la cour impériale, suivi de la plus grande 
piiblicité possible, et iious pensons que ce chan- 
gement qui diininue de bien peu les attribu- 
tions du pouvoir exécutif aurait d'heureux ef- 
fets. Ce serait un retour a la loi de 1791. D'aiitre 
part, la cour de cassation a decide que le rélia- 
bilité qui commetlait un nouveau crime devait 
etre considéré comme récidiviste. Cette juris- 
prudente, quiparalt peu conforme a I'esprit de 
la loi, rend la géhabilitation illusoire; car puis- 
que celle-ci a anéanti un passé criminel qui a 
été expie, ce passéne peul etre ressuscite par 
un second méfait poiir devenir le motif d'une 
%gravation péuale. Eníln le Code d'instruction 
criminelle reíuse au récidiviste pour crime le 
droit a la rkhabilitation. 11 nous est impossible 
d'admettre que cette disposition soit juste. Y 
a-t-il des limites au repeiitir? Pourquoi fermer 
l'horizon au .récidiviste? Parce qu'il est plus 
coupable, doit-il perdre i'eepéraiice? 11 nous 
paraltrait seiilement equitable de lui rendre plus 
long le délai d'épreuve apres lequel la demande 
est recevable. 011 pourrait porter ce délai de 
cinq i huit ans. 

Le failli n'a pas commis de délit. Cependant 
il est juste de lni accorder le droit a la reliabi- 
litation, parce qii'il a causé un prejudice qui 
etait une faute. Cette faute a Bté coustatée ju- 
diciairement; pourquoi la réparation ne le se- 
rait-elle pas aussi? C'est donc avec grande rai- 
son que le Code de commerce a institué une 
réhabilitation commerciale (art. 604 et suiv.\ , 
et avec nonmoins de raison qu'il a attribué aux 
tribunaux le droit de la pronoucer. Elle est ad- 
mise ou rejetée par arret de la cour impériale, 
et non par le chef de l'Etat. On ne voit pas 
pourquoi il n'en serait pas de meme de la ré- 
habilitation en matiere pénale. 

Nous attendrions un tres-bon effet d'un autre 
retour a la loi de 1791, en ce qui concerne la 
participation' des conseils municipaux a la ré- 
habilitation. D'apres cette loi, la demande était 
rejetée, si la majorite du conseil municipal re- 
fusait l'attestation de honne conduite. Aujour- 
dhui la municipalité n'emet qu'un avis qui ne 

lie ni la cour impériale, ni le  goovernement. 
11 nous semble qu'un veritable pouvoir donne 
aux représentants de la courorine impression- 
nerait davantage I'opinion publique, et, en atta- 
chant une plus grande importance sociale a la 
réhabilitation. la rendrait plus utile et plus dé- 
sirable pour les libérés. Le hut de la réhabili- 
tation est avant tout moral: elle a bien cet in- 
terét matériel de faire cesser poiir l'avenir 
toutes les incapacités qui resultaient de la con- 
damnation, mais anotre avis elle est ulile meme 
quand les incapacités Btaient temporaires et 
qu'elles sont éteintes. Si les mceurs publiques 
étaient plus austeres, le crime du condamnk 
réhabilite serait réellement oublié par la so- 
ciéte; il serait pardonné comme il a m8ritB de 
I'etre. L'insuccés de cette admirable institutiou 
a en grande partie pour cause la légereté de 
nos mceurs, la fausse honte de nos relatious 
sociales. La portion polie et lettrée de la so- 
ciété, qui se donne tout spécialement le nom 
de moude, doit I'exemple la foule. Or un re- 
habilite qui a expié son crime, d'abord en su- 
bissant sa peine, puis en rnenant une vie ver- 
tueuse pendant le délai qui sépare la liberation 
de la réhabilitation, cet homme sera-t-il requ 
dans le monde, s'il possCde d'ailleurs les qua- 
lites nécessaires, sur un pied d'égalité avec 
tous ceux qui ne sont pas tombes 1 Les lois vi- 
veiit et fructillent par les ma?urs. Di1 jour ou 
I'opinion publique mettra une difference sen- 
sible entre le libére et le rehabilité, le nombre 
des rCliabilitations augmentera , et celui des 
récidives diminuera. 

Le Code de commerce dispose (art. 614) que 
le failli pourra etre réhabilité aprés sa mort. 
Cela 6tait necessaire, puisque la faillite peut 
etre déclaree dans I'année du dkces lorsuue le 
commercant est mort en ktat de ccssation de 
wvement. Rien de semblable dans la réhabilita- 
iion du Code d'instrnction criminelle. C'est une 
preuve que notre loi pénale considére la reha- 
bilitation comme une mesure utile au libere 
qu'elle releve de ses incapacites, plutbt que 
comuie une satisfaction morale. C'est le point 
de vue contraire qui, notre avis. devrait do- 
miner la 1Pgislation. L'arantage matériel de la 
réhabilitation, qui est la cessation des eiTels de 
la peine, est tres-secondaire. Aussi pensons- 
nous que les héritiers du libéré derraient avoir 
le droit de poursuivre sa rkhabilitation, si d'ail- 
leurs il a rempli les conditions exigées. (Voy. 
Revision.) 

11 y a iieu de remarquer que les lettres d e  
réhabilitation ne replacent pas absolument le 
liberé dans l'état ou il ktait avant la condamna- 
tion. Elles ne font disparaitre que les effets fu- 
turs de la peine, non les effets encourus jusque- 
la. Cette soliition est plus juste que celle du 
droit romain. La reslitutio in integrum rétablis- 
sait le condamné dans ses places. ses dignités 
et tous ses droits; il était comme s'il n'avait 
pas éte condamnb. Sous notre ancienne mo- 
narchie, le souverain délivrait les lettres de 
réhabilitation: aucnne condition n'btait appor- 
tée a l'ohtention de ces lettres. 

F. HILIE BIS. 



REICHSRATH. - RELIGION. 

REICHSRATH (Coaseid de 2'Emp.N.e). C'est 
le nom du parlement autricliien. 11 se divise en 
deux cbambres, dont i'une est élective. (Voy. 
Autriche.) 

REICHSTAGE. C'est ainsi qu'on appelait 
avant 1806 I'hssemblee des états de i'empire 
germanique qui se rCunissait, depuis 1663, 
régulierement a Ratisbonne (Regensburg) sous 
la présidence de i'empereur ou de I'archichan- 
celier de ' i'empire. l'electeur-archeveque de 
biayence. Cette assombl6e &tai,t divisée en troin 
colléges oii chambres : 10 des Electeurs (voy.) ; 
2' des princes, quise divisaient en banc tempo- 
re1 et banc ecclésiastique, entre lesquels les 
eveques protestants de Liibeck et d'0siiabríick 
si@eaient sur un banc transversal ou neiitre; 
30 des villes, divisées en banc du Rhin et banc 
de Souabe. Cliaque collége dkliberait séparé- 
ment, et apres le vote séparé, les collkges clier- 
chaient a s'entendre pour presenter a l'empe- 
reur une decision commune dite co~zclustcm 
imperii. L. SCHWARTZ. 

REISS-EPPENDI. C'est un titre qu'on donne 
quelquefois au ministre des affaires étrangeres 
de i'empire ottoman; reiss est un mot arabe 
qui veut dire chef, et que portent pliisieurs 
dignitaires dsns les pays miisulmans. Eígendi 
répond a notre mot: Momieur. J. DE B. 

RELIGION. Plutarque faisait remarquer, il 
y a dix-huit sikcles, que, s'il y a des villes 
qui manquent de culture littéraire et meme 
des arts utiles a la vie,.il n'y en a point qui 
soient sans Dieu; on n'en a jamuis vu, ajou- 
tait-il, auxquelles la priere et le sacriíice soient 
inconnus; on n'en verra jamais. Depuis, le 
globe terrestre a éte exploré dans fous les 
sens, et l'observation dii pieux p1)ilosophe de 
Chéronee n'a point recu de démenti séricux. 
La religion est un fait universel; elle se ren- 
contre au milieu des peuplades les plus bar- 
bares aussi bien qu'au sein des nations les 
plus policées. C'est qii'elle n'est, selon I'ex- 
pression de Benjamin Constant, ni une dCcou- 
vede de i'hoinme éc.lairk qui soit etrangere a 
l'liomme ignorant, ni une erreur de I'homme 
ignorant dont I'homme eclaire se  puisse affran- 
chir. C'est qu'elle a ses raisons dans la nature 
humaine et que I'homme est un Atre religieux 
au mAme titre qu'il est un Ctre sociable et un 
Ctre doué de la faculté d'exprinier ses pensees 
par la parole. 

Aussi longtemps que I'homme aura con- 
science de sa faiblesse. au'il se verra conti- 
nuellement en pr6sence'd61a fin plus ou moins 
prochaine. mais inkvivilable. de son existence 
actiielle, qu'il sera frappk dans ses affeclions 
par la mort d'etres tendrement aimés, qu'il se 
trouvera impuissant a atteindre i'idéal de bon- 
heur, de connaissance, de perfection, qui lui 
paralt cependant nkcessaire a sa nature et au- 
que1 il ne peut s'empecher d'aspirer sans cesse, 
U I I C ~ Q U ~  convaincii au'il soit au'il lui est ici-bas 
<nac<essible, c'est-i-dire aussi longtemps que 
les conditions de la vie humaine continueront, 

il éprouvera l'irrbistible besoin de s'élever 
par la pensée au-dessus du fini, de chercher 
au dela des clioses presentes un appui qu'ii 
ne trouve ni en lui-mCme ni dans ceux qui 
I'enlourent, et une esperance consolante que 
rien en ce monde ne saurait lui donner, de 
rever un ordre de choses meilleur et une exis- 
tence pliis parfaite. C'est une illusion de croire 
que la science remplacera eníin la religion. 
Quelque loin qu'elle puisse pousser ses con- 
quetes, ellc flnit toujours par arriver a un 
point au deli duque1 rien n'offre plus de prise 
a l'observation, et tout se perd dans de pro- 
fondes ténebres. Ce point recule sane cesse, 
je le veox bien; mais a mcsiire que le cercle de 
nos connaissances slClargit, I'horizon derriére 
lequel se caclie i'inconnu s'klargit dans la meme 
proportion. La science nc peut expliquer quel- 
ques-iins des mystercs qui nous enveloppenl 
de tous les cdtés, sans se  trouver aussitdt en 
presence de mysteres nouveaur et plus pro- 
fonds. Les dieux des anciens Arpas, personni- 
flcation des phenombnes et des forces de la 
nature, ont passé du cliamp de la religion dans 
celui de la science. Nous n'adorons plus ni le 
vent, ni I'orage, ni le retour du soleil levant; 
I'astronomie, la phgsique, la météorologie onl 
d&pouillé de leur diviuité ces objets du culte 
d'un peuplc enfaiit. hvons-nous perdu pour 
cela le sentimcnt du divin? En aiicune facon. 
La religion s'est déplacée; clle n'a pas disparu , 
elle s'est portée sur des symboles pliis elevCs. 

11 en est de la religion cornme de la philoso- 
phie, comme du langage. La faculte que pos. 
sede toiit homme d'exprimer ses penskes pai 
la parole a donnk naissance a une foule de 
langues diverses; c'est un fait aujourd'liui re- 
connu que cliacuna de ces langues porte I'em- 
preiiite du caractere du peuple qui la parle. 
La philosophie, c'est-a-dire le besoin de nous 
rendre compte de nos connaissances, a Cgale- 
meiit donné naissance a diffbrents systemes 
philosopbiqiies. Ces systemes ne se sont pas 
produits au hasard ; cliacun d'eux est en rap- 
port avec un des cdtés de la pensee humaine, 
suit une des directions multiples de la raison ; 
la prkdominance de te1 d'entre eux, en tels 
temps et en tels lieux, n'est pas meme un 
fait accidentel; elle est dStermin8e par des 
circonstances hisloriques. par les tendances 
generales qui regnent en ccs temps et en ces 
lieux. La religion s'est manifestée de meme 
sous un grand nombre de formes dirbrentes , 
et quand on les compare avec I'ensemble des 
diverses aptitudes des peuples ou des groupes 
de peuples au milieu desquels elles regnent, 
on s'apercoit bien vite que chacune d'elles 
est en harmonie avcc ce qu'on peut appeler 
le génie particulier de ceux qui la profes- 
sent. Ceite corrélation ne saurait nous sur- 
prendre; elle s'erplique d'elle-meme. Quand 
chacun de nous n'eprouve et n'exprime les 
sentiments qui sont communs a tous les bom- 
mes, que dans la mesure et que de la maniere 
que comporte son caractere, commeut cliaque 
famille de peuples pourrait-elle comprendre et 
traduire le sentiment dii diviii autrcment que 
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dans le ton général de ses aptitudes, et d'a- 
pres le degré de son developpement spiritiiel? 
Sur le fonds commun des facultCs qiii appar- 
tiennent a tous les Iiommes sans distinction, 
chaque famille de peuples se distingue de tou- 
tes les autres par des differences spéciflqiies, 
constituées soit par la dkpression de certaines 
de ces facultes, solt par le déreloppcmcnt ex- 
clusif de certaines autres. Ces differences spe- 
citiques doivent naturelleinent se retrouver 
dans toutes les spheres de la vie, et par eon- 
skquent aussi dans la religion. Cela est evident 
pour les religions nationales, c'est-a-dire pour 
les religions qui restent exclusivement propres 
aux peuples au milieu desquels elles sont nCes. 
Les religions unit-ersalis tes ou cosmopolites , 
c'est-a-dire celles qui, comine le bouddhisme, 
le christianisme et i'islamisme, aspirent a &re 
acceptkes par tous les liommes sans distinction 
de race et de nationalitk, et qui y ont réussi a 
des degrés divers, iie font pas exception a la 
regle commune, en ce sens dii moins que, tout 
en conservant en gbnhral I'esprit qui les dis- 
tingue, elles s'accommodeiit aux caracteres 
différents des peiiples au milieu desquels elles 
se rbpandcnt. L'islamismc n'est pas dans la 
Perse, ou se sont consenrkes des traces du 
génie iranien, ce qu'il est parnii les Turcs, 
hommes de race scytliique, et il est autre en- 
core parmi les Arabes. du moins parmi les 
Arabes du dCsert qui, s'il faut s'en rapporter 
a ce que Volney en raconte dans son Voyage 
en Syrie, sonl loin d'etre des croyants bien 
fervenls. Le bouddhisme du Tibet et de la Mon- 
golie diffkre cousidkrablemeut de celui de I'lle 
de Ceylan. Le christianisme n'a pas revetu des 
formes moins diverses. A son origine mSnie, il 
fut entendu par les Juifs palestiniens dans un 
tout aiitre sens que par les Juik liellt!nistes 
qui, au contact de la culture grecque, avaient 
perdu en grande partie les traits les plus mar- 
ques du caractere national. BientOt apres, 
on le voit prendre une tendance idealiste et 
spéculative dans I'Orient, oii les debris de 
la civilisation de I'ancienne Grece mainte- 
naient encore I'esprit philosophique, tandis 
que dans I'Occiderit, ou les docteurs de I'E- 
glise avaient pour la philosopliie la ni&me hor- 
reur qu'elle avait autrefois inspirée A Caton, 
et avaient iiérite de I'esprit organisatciir des 
anciens Romains, il fut essentiellement prati- 
que et tendit des le eommencement ase trans- 
former en un goiivernement rCgulier des con- 
seiences. Au seizikme siecle le catholicisme 
reste clominant au sein des peuples de raee (oii 
de langue) latiue, eliez lesquels la mobilité dc 
I'esprit n'exclut pas I'ainour de la discipline et 
de I'autoritk; il disparalt. aii contraire, diimilieu 
des peuples de race germanique, parmi lesqnels 
il n'avait jamais éte solidement etabli, et fait 
place a une nouvelle forme religieuse, le pro- 
testantisme, plus en rapport avec le genie 
dhommes qui attachent plus de prix que les 
Latins ii la vie intkrieure. 

Que ces diffkrentes religions, que ces formes 
diverses qu'a revetues une mCme religion, ne 
soient pas $une égale valeur, c'est ce qui ne 

peut Btre mis en question. Mais elles derivent 
toutes d'un m6me senüment de I'iime, et celui- 
I i  est avei~glB par un grossier fanatisme qui 
s'imagiue que tous les cqltes diffbrents du sien 
ne soiit nés que sous I'inspiration de passions 
mauvaises et criminelles. Cliacune d'elles est 
précisément tout ce qii'elle a pii etre dans lcs  
condilioris oii elle s'est produite; aucune aiitre 
eonception du divin n'aurait pu y &re comprise. 

Ce n'est pas a dire toutefois qu'une religion 
ne puisse se transformer et s'blever a des con- 
ceptions du divin de plus en plus satisfaisantes, 
La GrCce antique nous offre un exemple frap- 
pant d'une Bpuration de ce genrc. En quittant 
le berceau de la famille aryenne, les Grecs pri- 
mitifs emportkrent avec eux dans leur nouvelle 
patrie les crogances naturalistes de leurs pkres. 
Pendant des siecles, ils n'eurent pas d'autres 
divinitCs que des personniíications des forees 
de la nature, des dieiix du feu, des dieux de 
l'eau, des dieux de i'air. Mais au lieu de repre- 
senter ces divinités fantastiques sous des for- 
mes symboliques, comme flrent les Aryas, 
ils leur donnCrent la forme hiimaine; ce fut 
un premier progres. Ces dieux perdirent par la 
en partie leur caractere naturaliste. Ils avaient 
la forme Iiumainc; on leur preta les passioiis 
et les senlimentsde l'liomme; on leur en preta 
aussi les qualités morales. Bientbt ils devinreut 
les modeles des vertus qui font le bon citoyen; 
I'assemblee des clieux fut le type parfait de  
l'assemblke des peres du peuple; Zeus, toiit 
en restaut dans le culte le symbole de i'ettier 
lumincux qui nourrit tous les etres, féconde la 
terre et prend mille formes pour reproduire la 
vie, ne fiit guere representé par les poetes . 
Bpiques et par les poetes tragiqiies que comme 
le priucipe de la jiistice, le gardien des traitks, 
le protecteur des suppliants. Ce travail de trans- 
formation fiit poiirsuivi par les philosophes. La 
poksie épique avait seuti que l'idee du divin 
cst plus pure et plus vraie, coque  sous la 
forme de l'idéal Iiumain que sous celle d'une 
force de la nature; la philosopliie, faisant un 
pas de plus dans la meme voie, comprit a son 
tour que celte idée est encore plus pure et plus 
vraie, concue sous la forme de la raison que 
sous celle de l'liomme en general. Ainsi dans 
la Grece. la relidoii Dassa siiccessivement du 
naturalisÍme a l'&llir~pomorphisme et de I'an- 
thro~omorphisme un véritable spiritualisme. 

~'ii ide ious présente un spectacle entiere- 
ment contraire. Loin de marcher du ebt6 dii 
spiritualisme, la religion s'y dégrade de plus 
en plus et s'enfonce en des conceptions d'iine 
grossierete toujours croissante. A I'ancien culte 
relativement pur d'lndra s'ajoutent successi- 
vement, en I'cffapnt toujours plus, !es cultes 
de divinites obscenes et féroces ; a mesure 
que la superstition augmente, le nombre des 
dieux s'accrolt, et le caractkre moral qui n'était 
pas etranger au naturalisme antique du Rig- 
Veda, disparalt devant les pratiques multipliées 
qui forment tonte la religion d'une population 
CnewPe et ignorante. 

Comment se fait-il que deux religions sorties 
eependant de la meme raciiie aient subi des 



destinées si contraires? La diflérence des cli- 
mats ne saurait i'explic~uer, quoiqii'elle y ait 
pmbablement contribu6 pour quelque part. La 
veritable raison doit en etre cherchée dans ce 
double fait, d'iin c6té que lareligion est restée 
daiis l'lnde sous la direction d'iine théocratie 
e t  de i'autre que dans la Grece elle fut éman- 
cipke de bonne heure de tout pouvoir sa- 
cerdotal. Ici, devenue, en un certain sens, 
l'affaire de tout le monde, livrée a la libre 
discussion et A l'appréciation individuelle, elle 
put, au milieu d'un peuple libre, etre revisée 
constamment, suivre les développeuients de la 
raison, et rester en harmonie avec les progres 
de la penske. La, une autorite sacree, dont 
les decisions étaient celles de Dieu lui-meme, 
ne lui a pas permis de s'élever au-dessus du 
niveau qui avait ét6 íixe a jamais. Le mouve- 
ment, ne pouvant se faire par en haut, s'est 
fait par en bas, si je puis ainsi dire, et de 
chute en chute, de superstitions en supersti- 
tions, la religion a flni par devenir dans i'Inde 
un amas de grossieres et absurdes reveries. 

Tel est le fiineste résultat aiiquel aboutissent 
d'ailleurs toutes les théocraties. Necessaires, a 
l'origine des societés, pour retenir dans la vie 
sédentaire et accoutumer au joug salutaire de 
la loi des peuplades encore pleines des souve- 
nirs de la vie nomade qu'elles vieiinent de 
quitter, elles ne sont propres, quand elles se 
rnaintiennent apres avoir accompli leur aeuvre. 
c'est-a-dire apres que i'ordre social est decid& 
ment ktabli, qu'a Btouffer toute liberte et toute 
spontanéite , qu'a comprimer tout moiivemenl 
de la pensee, en continuant a traiter les hom- 
mes comme des enfants incapables de se diri- 
ger eux-memes. La tutelle qu'elles exercent 
sur les sociCtCs naissantes est un bienfait aussi 
longtemps que les peuples dont elles font l'e- 
ducation ne sont pas en etat de compreiidre et 
d'aimer les devoirs de la vie policée ; elle est 
un flkan, quand elle se prolonge au dela de ce 
qui est necessaire, par cette raison qu'elle ne 
peut alors se maintenir qii'a la condition de re- 
tenir les esprits dans i'impuissance de se d&- 
terminer übrement. Et comme les tlieocraties 
regardeut leur autorite absolue comme un mi- 
nistere sacre qu'elles tienneut directement de 
Dieu, elles n'épagnent ni le fer ni le feu pour 
reduire les rebelles qui veulent entrer en pos- 
session d'eiix-memes. 11 n'est pas de nation qui 
n'ait essaye, en un certainmoment, de renrer- 
ser les institutions théocratiques dont la tutelle 
avait preside a ses premiers pas dans la vie 
polic6e. Bien peu y ont réussi. Celles qui, apres 
des luttes lougues et sanglantes, n'ont pu con- 
querir leur liberte de peusée et d'actioii, sont 
restées, comme l'lnde, dans une enfance Ater- 
nelle. 

La religion suit donc les évolulioiis de la 
societé. Telle forme religieuse , excellente , 
nécessaire a telle phase de la vie d'une nation, 
ne saurait convenir a une autre phase. II faut 
que cette forme soit brisée et remplacée par 
une autre plus en harmonie avec la rnaniere 
de sentir, de penser ou de vivre, qui se  mani- 
feste, ou que la civilisation nouvelle avorte. 

Ces cliangements ne s'accomplissent pas sans 
de douloureux dkchirements. La forme reli- 
gieuse ancienne, devenue le représentant de 
la civilisntion du passe, ne cede jamais qu'a- 
pres des luttes sanglantes auxidkes qui tendent 
a s'emparer des esprits et a les entrainer dans 
une voie différente. Les guerres civiles n'ont 
presque jamais eu d'autre cause. Mais ce serait 
une erreur de croire que la religion y perit. 
Elle change de forme, rien de pliis, et le chan- 
gement, bien loin de l'epuiser, lui donne une 
vie nouvelle. 

La distinction d'une religion et des formes 
diverses qu'elle est capable de revetic, n'est 
pas, il est vrai, un fait genéralement admis; 
elle n'en est pas moins proclamée par i'his- 
toire de toutes les religions. C'est parce qu'on 
la méconnait, qu'il r k n e  de si nombreux mal- 
entendus sur les choses religieuses. La reli- 
gion, ou pour prendre pour exemple celle de 
toutes les religious dont l'liistoirc nous est la 
mieux connue et qui naturellement nous offre 
le pliis d'inter&t, la religion clirétienne, consi- 
dérée en elle-meme, est complktement indé- 
pendante des pratiques et des doctrines avec 
lesquelles on la confond d'ordinaire. 

Elle est indépendaiite des pratiques avec 
lesquelles elle est associee aujourd'liui; ces 
pratiques en effet ne datent pas de son origine, 
ellea ont cliange a plusieurs reprises depuis 
les temps apos toliques jusqii'a nos, jours. On 
sait par les Actes des ap6tres et les Epltres de 
saint Paul, ce qu'e!ait le culte des chretiens 
dans la primitive Eglise. Ils se réunissaient 
pour prier en commun; ils s'asseyaieut ensuite 
fraternellement a la meme table, et célebraient 
la comm6moration du dernier repas que Jésus 
avait pris avec ses ap6tres. 11 n'avail guere 
change au commencement du second síkcle. 
11 Les chrétiens, raconte Pline le Jeune, s'as- 
semblaien t , a jour marqué, avant le lever du 
solcil; ils chantaient tour a tour des vers la 
louauge du Clirist, comme d'un Dieu; ils s'en- 
gageaient par serment a ne poiiit commettre 
de vol, de brigandage, d'adiiltere, a ne point 
manquer a leur pminesse, a ne point nier un 
depdt; apres cela ils avaient coutume de se 
séparer, et ils se  rassemblaient de noiiueau pour 
manger des mets conimuiis et innocents. u 
(97e lettre di1 livre X.) Ce culte etait si simple, 
que les parens qui ne pouvaient pas séparer 
l'idke de religion de celle de ceremonies pom- 
peiises. ne le prenaient pas meme poiir un 
culte et teiiaient les cliréliens pour des impies 
qui n'avaient pas de Dieu. Pour les attirer au 
christianisme, aussi bien que pour ne pas 
heurter les pr6jugks d'cnfance des nouveaux 
fldeles sur ce point, on adopta, en les modiílaut 
quelque peu , les cerémonies religieuses des 
Grecs et des Romains. L'eau lustrale, les flam- 
beaux sacrés, les pmcessions, bien d'autres 
choses encore passBrent successivement des 
temples des paiens dans ceux des chrétiens. 
Plus tard, pour attacher les Barbares a la foi 
chrétienne par de beaux spectacles, on multi- 
plia les fetes, et on enrichit le culte de nou- 
velles cérkrnonies. La liturgie changea aussi 
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peu a peu de caractkre, quoiqu'on pretendlt, 
malgre ces modiflcations continuelles, qu'elle 
remontait aux temps apostoliques. n Mais il ne 
faut pas s'imaginer, dit Rich. Simon dont le te- 
moignage ne saurait ici &re siispect , que les 
apdtres aient celebre la liturgie de la maniere 
qu'elle est aujourd'hui, remplie de termes et 
de facons de parler qui n'etaient point en usage 
dans les premiers siecles de 1'Eglise.r (Com- 
paraison des eérémonies des Juifs et de la dis- 
cipline de ~'Église, ch. xvrrI et xix.) Ces chan- 
gementsincessants Ctaient faits sans doute dans 
i'intention excellente, mais peu éclairke, $6- 
tendre I'empire de la foi chrktienne; mais ils 
prouvent jusqu'a Ykvidence que ce qui consti- 
tue le fond meme du christianisme est enliere- 
ment distinct des cerkmonies ecclksiastiques 
et des formes de culte qui ont prevalu par 
suite de circonstances accidentelles. 

La religion chrétienne u'est pas moins dis- 
tincte et indbpendante des dogmes avec les- 
quels on la confond d'ordinaire. Le d o m e  de- 
rive sans doute de la religion; c'est un essai 
plus ou moins heureux d'expliquer soit les 
faits bvangéliques, soit les diverses questions 
religieuses, que se pose necessairement l'esprit 
humain, quand il veut se rendre comple de ses 
croyances. Mais les explications se font toujours 
sous l'influence de la culture dominante. Si le 
christianisme, au lieu de prendre son cours 
vers I'Occident, s'était propage e1 maintenu 
dans 1'Asie centrale, c'est sous la forme du 
manicbkisme que la doctrine chrétienne se se- 
rait Btablie. 11 se repandit, au contraire, dans 
des pays ourégnait un platonisme, mal entendu 
toutefois et dégeneré. Ce fut sous I'action de 
ce platonisme que se forma la tlieologie chrb- 
tienne. Ce n'est pas le dogme chrktien qui a 
donne naissance au christiaiiisme. Jésus-Christ 
n'a jamais prononce les mots de trinitk, de 
peche originel, de transsubstantiation. On a tiré 
plus tard ces doctrines de ses paroles par des 
deductions plus oii moins legitimes. Mais la 
plupart d'entre elles sont si peu des consk- 
quences necessaires, evidentes, de l'enseigne- 
ment de 1'Ecriture sainte, qu'elles n'ont pu 
forcer l'assqntiment de tous les chrétiens, 
e1 que les memes paroles des Bcrivains sacrés 
sont entendues daus un sens par les uns et 
dans un sens contraire par d'autres. C'est de 
cette diffkrence d'interprktation et d'explication 
que provient la multiplicité des sectes et des 
églises chretiennes. 

11 faut ajouter que les dogmes cllrktiens ne 
se sont formes que peu a pen , s'appelant en 
quelqiie sorte les uns les autres, la plupart des 
derniers etant en un certain sens le complé- 
ment de ceux qui avaient CtB arretes prkcé- 
demment. Chacun d'eux a sa date prkcise. La 
doctrine de la divinite absolue de Jésus-Christ 
a kté decretée a RicCe en 325, celle de la divi- 
nite absolue du Saint-Esprit a Constantinople 
en 380, celle de la transsubstantiation au sep- 
tidme siPcle dans 1'Eglise grecque et seulement 
au concile de Latran en 12 15 daos YEglise la- 
tine, quoiqu'elle y fbt gCii8ralement recue de- 
puis le huitieme siecle. Toutes ces doctrines 

ne sont pas nees, cela se comprend, le jour 
qu'elles ont Bte officiellement inscrites sur le 
catalogue des croyances eccl6siastiques; elles 
ont toutes commence par étre mises en avant 
par quelques docteurs; peu a peu elles se sont 
repandues ; puis , quand elles ont été admises 
d'un assentiment a pe11 pres unanime, 1'E- 
glise les a reconnues pour des vCrites chré- 
tiennes. Avant cette reconnaissance, c'élaient 
des opinions qu'on pouvait adopter ou rejeter 
a volont6; mais apres, ces opinions sont des 
dogmes auxquels I'Eglise impose I'obligation 
de croire. Avant ces dernieres annkes, on etait 
tres-bon catholique, sans admettre la doctrine 
de I'immaculCe conception de la Vierge. Tlio- 
mas d'dquin la combattit konsfamment; il n'en 
a pas moins ktÉ! regarde comrne 1'Ange de re- 
cele et place au nombre des saints. Au troi- 
sieme siecle, on n'avalt pas besoin. pour &re 
un vkritable membre de 1'~glise catholique, 
d'admettre la suprkmatie du saint-siége; autre- 
ment on n'aurait pas fait un saint de Cyprien. 
de Carthage, qui reclama si Bnergiquement en 
faveur des droits souverains de I'Cpiscopat 
contre les prétentions de l'évkque de Rome. 
Grkgoire VII, loin de le canoniser, I'aurait cer- 
tainement excommunik. 

Que conclure de la, sinon que le dogme est 
non-seulement une chose accessolre, secon- 
daire, mais encore une chose mobile, dian- 
geante, e1 que la religion chrCtienne n'a dk- 
pendu en aucun temps et ne depend encore ni 
de te1 dogme, ni de te1 ensemble de dogmes 'i 
Ce qui constitue en propre le christianisme, 
c'est la forme particuliere qu'il donne au sen- 
timent religieux, la tendance hautement spiri- 
tualiste qu'il imprime a la vie morale. C'est par 
la et non par des doctrines dont la plupart se 
retrouvent d'ailleurs sous des termes presque 
identiques dans des cultes fort diffkrents. qu'il 
se distingue de toutes les autres religions. 

MICHEL NICOLAS. 
On a beaucoup parle de I'union du trbne et 

de l'autel; on a considere cette union comme 
un é1Cment de force, tant pour le prince que 
pour le clerge. C'ktait considérer la religion, le 
plus noble. le plus elevé des sentirnents hu- 
mains, comme un instrument : instrument de 
gouvernement pour le prince, instrnment d'in- 
fluence pour le clergk. 

Nous considérons cette union comme tres- 
peu solide, et c'est un bonheur, car elle est 
nkcessairement dirigke contre la libeitk, contre 
le droit, contre le progres; c'est un pacte con- 
clu entre I'ambition et I'avidité. C'est. du reste, 
un moyen ou mieux un expedient politique 
d'une bien faible valeur. En effet, ou la reli- 
gion (ou le clergC) n'exerce pas une grande 
influence sur le peuple, alors il n'y a pour le 
prince aucun proíit a lui faire des concessions 
intéressees; ou cette influence est grande, et 
alors ceux qui la tiennent entre les mains se  
feront payer chbrement , trop cheremenl , leur 
concours. 11 n'y aura jamais kgalitb entre a les 
hautes puissances contractantes 11. 

Dans les pays vraiment ~onstitutionnels, 
une ligue entre le gouvernement et le clergb 
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n'aurait aucune raison d'Ctre, et ses  efforts 
n'auraient aucune chance d'aboutir a un succks 
durable ou important. Le peuple y est devenu 
majeur : il limite le  poiivoir du prince par des 
lois, et restreint I'iníiuence du clergé au do- 
maine du for intérieiir, s e  réservant I'usage de 
sa liberté pleine et entiere. Nous peneons que 
telle est ou devrait etre la situation normale, 
e t  dans tous les cas un but qu'on devrait clier- 
cher a réaliser partout. Al. B. 

REMBOURSEMENT. Voy. Rente. 

REMONTRANCES. Réclamations que les 
parlements et  autres cours souveraines adres- 
saient aux rois de irance pour leur signaler 
les inconvenients d'nne rnesure. Le Parlement 
de Paris fut le premier qui fit des remontrau- 
ces, au quinzieme siecle, et  c'est le roi qui s e  
les iit adresser contre les prktentions du pape. 
.Cet usage fut depuis une arme des parlements 
contre les rois, arme facilement éinoussée par 
les lettres de jussion et lits de justice, Ielu~n 
imbelle sine ictu. Les ordonnances de Nouliiis 
(1566 - 1567) confirmerent aux parlements le 
droit de remontrances, mais sans leur donner 
aucune sauction. L'Hbpital et les autres apoli- 
tiques u (voy.) qui composerent ces ordonnan- 
ces n'oserent jamais coufier la protection des 
citoyens qu'a la raison du prince, éclairée par 
des conseils qu'il était maltre de ne pas sui- 
vre. 11 ne faut point hésiter a attribuer a ces 
politiqiies une partie des maux que le pouvoir 
absolii a faits a notre pays. En 1667, Louis XIV 
défendit au Parlemeut de faire des remon- 
trances, sinonaprés l'enregistrement des édits; 
en 1673 (déclaration du 24 février), il n'en 
admet ni avant, ni apres, sinon sur les édits 
concernant des particuliers. Le régent rendit 

a u x  parlements et cours souveraines le droit 
de remontrances , dans la séance du 15 sep- 
tembre 17 15, et régla ce droit par une ordon- 
nance du 26 aoht 1718. (Voy. Parlements.) 

J. DE B. 

REHPLACEMENT. Dans la plupart des pays 
dont I'organisation militaire est baske sur le 
recrutement forcé , les citoyens appelés au 
service.orit lafaciiltéde se  faire remplacer sous 
les drapeaux, soit en vertu ?'un contrat privé, 
soit par I'intermédiaire de 1'Etal. 

On ne trouve pas trace de cette faciilté cliez 
les anciens peuples de I'Orient qui aitribuaient 
a nne caste spéciale l e  métier des armes ; chez 
les Grecs, pas davantage, non plus que dans 
l'histoire de la république romaine. L'usage ne 
s'en introduisit que sous I'empire. Une loi de 
Valens, datée d'lntioche, permit aux jeiines 
soldats de s'affranchir du service moyenuant 
36 sous d'or (pres de 3,000 fr.) versés au Tré- 
sor. Cette somme fut réduite a 25 sous d'or 
par un édit de 397. Elle était appelée capitu- 
lalion, etemployke enprimespour lesvétérans. 

En France, le service fut d'abord obligatoire 
poiir tout le  monde, excepté pour les membres 
d u  clergé , qui avaient le  privilége d'envoyer 
d e  véritables remplacants , sous le nom d'ad- 

vocati. Cliarlemagne toutefois adopta la capitn- 4 
lation romaine. 

Le remplacement eut lieu sous Louis XIV, i 3 
I'occasion de levées de milices: il se  faisait ' 
par contrat privé et  sans i'erctremise de ticrs. , 
11 h i t ,  du reste, peu usité, parce que les ar- a 

mées fnrent recrutées presque exclusivement 
jusqu'a la Révolution au moyen d'engagements ' 
avec primes. 

La Convention , qui mit la France entiere 
sous les armes, n'admit aucun mode d'exoné- 
ration. La loi du 19 fructidor an VI ,  qui orga- . 
nisa la conscription , ne parla aucunement de 
remplacement. II fut autorise par la loi di1 
17 ventbse an ViII ,  dans deux cas seulement : 
lorsqu'il était exigé par la santé du conscrit , 
ou lorsque la coutinuation de ses études de- 
vait offrir plus de chances d'iitilité réelle pour 
la patrie que les services militaires qu'il était 
appelé a rendre. 

La loi du 6 floréal an X1 permit aux jeunes 
gens désignés par le sort de s e  faire supplder 
par des conscrits de la meme classe ou des 
classes antkrieurement appelées, non désignés 
par le sort ou dbsigués pour la réserve, le sup- 
pléé se plaqant par 1i dans la situation ou était 
son suppléant. 

La faculté de remplacement ful élagie et 
consacrée successivement par les lois du 
8 friictidor an XIII , du 10 mars 1818 et du 
21 mars 1832. Cette dernihre loi, dont la plus 
grande partie est encore en vigueur, organi- 
sait un systkine de garanties multipliées a l'é- 
gard du remplacant. L'insufisance pratique de 
ces garanties fut denoncée en 1836 par le gé- 
néral Bugeaud, et reconnue en 1843 par le  mi- 
nistre de la guerre, qui y chercba un remede 
dans un projet de loi dont I'ensemble fut re- 
poussé. 

En 1848, dans le projet de constitutien, l'ar- 
ticle 107 était ainsi concu : e Tout Franpais, 
sauf les exceptions fixées par la loi, doit en 
personne le service militaire et  celui de la 
garde nationale. Le remplacemntestinlerdit. r 
Cette derniere disposition souleva de vives ré- 
clamations, et la commission dut y renoncer. 
Une disciission ne  s'engagea pas moins, dans 
laquelle le principe du remplacement, soutenu 
par M. Tliiers , fut combattu par M. de Lamori- 
ciere, alors ministre de la guerre. On renvoya 
I'orgailisation du remplacement a une nouvelle 
loi sur  le recrutement dont le projet fut effec- 
tivement présenté en 1849, mais ne passa pas. 

Eníin la loi du 26 avril 1855, en créant la 
caisse de dotation de i'armée , a fait de I'État 
I'intermédiaire obligé de l'exonération. 

Le sentiment de la justice et de I'égalité est 
de prime abord froissé par cette faculté lais- 
sée d'acquitter en especes I'impBt du sang. 
Elle produit comme résultat une contribution 
légere pour Ic riclie, ruineuse pour le petit 
propriétaire, inaccessible au pauvre,'qui doit 
donner son travail et  risquer sa  vie. Les autres 
contributions sont proportionnées a la fortune 
du contribuable ou a sa  consommation. Celle- 
ci est invariable, e t  celui qui ne peut paycr, 
au lieu d'htre dkgrevé, paye le plus durement. 



Les dCfenseurs du remplacement raisonnent 
ainsi: 11 faut a I'Etat un homme capable de por- 
ter les armes ; il ne fait pas d'exception et s'a- 
dresse a tous les citoyens ; mais en voici un 
qui par ses gohts, son kducation, la carrikre a 
laquelle il se destine, est kloignk du service 
militaire. A c6te de lui, un autre est poussk 
vers ce service par sa force phytrique, ses 
aptitudes, sa situation. Il, va dire au premier : 
J'irai servir pour vous. L'Etat n'a rien a objec- 
ter a une semblable convention. Quelui faut-il? 
Un soldat ; il I'a, et n'a pas a s'occuper du 
reste. Les deux personnes qni traitent sont 
juges de la eonvenance di1 coutrat qu'elles for- 
ment entre elles. 11 y a plus : ce contrat sert, 
en realitk, I'interkt de I'État. Cet interet, c'est 
que les carrikres liberales soient reniplies, et 
pour cela il faut que l't5ducation des Iiommes 
qiii se dmtinent a ces carrikres ne soit pas en- 
travee et mise i nkant : ce que ferait infailli- 
blement un long service, de eept ans par exem- 
ple, comme en France. Enílii, considere comme 
impdt, comme devoir remplir, le service mi- 
litaire n'est llas une cliarge ou une tache iden- 
tique pour le jeune homme kleve dans I'aisance 
.et pour celui qui a ete éleve daiis la pauvretkt. 
D'un autre cbte, si I'on raccourcit la duree 
du service, on a des armees qui manquent de 
solidite, d'esprit militaire. Les armees jeunes 
raisonnent, jugent, donnent plus ou nioins sc- 
lon les situations : elles sont admirables pour 
la dkfense d'un terriloire, pour une guerre 
d'entliousiasme. Duns iine guerre politique, on 
ne peiit plus compter siir elles. 11 n'est pas, 
d'ailleurs, sans inconvenient d'universaliser 
les mceurs militaires dans une nation. Daris 
toutes les grandes nations militaires, le nietier 
des armes a eté une specialité. 

Ces argiiments ne sont pas sans replique. 
Les obligations civiques sorit essentiellement 
personnelles. On ii'est pas jure par procura- 
tion; un garde national ne peut point sc de- 
charger une fois pour toutes de ses devoirs 
sur un remplacant. Et pourtant ne poiirrait-on 
pas dire d e  meme qii'il ne faut, dans ces deux 
cas, a I'Etat, qu'un citoyen capable de rendre 
un verdict ou de monter une garde. 11 n'est 
pas si indiffkrent qu'il paralt aux intér6ts de 
l'Biat que le solda1 qui lui est fourni soit te1 
ou tel. La force publique dans un pays dkmo- 
cratique doit &re proprement la nation armee, 
c'est-a-dire qu'elle doit 6tre faite a I'image de 
la nation, participer a sa vie, etre animke de 
son esprit. 11 n'est pas inutile A la liberte qu'il 

1. Par cette considération, les partisans d'nn im- 
pat progressil qni n'admettraient pas le remplace- 
ment. devraient abrkeer la dnrke du service en ratson 
de la'fortuno, car pLs  ou est riche, plus le servicc 
militaire doit paraitre dur. Le  seul argumcnt avanck 
en favenr de-l'impat progressif n'csi-il pas que l e  
contrfbnable reasent la cbarge d'antant moins que sa 
fortuna est plus grande. Voudrait-on user de deux 
poids et de denx mesuras 1 Quant B nous, non8 ne  
sommes ni ponr 11imp8t progressif, ni ponr le  rem- 
placement. 11 es: vrai que nous ne vonlons pas d'ar- 
mke constitnke pourl'agression, mais une armde des- 
tinke B la  dbfense, et que dan8 une pareille armke 
une courte d u d e  de sewice - sana remplacement - sus t .  Avec une durbe de sept ans, le  remplace- 
ment paralt nn mal nlceeeai~e. M. B. 

y ait parmi les soldats des hommes instruits 
et accessibles au mouvement des idees con- 
temporaines. pas plus qii'il n'est inutile a Sor- 
dre qu'il se trouve dans les memes rangs des 
hommes attaches a la proprikté. u Si vous avez 
une armke qui ait un esprit fa part, qui ne se 
retrempe pas pbriodiquement par I'infusion 
d'un grand nombre de citoyens, qui ne soit pas 
I'image de la nation, prise non pas dans une 
seule catkgorie, mais dans toutes, i'armée 
aura une idee a part, un esprit a part. elle 
sera toujours capable de defendre I'indCpen- 
dance du pays, mais elle pourra devenir un 
peril pour ses libertksl.n Le trouble apporte 
par la conscription dans la carrihre d'un jeune 
homme est un inconvenient commun a toutes 
les professions. Vous prenez un ouvrier au 
moment ou, par son travail personnel, il va 
pouvoir compenser les sacriílces de ses pa- 
rents. 11 n'a que son corps. et ses bras : on les 
lui prend; son travail B la journke: on le Iiii 
enleve. Pendant sept ans, il est vrai, il est 
inieux nourri, mieux loge, mieux vbtu: mais 
il a perdu l'liabitude des travaux des champs 
ou de I'atelier. Est-ce qu'il s'y remettra facile- 
ment ? Est-ce qu'il vaut dans sa profession ce 
qu'ilvalait i la íln de son apprentissage 7 Est-ce 
que sa carriere, i lui aussi, n'est pas briske ? 

Quant a la durke du temps de service, elle 
pourrait 6tre abrkgee assurement, et les argu- 
nients qu'on fait valoir contre les troupes jerines 
nous touchent peu. Les armees ne sont pas faites 
pour servir les desseins myst6rieux d'une poli- 
tique a surprises, mais pour défendre le pays 
et assurer sa sécuritk. C'est en les isolant du 
reste de la nation, pour leur inculquer cet es- 
prit militaire qui n'est que I'obeissance passive 
dans son expression la plus brutale, c'est ainsi 
qu'on change en instrument de despotisme une 
institution qui devrait n'etre qu'une garantie 
d'indkpendance. 

Le remplacement 'a l'inconvénient de mas- 
quer les defauts du systeme de conscription 
en vigueur en France. 11 empeche que ceux qui 
ont les moyens de faire enteudre leurs recla- 
mations ne soient atteints directement. Le de- 
faut fondamental de la conscription, au point 
de vue de I'équité absolue, c'est qu'a I'egalitk 
des charges elle substitue i'kgalitk des chances. 

La questiou tout entiere du recrutement est 
en outre dominee par la thhrie  du désarme- 
ment, qui met en questiou I'existence mCme 
des armees permanentes; mais des considera- 
tions de cet ordre excedent les bornes de cet 
article totit spécial. 

La méthode de remplacement autrefois usitke 
en France soulevait des objections nombreuses 
et justifiées. Les remplapnts, que la raillerie 
populaire appelait des vendus, étaient pres- 
que toujours fournis par des entrepreneurs, 
surnoinmCs marchan& d'honmes, qui les sou- 
doyaient parmi les vagabonds et les debauchés 
en donriant une satisfaction passaghre a leurs 

1. Le  citoyen gknhral de LamoriciAre, ministre de 
la gnerre. Assemblde nationale, sbance du 21 oc- 
tobre 1848. On se reportera utilement A I'ensemble 
de cette skance. 
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passions. Sous le premier Erupire, les rempla- 
cants etaient fort mal accueillis dans i'armée; 
et dans plusieurs regiments, on les forcait a 
déserter. Peu a peu on s'habitua a leur pré- 
sence: toutefois, leur service fut jusqu'a la fin 
peu prisB. Ils entraient pour plus des trois cin- 
quiemes dans la composition des compagnies 
de discipline. 

Les critiques que soulevait cet Btat dechoses 
ont amen6 la crkation, qar la ioi du 26 mars 
1855, d'une dotation de 1 armke, sous la sur- 
veillance et la garantie de l'Etat. La caisse de 
dotation recoit le montant des prestations par 
lesquelles on obtient i'exonératioii : le taux de 
ces prestations est Gxe chaque année par un 
arreté du ministre de la guerre. Les sommes 
versees sont employBes en prime et haute- 
paye accordée a tout militaire qui contracte un 
rengagement, et en augmentations de pensions 
militaires. C'est dono par voie de rengagement 
d'ancieiis militaires que s'opere le remplace- 
meut. Ce systeme, qui, a peu de cliose prhs, 
avait &te proposé en 1836 a la Chambre des 
députés par le géneral Bugeaud, se rapproche 
beaucoup de celiii que le code Theodosien ap- 
pelait cupitulation. 11 presente trois i~iconvé- 
nients graves : 

l o  Les rengagements, aiusi que les exonkra- 
tions, pouvant etre conclus pour une durde 
variant de trois a sept ans, il est a peu pres 
impossible de faire concorder a la fois exacte- 

. ment et le nombre et la duree des rengagements 
avec le nombre et la durée des exonerations. 

20 Les primes de rengagement affaiblissent 
la discipline et, en retenant des sous-oíüciers 
en plus grande quantite sous les drapeaux, 
rendent plus dincile l'avancement pour les 
jeunes soldats. 

30 Ces primes, en prolongeant iudéfiniment 
la duree du service militaire, isolent plus com- 
plétement que jamais i'armée du reste de la 
nation et la rendent étrangere aux idées et aux 
maeiirs de la société qu'elle a mission de de- 
fendre. 

Le remplacement, soit par contrat privB, soit 
par i'entremise de i'Btat, est en usage dans 
toiis les pays de i'Europe, excepte: la Suisse, 
qui n'a pas d'armée permanente ; l'hngleterre, 
dont i'armée reguliere est composCe de volon- 
taires; la Prusse enfin, ou le service militaire 
est de courte duree, mais obligatoire pour tout 
le monde. (Voy. ArmBe, Grande - Bretagne , 
Landwehr, Prusse , Suisse.) 

GUSTAVE ISAMBERT. 

RENAISSANCE. En ce multiple mouvement 
du seizieme siecle, le monde moderne recon- 
nalt ses origines. Le renouvellement des pro- 
cedes de I'indiistrie , l'accroissement du com- 
merce ; la reforme de nos lois civiles, la 
restauration du droit romain; les triomphes de 
la peinture, leretoura i'architecturerationnelle, 
aux methodes scientiüques; la decouverte de 
deuxantiquites, juive et paienne, la découverte 
d'un monde, la decouverte dusysteme céleste, 
la reconnaissance des principes de la pliysique 
gbnérale, I'étude du caeur humain, la savante 

psychologie qn'on sent vivre dans les ceuvres 
litteraires de ce grand siecle, voila ce qu'ad- 
mireront eternellement dans la Renaissance 
i'économie, le droit, I'art, la science et la phi- 
losophie. Dlais qu'y doit voir la politique? 

J'avoue que, si I'on excepte Machiavel, le  
spirituel et maladroit serviteur de Florence, 
Micliel Ange, qui pour elle fondit des canons 
contre les ICdicis, la Boétie, I'kloquent auteur 
du Contr'un, et un petit nombre d'autres, les 
u hommes de la Renaissance n ne sont pas des 
republicains ni des constitutionnels. Leur poli- 
tique ne depasse guere le liberalisme des phi- 
losophes sous les empereurs romains, ou celui 
des savauts sous les dynasties musulmanes. La 
plupart de nos philosoplies ont, jusqu'a la revo- 
lution. confie au adespotisme éclairén, heritier 
de la loi romaine , le sort des populations. 11s 
s'etaieut fait une patrie dans l'art et dans la 
scieucei, ne revendiquant qu'une seule liberte, 
celle de la penske. Mais qui ne voit qu'ils out 
par la preparél'avénernent de toutes les autres? 
Celle qu'ils demandaient est la premiere, la 
voix meme de toute liberté. 

La Renaissance et la Reforme, nBes de deux 
principes opposés, ont toutes deux amené 
I'affranchissement de la pensee : la Reforme 
en s'écartant de son principe, par les necessi- 
tes de la deferise et la force des évenements ; 
la Renaissance n'a eu qu'a suivre le sien. 
(Voy. Michelet , Hisloire de Prance, t. VII, RE- 
NAISSANCE.) Elle n'est pas une doctdne, et n'en 
veut imposer aucune. Elle est tout art et toute 
science, la civilisation dans son sens le plus 
general : omnis hunuznitas, comme disait Ci- 
c8ron. Elle est venne inaugurer le relour a la 
nature, faire appel aiix libres puissances, ii la 
raison, a la justice. 

Aussi, bien que le seizihme sikcle soit l'épo- 
que ou le gouvernement d'un seul s'organise 
le plus fortement sur les debris des auciennes 
francliises, c'est de ce siecle que nous datons 
i'origine de la- liberte. C'est la Renaissance , 
continiiée par les pliilosophes du dix-huitieme 
siecle, qiii doit donner a la Révolution son es- 
prit d'universalit6. Jusque-la, la liberte, comme 
le despotisme, avait été un gouvernenient de 
fait : la Renaissance conduit la politique moderne 
a la recherche des gouvernements de droit. La 
Renaissance inaugure I'ere libérale. Nous n'ou- 
blions pas la Grece et Rome, ni I'égalite des 
Ames chrétiennes: mais la république clmi- 
que ne connait que les privilégiés de la cité; 
et la grace ne connalt que ses 6111s. Plus vaste 
est la liberté moderne: la premiere, elle apro- 
clamé les memes droits pour tous les hommes. 

JACQUES DE BOISJOSLIN. 

RENTE PERMANENTE. C'est la forme prin- 
cipale sous laquelle se prbsentent les dettes 
,publiques. (Voy.Amortissement,Crédit.Dette, 
Emprunt, Rentes h terme.)Acheterunerente, 
c'est preter a I'Etat, ou acquerir une creance 
sur lui. 11 est de droit naturel que chaque de- 

1. C'est une republique Bternelle et aupreme , 
Qui ne  veut d'sutre loi que la loi de ThBleme. 

(Voltalre.) 
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biteur puisse se  libérer en remboursant la dette 
avecles intér@ts Cclius, et loutestipulatioii con- 
traire devrait @tre aussi illkgale que celle d'un 
engagement B perpktuité. (C. Nap., art. 1780.) 
L'fitat, quand il peut, ne manque pas de faire 
ugage de ce droit naturel, puisqu'il ktablit une 
caisse d'amorlissement chargCe di1 rembourse- 
ment successif, ou qu'il emploie pour ce but 
les exckdants de recettes, lorsqu'il y en a. 11 
serait meme autorisk a rembourser en une 
seule fois la totalité de la dette si le chiffre 
considkrable de celle-ci ne le rendait materiel- 
lement impossible. Divers auteurs ont meme 
prétendu indiquer des moyens d'opérer rapi- 
dement le remboursement total, mais auciin 
de ces moyens n'a encore pu souter~ir la dis- 
cussion, ou meme seulement obtenir d'etre 
gris en considkration. On ne délibere pas sur 
une utopie. 

Ce qui distingue cependant la rente d'une 
dette ordinaire, c'est que, si  le dkbiteur a le 
droit de se libkrer, le crkancier ne saurait exi- 
ger le remboursement, car on lui a vendu une 
rente. C'est cette particularité qui a fourni a 
quelques Unanciers les arguments dont ils se 
sont servis contre la conversion. 0n sait que 
convertir une rente consiste a offrir aux crkan- 
ciers le choin entre le remboursement et une 
rente infkrieure. Par exemple , on oúre pour 
5 fr. de rentes, une inscription de 4 fr. ou un 
capital de 100 fr. Si I'ktat dii marclik ne permet 
pas de placer ce capital a un taiix superieur, 
le créancier accepte de prkfkrence les 4 fr. de 
rentes, et son revenu se trouye ainsi réduit de 
20 p. 100; les dépenses de 1'Etat out diminuk 
en proportion. 11 est naturel que le créancier 
voit la couversion avec défaveur (voy. Amor- 
tissement); mais si la mesure peut, selon les 
circonstances,soulever les objectionspratiques, 
au point de vue de I'opportunitC, de I'industrie, 
des Unances, dn crkdit ou autres , on ne sau- 
rait jamais attaquer la conversion - c'est-a- 
dire le remboursement - en droil. Seulement, 
si la conversion avait lieu sans offre corrélative 
de rernboursement , ce serait une spoliation , 
une banqueroute. 

Abordons une autre question délicate tou- 
cliant la rente, c'est l'impbt. Si l'on demandait: 
est-il juste d'imposerlarente? noiis rkpondrions 
sansliksiterparoui, car toiiteslesautres sources 
du revenu, des citoyens contribuent aux be- 
soins de SEtat. Mais la question serait mal po- 
see. On doit se demander si 1'Etat n'y perdrait 
pas plus qu'il ne gagnerait. Si la rente ktait 
grevée d'une dbduction fiscale, le capitaliste 
ne payerait que la somme qu'il doit rkellement 
recevoir. la rcnte baisserait et 1'Etat payerait 
ses emprunts plus cher. Nous croyons que les 
principes sont ici bors de cause et que les cir- 
constantes seules doivent inspirer la dkcision. 

M. B. 

RENTES A TERME. ANNUITES. Le mot an- 
nuités a, d a n ~  le langage ílnancier de la France, 
un sens plus Btroit que dans celui des autres 
pays. 11 s'entend seulement des rentes annuelles 
qui doivent expirer dans iin certain délai, qu'il 

soit long ou court, pourvu que les rentes dont 
il s'agit ne soient pas perpCtuelles. Dans la 
langue flnanciere de I'Angleterre, le mot an- 
nuitks a un seris gknérique. Kan-seulement il 
embrasse les rentes crkées originairement pour 
une pkriode déterminée et nominees : 1 O Longues 
aunuitks;- Coiirtes annuitks; - 3 O  Annuites 
a terme (annuities jo r  ternzs of years); - 40An- 
nuites a vie; mais il a encore kté, depnis I'an- 
iiee 1706, époque oii i'on a,  pour la premiere 
fois, inscrit auGrand-Livre une renteen 6 p. 100, 
applique expresskment a toutes les rentes per- 
pétiielles. Par exemple, le fonds que je viens 
de citer, fnt prkcisement designé sous le nom 
d'annuitks en 6 p. 100 (the ,6 per cent annui- 
ties), et jusqu'a notre temps, tous les fonds 
(a l'exception des bons du Trésor. Exchepuer 
bondr, créés en 1853), sont qualifiks d'an- 
nuités. Ainsi les fonds aoglais, nommés dans le 
langage courant et dans la langiie de la Bourse 

cousolidcs u (consols), ou n rkduits m (rduced), 
sont inscrits sur les livres de la dette nationale 
sous cette forme : Anniutés consolidées en 3 
p. 100 (3 per cent consolidaled annuities); et: 
Annuités réduites en 3 p. 100 (3  percentreduced 
annuities). 

On a bien souvent discute la question de sa- 
voir ce qui est le plus avantageux a I'Etat, ou 
les emprunts publim contractks a charge de 
payer des aiinuités temporaires ou rentes a 
terme, mais non rachetables ni réductibles, ou 
ceux qui sont conclus en Bchange d'annuités 
perpétuelles, mais a cette condition que i'em- 
prunteur peut toujours offrirau preteur I'option 
entre le remboursement de ces rentes au pair, 
ou de nouvelles aunuités Cgalement perpétuelles, 
mais flxees a un taux infkrieur, quand la situa- 
tion du marche liiiancier met le gouvernement 
a meme de rkemprunter de l'argent a des con- 
ditions moins onéreuses. 

L'histoire de la dette nationale auglaise four- 
nit peut-&re plus de faits propres a rksoudre 
directemeiit et pratiquement cette importante 
qiiestion, que I'histoire des dettes d'aucun autre 
pays. Dans notre conviction, l'expérience que 
I'hngleterre a acquise dans une pratique qui re- 
monte aujourd'hui a pres de deux sikcles, réfute 
sictorieusement lbpiiiion professee encoremain- 
tenant par certains hommes d'Etat et certains 
économistes, que les emprunts piiblics moyen- 
nant aunuités ou rentes a terme peuvent &re 
contractes sur une large Cchelle; qu'ils sont 
commodes, économiqiies et, pour toutes ces rai- 
sons, avantageur & SEtat. Mais avant de conclure, 
et d'admettre ou de rejeter cette opinion ou la 
doctrine contraire, examinons l'histoire de ce 
systeme d'empriint, les résultats qu'il a pro- 
duits, et le degré de fa~eur  que liii accordent les 
capitalistes. 

Le systeme ílnancier de llAngleterre a été 
inau y r é  dans les premieres annkes du gouver- 
nement que créa la révolution de 1688. Les dé- 
peuses considérables des guerres de France et 
d'lrlande obligerent le pouvoir a demander au 
pays de tres-lourds impbts, et cependant le re- 
venu fort accru que l'on piiisa a cette source, 
ne siifit pas pour cou~rir  les dépenses. 11 fallut 
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de la dette iiationale , a livrer des annuitks 
qui devaient coiirir pendant un nombre deter- 
mine d'années, en echange de rentes perpk- 
tuelles ou de longiies annuites quelconqnes. 
Cette mesure permet au détenteur de titres an- 
glais, de convertir, selonson caprice, des rentes 
perpCtuelles dont le service s'eleve en total au- 
jourd'hiii (1862) a environ 23 31, millions ster- 
liiig, en rentes a terme, dont il peut, a son 
choix , flxer l'kchéance , entre 10 et 100 ans et 
a un taiix d'intérkt qiii correspond avec le prix 
des fonds sur le marchk. Par exemple, lorsque 
le prix du 3 p. 100 est , comme aujourd'hui, de 
94 liv., le taux de l'int8rCt Ctant de 3.2 p. 100, 
une rente perpétuelle de 3 liv. peut etre con- 
vertie en une annuitk de 11 liv. et de 10 ans de 
durke, ou en une anncitk de 6.38 liv., a cou- 
rir pendant ?O ans, ou 3,1?8 liv. pour 100 ans. 
Si une semblable conversion était opkrke alors 
que le cours du 3 p. 100 est a 84 liv., ce qui 
produit un interet de 3.55 p. 100, la rente per- 
pktuelle pourrait Ctre échangke contre une an- 
nuitk de 10.11 liv. pour 10 ans, 5.93 liv. pour 
20 ans et 3.08 liv. pour 100 ans. 

Ce systBme a fourni un moyen extremement 
facile d'apprkcier l'ernpressement que manifeste 
le public pour acquCrir des rentes a terme con- 
stitnkes par le gouvernement. Or, I'acte du Par- 
lernent a sanctionné, dkja pendant 32 années, 
et les rentes a terme achetkes (en y comprenant 
celles qui l'ont été en vertu de I'acte 3 de Guil- 
laume IV, chap. 1 4 )  n'ont pas encore impose 
aii revenu public une charge qui atteigne la 
somme totale de 1 million sterling, bien qu'en 
I 860 une autre rente annuelle de 1 f!, niillion 
sterling en longues annuitbs vlnt a expirer tout 
d'un coup. L'extinclion de ces longues annuites 
n'a fait naltre auciin vide, ni aucune demande 
destinée a les suppléer , car les achats de rentes 
a terrne, depuisjanvier 1860, neprésentent qu'un 
rksultat tout a fait insignifiant. Les comptes 
financiers de l'hngleterre ne font pas ressortir, 
comme ils le devraient, la somme des rentes a 
terme encore subsistant~s, qui , pour i'avenir , 
doivent expirer chaque année. Cette lacune est 
due , sans aucun doute, a une clause de I'acte 10 
de George I\' , chap. 14,  qui n'est rien moins 
qu'un bon modele a suivre. Cette claiise s'ex- 
prime ainsi : .u Les rentes a terme doivent etre 
comprises dans un compte general, que1 que soit 
le nombre d'annees pendant lequel ces rentes 
ont a courir. ii 

Dans la methode qu'on a toujoiirs suivie dans 
la Grande-Bretagne pour appliquer l'income tax 
aux revenus, on n'a jamais rtabli aucune dif- 
férence entre ceux qui proviennent de rentes 
perpktuelles, des prodnits de la terre, des bkné- 
Aces resultant d'une profession ou d'une indus- 
trie, ou enRn d'une aiitre source quelcoiique. 
On ne s'est jamais demande que1 nombre d'an- 
nees les rentes a terme avaient encore a courir, 
1, 2 ,  3, etc., si ce nombre était tres-inférieur 
ou presque equivalent a la perpétuité. Cette cir- 
constance a puissamment concourn a deprkcier 
les rentes a court ou a long terme, par rapport 
aux rentes perpktuelles. 

Et cependant, les sommes versees pour le 

service de ces rentes A terme, renferment pour 
chaque annuitb, non-seulement le payement'pk- 
riodique d'un intCr6t déterinin6, mais un rem- , 
boursement partiel du principal, calculC de telle 
sorte qu'a I'expii-ation de la rente. la somme 
payée originairement pour le prix de la rente 
se tronve recomposde et restituee exactement. 
Si donc l'income lax frappe une rente a terme 
dans la meme proportion qu'une rente perpé- 
tuelle, cette opération equivaut a la confisca- 
tion, sur le prix capital de la rente a teme,  
d'une somme prCcisément kgaie au tant pour 
cent fixe pour I'income tax. S'il n'y a aucune 
confiscatiou dans le cas desrentes perpétuelles , 
c'est tout simplement parce que I'annuité payée 
pour le service de telles rentes nerenferme au- 
cun aiitre Clément que I'intéret. Le terme assignk 
poiir le rernbonrsement du capital est, theori- 
quement parlant, place Q l'inflni; il s'ensuit que 
la fraction du capital rembourske a chaque 
kchhance d'inter6t est infiuiment petite, ou, en 
d'autres termes, egale a zéro. La conuscation 
dont nons parlons, est donc a son minimum 
lorsque la rente a terme est constituée pour un 
grand nombre d'années, et elle atteint son maxi- 
mum qriand cette rente est réduite a une seule 
annuité. Donc, si nous nous bornous a consi- 
derer une rente a termc particuliere , crkée pour 
un certain nombre d'annkes, nous trouverons 
que le montant de cette confiscation s'accrolt 
evidemment de nnno i n  annum, et s'éleve pro- 
gressivement, en proportion du temps Ccoulé et 
du nombre des annuités échues. 

En 1856, on representa au gouvernement an- 
glais qu'une maniere de proceder semblable Q 
celle que nous signalons, constituait une grave 
injustice au préjudice des dktenteurs de rentes 
a terme. On lui fit remarquer que l'income l a s  
est ainsi prélevée non-seulement sur les proílts 
ou sur I'inlCret servi au rentier, mais sur le ca- 
pital qui lui est restitile; soit que la rente íi 
terme. ajoutait-on, ait a courir pendant une 
p6riode plus courte ou plus longue, la taxe a 
pour e5et d'opérer une réduction de 7 deniers 
pour livre (taux de I'income tax a cette epoque) 
non-senlement siir les intérets, mais sur le total 
du capital mdme prete au gouvernement et par 
prélevement, avant qu'il soit restitu6 an crean- 
cier de 1'Etat. Le prejudice porté au rentier de- 
vient de plus en plus lourd, a mesure que le 
nombre des annuités qu'il a a recevoir diminue, 
et avec lui le capital qui lui reste a recouvrer. 
Ainsi, en 1852, concluait-on avec raison, les 
possesseurs de longues annuités qui prenaient 
fin en 1860, payaient a I'income tax quatre fois 
ce qu'ils auraient payé si I'impbt avait &te pré- 
leve uniquement sur i'intkrht. et cette charge 
excessive s'accroltra encore chaque annke, jus- 
qu'a ce que, a la dernihre, elle absorbe i'interet 
lui-meme tout entier. Cette repartition inequi- 
table de l'income tax, cpi soulevait alors de 
si justes plaintes, n'a pas ete, depuis ce temps, 
modiiike. 

Ainsi i'expérience de 1'Aiigleterre a &te con- 
traire a la doctrine de cenx qui exaltent la snpk- 
riorité des rentes a teme sur les rentes perpk- 
tiielles, au point de vue de l'économie. 11 nous 



reste a faire remarquer, pour conclure, qu'en 
pratique il ne sera jarnais posible, dans aucun 
pays, d'avoir recours aux rentes a terme pour 
obtenir les capitaux considerables exiges par les 
besoins d'un Etat. Les rentes a terme sont un 
placement qui ne convient qu'a nne classe 
restreinte de la sooikté, c'est-a-dire a ces capi- 
talistes quiont les moyens et l'occasiou de réfor- 
mer , avec une exactitude et une conscience 
inflexibles, iin fonds d'amortissement , afiri de 
se rembourser de leur capital, sur le produit de 
leurs annuités, et de corriger ainsi le vice de 
cette sorte de titres, vicc dorit sont exemptes 
les rentes perp8tuelles, ou le capital reste intact. 

Pour les petits rentiers (et , il est bon de i'ob- 
server, les statistiques de tous les pays mon- 
trent que cette catégorie est pliis nombreuse 
que toute autre classe de créanciers de I'Etat), 
un placement en rente a terme donne lieu a des 
difficultés d'un ordre particulier. En premicr 
lieu, une portion de leur capital, confondue 
avec les interets, est, a chaque semestre, repla- 
cée entre leurs mains; la tentation est dange- 
reuse; cette somme court bien la charice d'etre 
consommée en partie, sinon dissipée tout en- 
tiere, au lieu d'etre économisée et consacree a 
un nouveau placement. Supposez meme que ce 
placement soit eifectué, a cliaque semestre se 
représentent périodiquement un danger de perte, 
des frais de courtage a payer pour cette petite 
opération fractioniiaire, pour nerien dire des de- 
lais trop fréquents dans de semblables nkgocia- 
tions. Toutes ces diflicultés, bien souvent, pro- 
voquent le .possesseur de ces sortes de titres a 
faire ce qu'on appelle ntunger son bien. Ce n'est 
pas tout. 11 y a, dans ces placements, d'autres 
complications encore, dont les rentes viageres 
sont comparativement affranchies. Un homme 
pauvre, mal conseillé par la mauvaise fortuue, 
est poussé a dépenser le semestre entier de sa 
rente a terme flxe. 11 peut meme se bercer de 
l'espérance qu'il ne survivra pas a la période 
pour laquelle la rente est constituée. 11 se 
trompc cependant, et il dure plus longtemps 
qu'elle. Sa rente s'est éteinte: il n'a plus rien. 
Le rentier a vie au rnoins échappq a ce péril, et 
la mesure de sa vie est celle aussi de son re- 
venu. 

Pour toutes ces raisons, nous n'hésitons pas 
a penser que, si a~antageuses que puissent etre 
les constitutions de rentes a terme comme 
moyen d'emprunter de i'argeot, lorsquedes com- 
munes, des corporations ou des particuliers ont 
besoin d'arauces dont les intbrets et les rem- 
boursements successifs sont imputés sur leurs 
badgets ou sur le revenu de leur propriété, ces 
rentes sont a toiis égards iriférieures aux rentes 
perpétuelles, tant pour la commodité des titres 
et pour l'économie de la nkgociation, que pour 
toiites les autres qiialités qui recommandent les 
rentes perpétuelles, surtout lorsqu'il est néces- 
saire.de contracter, pour subvenir aux dkpenses 
de I'Etat, des emprunts considerabies, et d'as- 
surer aux valeurs qui les représentent, une cir- 
culation facile. FREDERICK HESDRICKS. 

REPARTITION. Voy. Quotité. 

REPRÉSAILLES. a Les reprCsailles, dit Vat- 
te1 , sont usitkes de nation a nalion pour se 
faire justice a soi-meme, quand on ne peut 
l'obteuir autrement. Si une nation s'est empa- 
rée de ce qui appartient a une autre, si elle 
refuse de payer une dette, de réparer une in- 
jure ou d'en donner une juste satisfaction, 
celle-ci peut se saisir de qiielque cliose appar- 
tenant a la premiere et I'appliquer a son protit. 
jusqu'a concurrence de ce qui lui est dh, avec 
dommages-intérets, ou le tenir en gage jusqu'a 
ce qu'on lui ait donné unepleine satisfaction. n 

Les reprksailles ont une histoire tres-an- 
cienne et tres-lamentable. D'abord abandon- 
nées aux citoyens eux-memes (voy. Priscrs) 
ce qui amena des abus aussi tristes que gr vea 
et révoltants, elles furent ensiiite transporlbes 
aiix magistrats, piiis aus gouvernements qui 
délivrercnt des lettres de représailles, lesquelles 
prirent, dans le droit maritime, le nom delettres 
de marque. La regle, aiijourd'liiii, est que toiite 
représaille exercée saus permission est taxée 
de hrigandage et de piraterie, 

Du principe que chaque Etat doit protéger 
ses sujets contre les l6sions desétrangers, est 
né le droit de représailles; c'est la loi du talion 
appliqiiée i la politique. hlais Pinlieiro-Ferreira 
restreint expressémcnt le droit de représailles 
aiix gouvernements entre eur ; il se fonde sur 
ce que la grierre n'étant dans ses principes 
qu'uue lutte de gouvernement a gouverne- 
meut, et jamais de nation a nation, il ne sau- 
rait admettre de représailles ou rétorsions que 
sur ce qiii appartient nus gouvernements belli- 
gérants, c'est-a-dire sur toiit ce qui constitue 
les moyens de force a la disposition du gouver- 
nement, et par conséquent destinés a nons 
porter dommage. 

La saisie des personnes et des biens des par- 
ticuliers ennemis, exercée a titrc de repré- 
sailles, a presque disparu dans les guerres sur 
terre; mais elle existe encorc dans les guerres 
sur mer, malgré le principe que la France a 
proclamé la premiere u que le droit de la 
guerre est un et le meme siir terre et sur 
mer ; - qu'il ne peut s'étendre ni auxproprié- 
tés prirkes, quelles qu'elles soient. ni a la, 
personne des individus étrangers a la profession 
des armes; - qu'il faut assujettir la guerre de 
mer auñ rhgles adoptées dans les guerres de 
terre , borner ce Uéau auxmatheurs inevitables 
qu'elle entralne et épargncr les rigueurs et les 
déprédations au commercant paisiblc. n (Décret 
de Berlin, 2 1 nov. 1806. - Mémoire de 1810 
sur la conduite de la France et de I'Angleterre.) 

Cependant il existe des exernples de saisie 
des biens des particuliers et I'iin de ces exem- 
ples fut dome par FrédPric 11 de Prusse. 
IVlieaton a fait le récit du memorable conílit 
qui s'cleva cntre la Prusse el I'Angleterre, a la 
suile de condamnations injustes prononcées 
par la cour de l'Amirauté anglaise contre des 
aruiateurs priissiens en violation de la maxime: 
Vaisseaw libres , marcliandises libres. La 
Prusse n'hbsita point i se saisir de I'liypothe- 
que donnke aux preteurs anglais pour slireté 
de l'emprunt silksien et i la traiisporter a ses 
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nationaux comme représailles et indemnité du 
prbjudice qu'ils avaient soilffert par le fait du 
gouvernement anglais. 

Pendant son séjour a Posen, i'empereur Na- 
poléon Ir=, supposant au cabinet de Loridres 
i'intention de conlisquer les fonds de la dette 
publique anglaise appartenant a des Franpis, 
ordonna a son ministre du Trksor d'examiner 
si, dans le cas ou I'Angleterre en agirait ainsi, 
il ne faudrait pas recourir a la meme rigueur. 
U La matiere est tres-délicate, disait-il, je ne 
veux pas donner i'exemple; mais si les Anglais 
le font, je dois user de représailles. a M. Aiol- 
lien repondit qu'un parcil acte lui paraissait 
tmp contraire a la politique anglaise pour 
qu'il piit y croire, qu'il souhaitait que le ca- 
binet de Londres commtt une telle faute, mais 
qu'on la loi rendrait plus funeste en ne l'imi- 
tant pas. A cette occasion , il envoya a I'empe- 
reur le mkmoire de Hamilton, l'ami, le con- 
seiller et le rninistre de Washiogton, sur la 
question de savoir si la regle de la politique, 
plus encore que celle de la morale, n'interdi- 
sait pas tout gouvernement, non-seulement 
de conflsqiier les capitaux qui Iiii avaient etk 
prbtés par les sujets d'uiie piiissance avec la- 
quelle il serait eii guerre, mais meme de sus- 
peiidre a leur bgard le servize des intérets. 1 

11 n'est pas permis d'user de représailles en 
faveur oii au prejiidice de tierces puissances 
par la raison que les reprksailles oiit Pt,é éta- 
blies pour I'avantage de notre propre Etat et 
de ses membres, et non pour I'avantage d'au- 
trui. Toutefois Hemer fait esception pour le cas 
ou les traités imposent le droit et le devoir d'in- 
tervention'. Ce droit et ce devoir se manifes- 
Tent avec une certaiiie force dans le sein des 
Etats fédkratifs, et l'article 37 de I'acte anal 
de Vienne les a formellement consacrés au 
pront de la diete germanique. Pour la Suisse, 
il a éte églement reconnu qu'un canton pou- 
vait exercer des représailles dans l'intkret d'un 
aulre canton. Dans le systeme fkdératif chaque 
partie confedkrbe est considérée comme un 
tout vis-a-vis des Ctrangers. 

Des principes que nous venons d'exposer, 
il semble resulter que les représailles suppo- 
sent des hostilités ouvertes entre les gouver- 
nements qui en usent. Cependant 11 est admis 
que I'on peut avoir recours aux represailles et 
cependant etre en paix avec la nation contre 
laquelie on les einploie. Leur but est d'obtenir 
satisfaction avant de recoiirir aux armes. nlais 
alors les représailles n'ont poiir objets que des 
choses individuellcs commc celles qu'exer~a 
le roi de Prusse, en 1783, contre la ville de 
Dauzig. C'etait un moyen préliminaire pour 
obtenir la rbparation d'une injusticc sans en- 
tralner un peuple entier dans les maux de la 
guerre. 11 est souvcnt appliquk, par la voie du 
blocus, par ercmple, contre les oiilrages com- 
mis par des nalions étrangeres el lointaines, 
vis-a-vis desquelles la guerre a outrance seni- 
ble d'abord impossible, impolitique ou trop 

1. Y. Ifichel Chevalier, Recue den Deuz-Hender, 
1856. VergB, Ru+ Marten., t .  11, p. 193. 

8. Daa VUlkerrecht der Oegemoart, 5 110. 

onkreuse. Ce n'est que lorsque ii ces reprd- 
saiiles i?tdividuelles succedent aes reprdsail- 
les g8?tdraIes publiquement décernkes et pu- 
bliquement exkcutkes. que i'ktat de paix dispa- 
ralt pour faire place A l'état de guerre, qui est ' 

la repréeaille derniere et suprCme. 
EUGENE PAIGNON. 

REPRÉSENTANT. C'est le titre donné, dans 
quelques pays, aux députés ou aux membres 
de la Cliambre klective. En 18?18, on les nom- 
mait en France reprdsenla>~ts dzc pezcple. 

REPR~SENTATION NATIONALE. Le sys- 
teme re~résentalif íuov. RBaime constitution- 
nel) comporte plusie;rs nÜances , depuis . le 
goiiverneineot ~arlementaire, ou le ~ouvoir est 
entre les maini des chefs de la ma~orité, jus- 
qu'aux monarchies tempL.des, ou les représen- 
tants de la nationn'ont au chapitre des affaires 
publiques qu'une voir consultative peu écoulee. 
hIais quelle que soit l'étendue des droits attri- 
bues a la représentation nationale, il est desi- 
rable que ce corps soit une image aussi í3dGlc 
que possible de la société politique dont il est 
1'01-gane. Ce principe semble generalement ad- 
mis, on ne diffbre que sur son application. 

Or, meme sous le régime le plus democrati- 
que, une nation se compose de groupes assez 
nombreux, formes par Ics professiuns des ci- 
toyens , par leurs intérkts , leurs croyances , 
leurs opinions, leur education et par tant d'an- 
tres circonstaiices morales et matérielles. Ces 
groupes sont rarement unis par un lien extk- 
rieur, ils sont rarement organisks, mais les ci- 
toyens qui les composent, sympatliisent entre 
eux, m811ie sans se connaltre; ils ont la mCme 
maniere de voir, le nienle but. et soiit génkrale- 
ment pr8h a s'associer pour i'atteindre. Voulez- 
vous appeler ces groupes, des catégories, des 
classes , noiis ne discuterons pas le mot, bien 
qii'il y ait des catégories de citoyens trop peu 
nombreus pour former des classes, et que ce 
terme ne s'applique pas aux groupes religieux. 
Quoi qii'il en soit, coinment faire pour que cha- 
cun de ces groupes ou chacune de ces classes 
soit représentée dans les chambres en pmpor- 
tion de son importance dans le pays? 

Ce problkme a été résolu différemment dans 
les diverses constitutions, et d'éminents publi- 
cisles ont propose des solutions qui, si ellesne 
soiit pas entrées dans les faits, meritent nkan- 
moins #&re examinees. Hous allons indiquer 
sommairement les pliis remarquables. 

11 est toiite une série de constitutions, celle 
de la France est dunombre, dont les auteursont 
pense qiie (1 le libre jeu des institutions n suñit 
pourque toutes les fractions de la sociétk trou- 
vent leur reprt.seiitation. 11 leur a paru impos- 
sible de faire upriori la part fuste de chaque in- 
teret, de chaque opinion; il leur a peut-Ctre 
aiissi semble impolitique, dangereux meme, de 
rewnnaltre officiellement les classes , de leur 
attribuer des intérets distincts en dehors de 
ceiix de la communauté; on craignait de favo- 
riser un antagonisme iiuisible uu bien public. 
Par conséquent, les collCges klectoraux ne sont 
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que des circonscriptions territoriales, et i'en- 
semble des citoyens qui i'habitent n'ont qu'un 
seul reprbsentant. 11 arrive néanmoins, et par 
la seule force des choses, qu'ici le choix tombe 
sur un agriculteur, la sur un fabricant, ailleurs 
sur un négociant, un avocat, un médecin, un 
écrivain et que, de cette facon, un grand nom- 
bre de groupes soient représentbs. Tous 1 Peut- 
&e, mais nous n'avons aucun moyen de le 
vérifier. Par exemple, le droit puhlic actuel 
permettant aux lois de régler certaines ma- 
tieres de culte, ne serait-il pas juste que les 
chambres comprissent un nombre de catholi- 
ques, de protestants, d'israélites, etc., propor- 
tionnel aux citoyens qui professent ces religions 
dans le pays? Sommes-nous bien sCir que les 
intCrCts du commerce, de I'indiistrie, de l'a- 
griculture, de la science, du capital, du travail 
soient representes en due proportion. Ne dites 
pas que le parlement ne s'occiipe que des in- 
tbrbls généraus. On répondra d'iine part que 
ules interets géneraux se cumposent de la 
somme des intérbts particuliers 11,  et de l'autre, 
que, les intCrBts gknéraux de tous les citoyens 
étant identiques, ils ne souffriront en rien siles 
groupes, catégories, ou classes étaient repré- 
sentks. 

Y a-t-il quelque chose faire dans ce sens ' 1  
Quel que soit sur ce point le sentiient du lec- 
teur, il reconnaltra que le problhme est ardu. 

La difficulté principale, c'est que tout homme 
apyartient a la fois a plusieurs groupes : a un 
groupe professionnel : cultivateur , industriel , 
professeur, etc.; a un groupe religieux: déiste, 
catholique, protestant, etc.; a un groupe politi- 
que: conservatenr, libéral,démocrate, etc.; sans 
compter qu'il y a des groupes basés sur la na- 
tionalite, sur lacouleur de la peau, sur des cir- 
constaticeslocales (esclavagistes et abolitionnis- 
tes). Avec quelgmupe votei?i-t-on? Votera-t-on 
a la fois dans plusieurs? Cette solution ne serait 
pas déraisonnable - il y en a des exemples en 
Augleterre (voy. hlill) et peut-etre ailleurs; - 
mais comment la loi reconnaltra-t-elle tous ces 
groupes enchevetrés? Créera-t-elle des colléges 
electoraux particuliers pour les conservateurs . 
les progressistes, les démocrates'f Pourtant ces 
distinctions ne sont pas sans une importante 
majeure. Est-cequelaiiuancepolitique ne prime 
pas souvent dans les élections la religion, la 
profession, I'origine? Le contraire n'a lieu que 
dans des moments de surexcitation. C'est pré- 
ciskment, dira-t-on, parce que la foi politique 
prime tout le reste, que les constitutions ont 

1. Nous ne nous bornons Das, comme on voit. B. 
envisager cette matibre au point de vue francais, 
qui prdfbre 1'8galit8 appsrente devnut la loi B. toute 
autre chose. Mais nous avons da tenir compte de 
l'ensemble des navs enro~hens. 

Nous oroyoni dévoir ajouter que, bien que nous 
ayons personnellement nne rdpugnance trbs-grande 
contre la renrhsentation oar nrouoes et oar intdr&ts. 

pu nbgliger d'en tenir compte. Elles ont, d'ail- 
leurs, pour auteurs les majorités qui ne se  
soucient pas de fournir aux minoritbs le moyen 
de se constituer. Mais la ou le drapeau politi- 
que est hors de cause, les grands intkrbts font 
valoir leurs droits. Autrefois les interbts parti- 
culiers étaient seuls en prksence; le moyen 
hge ne connut d'abord aucun intéret général, 
tout au plus la religion fut-elle (pendant les 
croisades) un pareil lien; le patriotisme est ne 
plus tard. On ne connaissait ni Francais, ni 
Allemand, mais des pretres, des nobles, un 
u tiers état u (voy.) ou aiissi des bourgeois (ci- 
tadins)etdespaysans (habitants des campagnes) 
(voy. États, Classes). Ce systeme s'est maintenu 
dans toute sa pureté eii Subde et avec des mo- 
difications plus ou moins profondes en Angle- 
terre et en Allemagne. Mais répoud-il au prin- 
cipe de la représentation propor.tionnelle? Le 
nombre des prbtres, oii celui des nobles est-il 
assez considkrable pour que le vote d'un de 
ces ordres ou états puisse annuler celui des 
ordres qui constiluent la masse de la natioii? 
Le systeme anglais souleve moins d'objections, 
surtout lorsqu'on admet l'utilitk d'avoir deux 
chambres. Les nobles et les prktres sont re- 
presentes par la Chambre des pairs, les villes 
et les campagnes par la Chambre des commu- 
nes. Dans cette derniere, les députks des villes 
oii bourgs sont censes reprksenter I'industrie 
et le commerce, les deputés des comtés i'agri- 
culture. En Alleniagne nous retrouvons dans 
beaucoup d'Etats cette distinction des villes et 
des campagnes; pendant des siecles, i'industrie 
et le commerce y étaient en effet legalement 
parquées dans les villes. Noiis renvoyons, pobr 
les détails, aux articles consacres aux divers 
Etats allemands, en faisant seulement remar- 
quer que, si le clerge ílgure dans les chambres 
allemandes, c'est d'une maniCre plus en rapport 
avec le nombre de ses membres ; que l'en- 
seignement (supérieur) envoie egalement des 
représentants a la diete; que la grande et la 
petite propriétk, quelquefois I'industrie et le 
commerce, ont leurs deputés particuliers. On 
peut meme dire que dans certaines contrées 
les riches et les pauvres ont leurs représen- 
tants spkciaux. (Voy. ProportionnalitB.) 

Parmi les publicistes qui ont presentC des 
idees sur le meilleur niode de représentalion , 
11. Robert de Alohl est sans contredit le plus 
éminent (Staolsrecht , Vdlkel'recht und Politih. 
Tubingue, 1860, t. 1, p. 367 et suiv.). Apres 
avoir passC eii revue les diffkrentes manieres 
de composer le corps represeiitatif, savoir: la 
nominatiou par le prince, I'herédité, i'élection, 
la combinaison qui rattache a diverses fonc- 
tions (maréchal, cardinal, éveque), le droit de 
sieger (on pourrait ajouter le sort ,  voy. ce mot), 
et fait ressorlir les inconvénients qui peuvent 
découler de chacune d'elles, il indioue les 

nous aomm& oblig6 de ;eoonnat<re oes grandi condition~ suivantes comme indisp&nsables 
corps reprdsentatifs pourraient bien &tre,prdcis&ment 
enFrance, un moyen e5cace dedhcentraliser etd'as- POUr bonne (p. 'O8) : 
surer la libertd. i" Les membres doivent Btre au courant des 

Voy., dan8 la Revue des Dcum-Mondes du 1" juillet droits et des intérets qu'ils représentent et 
1863, un article de M. le duo dVAgen sur la matibre 
qni noos occupe, ainsi que les ouvrages de MM. R. de pleins de en leur 
Mohl et J. st. Mil1 citds dan6 le texte ci-dessua. 20  Le choix de membres remplissant C ~ S  
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deux conditions ne doit'pas &re abandonnk au 
hasard, mais on doit prendre des mesures pour 
qu'il y ait unegrande probabilité de les trouver. 

30 Cette probabilitk n'existera que si le 
choix est dirige sur des hommes ayant des 
rapports directs avec les droits et les interbts 
qu'ils sont appeles a reprksenter. C'est diins ce 
cas seulement que le deroir et la volonté sont 
complktemeut d'accord et rkunis au savoir spé- 
cial. On mkconnaítrait la nature humaine en 
pensant que le sentiment du devoir. le coup 
d'ceil politique, I'ambition, le respect de l'opi- 
nion publique seront un mobile aussi efficace 
que I'iutkret personnel. 

4' On ne doit pas oublie'; ensuite que les 
droits et les interete a defendre sont de trois 
especes : gkn8raux. particuliers a des groupes 
de citoyens, individiiels. L'assemblée doit Ctre 
composée de manikre a tenir compte de cette 
triple exigence. 

50 La reprCsentation doit etre proportion- 
nelle; c'est-a-dire le nombre des membres 
attribué A chaqiie intér8t doit etre en rapport 
avec son importance. 

Pour que ce résultat flit obtenu, il faudrait 
(p. 416) qu'il y ebt trois ordres de corps re- 
presentatifs: particuliers, composes, genkraux. 
Le droit de reprksentation particiilikre serait 
accordk a chaque groupe d'interkts, jouissant 
d'une certaine importance. Par eremple, il y 
aurait la reprksentation du commerce, celle 
de l'indiistrie , celle de l'agriculture, du travail, 
des sciences, des arts, etc., etc. Dans chacun 
de ces corps sp4ciaiix ne seraieiit admises qiie 
des personnes faisant partie du groupe et 
klues par leurs pairs, on ne s'occuperait que 
des matikres qui interessent enclusivemcnt le 
groupe. Les affaires counexes ou communes 
seraient traitkes dans les representations com- 
binkes, corps cornposes de membres des deux 
ou trois groupes intkresSks. Enlin la reprksen- 
tation gknkrale serait formke des délégiiks de 
tous les groiipes, choisis par eux, et en nom- 

,bre proportionnel a l'importance de chaqiie 
groupe. Ainsi, il y aurait plus d'agriculieurs 
que de fabricants, et plus de negociants que 
d'artistes. La reprksentation generale serait le 
parlement du pays. 

L'es~acB ne nous permet pas de reproduire 
les d&clopperne~its ~ouveiit~emarquables par 
lesquels I'illustre publiciste alleniand motive 
son- projet de reoqanisation ; c'est pourquoi 
aussi nons nons abstenons de tout eramen 
critique. Nous aurions cependant plus d'une 
observation a faire. Toutefois, nous devons re- 
connaitre que les idkes de M. R. de lllohl sont 
plus logiquement déduites que les idkes ana- 
logues de Liebe (Der Gru~tdadel und die neuen 
Verfassnnoen. 1844). de Winter (Die Volksver- 
treiung i ~ I ) e u l s c ~ ~ n d s  ~ u k u n f i  1852) et sur- 
tout de Stahl (Rechtsvh,hilosovhie~. ce dernier 
Btant visiblement préoccupk dlÓpinions pré- 
conques. Lord Brougham veut aussi la repré- 
sentation par classe, mais sans entrer dans 
des dktails d'a~plication. 

Outre la nécessite d'assurer la reprksentation 
de chaque groupe de citoyens, les publicistes 
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ont soutenu l'utilite, la justice d'une reprksen- 
tation de la minorité. On comprendra combien 
cette question est importante, en supposant les 
10 millions d'klecteurs de France divises in& 
galement entre deux partis, deux intérets, deur 
opinions, et qu'il y ait 6 millions d'un cbte e t  
4 millions de i'autre. Si,  par une seconde 
hypotbkse, les deux partis etaient uniformé- 
ment répandussur tout le territoire de la France, 
il s'ensuivrait que dans chaque dkpartemená 
le candidat de la maioriti! serait elu et m e  
4 millions de familles resteraient sans refié- 
sentants. (Voq.Wrtiorité,Minorité.)l En 1848 on  
avait essayk7de prevenir ce mal, en instituant 
les élections par scrutin' de Iiste (voy. Élec- 
tions); mais oulre que les scrutins de liste ont 
leurs inconvknients serieux, le mal que nouc 
signalons n'est qu'attknuk, et pour rester dans 

. la logique du principe, il faudrait ktablir une 
listegenérale pour tout le pays. On l'aurait peut- 
étre fait, si i'on n'avait reconnu l'impossibiüt& 
materielle de rkaliser cetle idee abstraite. 

En Angleterre, les liommes d'Etat se sont 
kgalement occupks de rksoudre cette diflicultk 
et 31. J. St. Dlill, dans son Gouvernernent repré- 
sentatz~(traduction Dupont-White, 1862, p. 16 l), 
nous fait connaltre plusieurs propositions kmi- 
ees dans son pays. Ainsi e lord John Russell, 
dans un de ses bills de reforme, a introduit une 
clause par layuelle certains collkges electoraux 
pourraient nommer trois membres, et dans ces 
colleges, il serait permis chaque electeur de  
voter seulement pour deur.. .. D'au tres ont pro- 
posé qu'il fbt permis a chaque électeur de vo- 
ter seulement pour un. Par i'un ou I'autre de 
ces plans uiie minoritk égalant ou excedant le 
tiers du college local pourrait, si elle ne visait 
pas plus haut, nommer un membre sur trois.~ 
Nous ne voyons pas que la simple permission 
aurait fait atleindre le but. A peine si, comme 
l'a proposk M. James Garth Marshall, l'klec- 
teui*, ktant autorisé A donner ses trois voix 
au meme candidat la minorite serait assurke 
d'avoir un representant. La combinaison de  
DI. Thomas Hare - qui a Dgur6 dans un projet 
de loi soiimis au Parlement - est plus ingk- 
uieuse. On diviserait le nombre des electeurs 
par celui des reprksentants, le quotient indi- 
querait le nombre moyen des voix qu'il faut 
a chaque dkputé, pour &re klu. Chaque klec- 
teur mettrait plusieurs noms sur son bulletin, 
on ne compterait que le premier tant qu'il s'a- 
girait de parfaire le nombre de voix nkcessaire 
pour une klection. Ce nombre atteiut, on n e  
compterait siir les autres bulletins, dans le 
meme coll4~e. oue le second nom . ensuite le- 
troisieme, t'ouies lcs voia qu'aurait requcs le  
meme candidat, dans n'iniporte que1 coll6ge du 
royaume, seraicnt additionnees jusqu'i due 
concurrente. M. Henri Fawcett a simplifi6 ct ex- 
pliqué ce systeme dans une brochure. parue eB 
1860,mais nous doutous que I'idke soit pratique- 

t. M. J. Stonrt-Mi11 fait voir que, dan8 nn crs  pareil, 
lea lois penvent n3Btre qne Pexpression d'nno mino- 
rit6. Aiñsi. une mesure vorhe ~ a r  les deux tiem des 
d&paths representant en r8alitek millions d'6lectenrs 
sor 10 millions, n'exprimera qne I'opinion de 4 mil- 
lions de citoyens. 
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Disons en passant qu'un mode de représen- 
tation semblable a celui de N. R. de Mohl rend 
superílue toute preoccupation relative aux mi- 
noritks. 

Ces combinaisons compliquées peuvent-elles 
faire atteindre le but? Nous en doutons. Nous 
ne contestons la valeur d'aucun des deiu prin- 
cipes que nous avons exposés: nkessité de 
rendre la Chambre une image íidele de la com- 
munautb politique; nécessité de tenir compte 
des minorités , ces deux principes peuvent 
meme &re considkrbs comme les deux faces 
de Ir mkme question. Nous pensous seiilement 
que loute combinaison humaine &a?& un com- 
post? d'dle'ments bons et mauvais et que les 
eléments mauvais se  developpant plus rapide- 
ment que les bons, on doit d'autant plus se dk- 
fier d'une combinaison au'elle est ~ l u s  com- 
pliqube. Les colléges éiectoraux territoriaiix 
(circonscri~t;ons electorales) laissent beaucour, 
a désirer, mais de deux mauxil fau t clioisir . . . . .-. 
le moins inconnu. (Voy. Suñrage nniversel.) 

~ I A U R ~ C E  BLOCK. 

R~PRESSION. PREVENTION. On confond 
au premier abord réprimer et puiiir. 11 y a une 
diffbrence qu'il est bon de faire ressorlir. La 
punition intervient quand le dklit est consommé 
et constant, lorsque la ~olonté de l'aufeur a 
atteint tout I'effet qui était dans sa dkpendance. 
La tentalive est considérée, par le droit penal 
dans iio grand nombre de cas. comme l'acle 
coupable lui-meme, lorsqu'eile a recu un com- 
mencement d'exkcution et qu'elle n'a 6115 arretée 
que malgrk son auteur : alors le crime a kté 
consommk autant que le criminel a pu. Cepen- 
dan1 si une police vigilante a réussi a réprimer 
la tentative, son auteur pourra obtenir I'indul- 
gence. 11 existe meme des circonstances ou la 
répression pourra clispenser d'aller jusqu'a la 
punition. Nous espkrons que notre distinction 
ne paraltra pas trop subtile, si on veut bien y 
faire quelqiie attention. S'il s'agil, par exemple, 
d'une émeute de peu d'importance, la disper- 
ser, lui enlever ses armes. ce n'est pas la pu- 
nir, puisque cela peut Ctre fait sans qu'aucun 
insurgé soit arrété ni défkrk a la justice. C'est 
donc seulement la réprimer; voili un exemple 
qui montre que punition et répression eont 
deux choses différenles. De meme pour un 
club. C'est on délit d'ouvrir un cliib. Si la 
police dissout la réunion, qui n'y fait pas ré- 
sislance, et s'il n'y a aucune cilation eu jus- 
tice, elle a réprimé. elle n'a pas provoque de 
punition. On voit tout de suite qu'il o'est pos- 
sible de réprimer de maniere A éviter la puni- 
tion que si I'acfe répressible n'est pas tres- 
coupable. Autremen? la consciente publique 
serait blessée; elle peuf admettre qii'~iiie faute 
ne soit pas poursuivie, quand les circonstances 
tendent a I'attenuer et qu'une répression ener- 
gique ne lui a pas permis de nuire. hlais il ne 
suffira pas qu'une farite grave ait &té réprimée 
a temps; la morale publique exige qu'elle soit 
punie. La répression protege les citoyens, et la 
certitude que la magistrature fera bien son de- 
voir en appliquant les peines, ne saurait dis- 

penser le gouvernement de se mettre en me- 
sure, dans l'intkret de la societk, de rcprimer 
les Mi t s  contre l'htit et aussi les tentatives 
coupables contre les particuliers. En outre, au 
point de vue du coupable lui-meme, quelque- 
fois la repression atteindra ce but excellent 
d'epargner un orime a un mallieureux dont le 
cceur peiit-Ctre hésitait encore au moment ou 
il allait Je commeltre, et quoique alors la ten- 
tative soit assimilée par le droit pénal au fait 
accompli, son auteur, sans doute aussi cou- 
pable en morale, ne sera néanmoins pas aussi 
odieux au juge lorsque son forfait n'oura pas 
été executk. On lit quelquefois dans les comptes 
rendus judiciaires qu'un agent de police, poste 
pour surveiller un voleur, au lieu d'empecher 
des l'abord toule tentative, a atlendu pour se 
montrer et saisir le voleur, que sa teatative ebt 
r e y  un commencement d'exécution. Nous pen- 
sons qu'il faut blimer une pareille tactique: 
on croit bien faire en livrant ti la justice un 
coupable, tandis qu'une répression iristantanke 
aurait arrete la tentative avant qu'elle fiit de- 
veiiue criminelle. Or, il es1 du devoir du gou- 
vernement d'oganiser la police repressive de 
telle sorte qu'il s'accomplisse le moins de 
crimes possible. C'est pour bieii ktablir ce de- 
voir qu'il nous a paru utile de distinguer le 
droit de réprimer de celui de punir. Devoir 
envers le public qu'il garantit contre les mal- 
faiteurs; devoir envers les malfaifeurs, si j'ose 
ainsi parler, qu'il preserve de leurs vices. 

La répression ne peut s'exercer que contre 
une tentative dout l'accomplissement est pas- 
sible d'une peine. Qu'arrivera-t-il'si la police 
a la pretention d'emp8clier un acte qui ne se- 
rait pas frappé par la loi pénale? Cette question 
est tr8s-grave: elle se rattache a I'organisation 
des ditferents pouvoirs de l'Etat. Dans l'exem- 
ple cité plus liaut, si les clubistes prétendent 
qu'ils ont le droit de se  réunir, la police dres- 
sera proces-verbal, et la magistrature tranchera 
la difficulté. Nous nous cootentons de poser net- 
tement ce principe que les actes qui peuvent 
&re I'objet de la répression de la police sont 
uniquement ceur dout elle est en droit de li- 
vrer les auteurs aux tribnnaux. 

11 faut remarquer que dans beaucoup de cas 
la repression telle que nous I'entendons ici, 
c'est-a-dire indkpendante de la puuition, n'est 
pas possible: cela arrive, par exemple, toutes 
les fois que I'ncte coupable est indivisible, 
comme l'emission de fausse monnaie, ou lors- 
que cet acte s'accomplit sans aucun indice ac- 
cusateur. comme cerlaines escroqueries. EnRn 
il n'y s de répressibles que les tenlatives qui 
sont coupables par elles-memes. 

Mais presque toujours la repression aboutit 
A i'application de la peine et elle se confond 
avec la pbnalité. Aussi donne-t-on le nom de 
s y s t h e  rkpressif a cette méthode de gouver- 
nement qui ne s'inquiéterait des dklits que 
pour les punir, par opposition au systeme pré- 
ventif qui, tout en les punissant, chercherait les 
moyens d'en diminuer le nombre. 

Est-il possible d'organiser un syst6me social 
preventif qui fasse tomber la plupart des occa- 





dksintkressement, le dévouement, ajoutons-y 
la popularité avec les houneurs qu'elle dé- 
cerne. Si tous croient trouver leur avautage a 
cette forme, c'est a la condition supreme de 
défendre au prix des plus grandes luttes un . 
bien précieux au double point de vue de la di- 
gnitk individuelle et de l'utilité. Voila pourquoi 
les reveurs les plus généreux eomme les logi- 
ciens les plus rigoureux vont en qiielque sorte 
d'instinct vers l'idee de la republique. Voila 
pourquoi elle a engendré tant de vertus de 
I'ordre le plus siiblime. proposées par l'histoire 
a l'admiration des génkrations futures. 

Mais ce qui fait la grandeur de cette forme 
de gouvernement en fait aussi les diílicult8s et 
les pkrils qu'aucun rPpublicaiu clairvoyant ne 
peut méconnaltre. L'egalité qui est Yame des 
républiques rencontre deun redoutables enne- 
mis : l'ambition qui conspire contre elle, et l'en- 
vie qui l'exagkre. Celle-la ne peut se résigner 
a accepter le joiig de la loi commune, celle-ci 
se  révolte contre la superiorité de la fortune 
et celle du mérite, elle essaye de niveler l'une 
et s'attachea injurierl'autre. Les impbts diriges 
contre les riches, les projets de loi agraire, les 
priviléges en faveur despauvres, les suspicions 
contre la partie aiske et éclairee de la popula- 
tion. y prennent naissance. nCar, dit le vieux 
publiciste, Jean Bodin, avec une sévérite qui 
n'a rien d'exagéré si on l'applique au passé, le 
vrai naturel d'un peuple . c'est d'avoir pleine 
liberté sans frein ni mors quelconque et que 
toiis soient égaux en biens, en honneurs, en 
peines. en loyers, sans faire etat ni estime de 
noblesse, ni de savoir, ni de vertu quelconque. n 
Qui ne sait que jusqu'a prksent dans les répu- 
bliques les grands citoyens ont toujours eu a 
s e  dkfendre et quelquefois sans succks contre 
la calomnie? Si la faveur a ses retours sous la 
monarchie, combien peu de reputations dans 
les republiques rbistent a I'exercice du pou- 
voir pour peu qu'il soit prolongé l A quels ou- 
trages ne furent pas exposés dans la plus 
irreprochable des républiques , dans cette 
Amérique du Nord si souvent citee comme mo- 
dele, les Washington, les Hamilton, les Madi- 
son I Quelles accusations contre les gbnkraux 
dans les anciennes républiqiies de la Grkcel 
Quels terribles retoiirs de la populailté et 
quels sanglants holocaustes a cette capricieuse 
puissance dans le court et orageiix essai que 
la France a fait de la rkpublique en 17931 La 
republique honnele et modérée de 1848 ne 
s'est point souillee de sang; elle n'en a versé 
que dans I'arbne de la guerre civile ou celui 
des meilleurs citoyens coulait volontairement 
au service de l'ordre public. Y a-t-il pourhnt 
une popularité qui y ait dure plus de trois 
mois? Fut-ce uniqiiement la faute des hommes 
qui gouvern&rent? Quoi qu'il en soit, pas un 
historien, pas un publiciste éclairé, quin'aient 
constaté que la jalousie, les brigues, les soup- 
qons, l'esprit de versatilile ne soient les éweils 
particuliers des républiques comme le favori- 
tisme et l'intrigue sont ceux des monarchies. 
Mais les premiers vices sont ceux de la majo- 
nté; les seconds n'uppartienuent qu'a un pe- 

tit nombre. De la vient cette expression qui 
ne s'applique jamais a la monarchie, qu'un 
peuplen'est pas mzir pour la republique. L'éga- 
lité exige en effet des moeurs' un caractkre et 
une éducalion appropriés. La meme expression 
ne s'ktend pas moins au besoin de liberte que 
toute république proclame comme Ctant de son 
essence et sans lequel il n'y aurait d'autre éga- 
lite que la triste et honteuse égaiite de la servi- 
tude. Nul doute qu'une forme de gouvernement 
qui engage achaque instant et qui soumet sou- 
vent a de fortes epreuves la responsabilitk 
individuelle n'offre des dificultés particuliéres. 
11 faut, pour se gouverner so¡-meme et pour 
prendre part au gouveriiement de la chose 
publique, une somme de lumikres, un mklange 
de fermeté et de modération, qui ne sont 
point parlout répartis a dose sufisante pour 
asseoir un Ctat de choses rkgulier et stable. 
Le nombre btant, au nom de I'égalite, un des 
eléments essentiels de i'inslitution républi- 
caine, si les corrompus, les incapables, les 
esprits faciles a seduire et a entralner, l'em- 
portent, tout est perdu. 0ii i'anarchie, ou un 
maltre, nul milieu. Ce sont si bien la les kcuefls 
de la république qu'il n'y a pus de conslitution 
républicaine qui ne s'applique plus ou moins 
a les prévoir et a chercher dans qiielque me- 
siire a les kviler. Mais elles ne le font pas tou- 
jours sutljsamment ou elles ne sont elles-memes 
que des dignes impuissantes emportées par le 
courant impetueux des passious liumaines. 

11 est de i'essence de la republique dkmo- 
cratique de confier a i'election une partie des 
charges ponr lesquelles la monarchie s'en re- 
met a l'hkrkdité. C'est la raison seule qui est 
ceiisée gouverner. Or, la raisoo .exclut le ha- 
sard et ces priviléges artificiels instituks dans 
un intérbt de conservation. Les monarchies, 
meme les monarchies constitutionnelles , sont 
remplies de flctions et de conventions. La Ré- 
publique les juge indignes d'honimes arrives 
a la maturité politique et inutiles pour prb- 
server les sociétks des rCvolutions. En consé- 
quence elle les elimine, etant remplie de con- 
fiauce dans la droite volonté et dans la capacité 
éclairée du peuple. Cette conflarice est- elle 
jiistifi@e, la fornie républicaine se maintient et 
prospere. Est-elle trompke, la forme républi- 
caine s'altkre et se détruit soit par une lente 
dissolution, soit par une cliute violente. 

Nontesquieu dit : U Le gouvernement est 
comme toutes les choses du monde; pour le 
conserver, il faut l'aimer. On n'a jamais oui 
dire que les rois n'aimasserit pas la monarchie, 
et que les despotes Iiaissent le despotisme.r 
La République ne saurait faire exception; pour 
qu'elle s'implante dans un pays, il ne suíüt 
pas qu'iine minorité la veuille, et meme veuille 
l'imposer, zl faut une nation dc républicains 
aussi disposée ci la recevoir qtce capable de la 
supporler. 

Vieux enfants de la regence et du siecle de 
Louis XV, spirituels et raffinks, en vain Rous- 
seau et Mably ~ o u s  vantent la répiiblique, en 
vain voris croyez-voiis faits pour elle ou elle 
pour FOUS, YOUS aboutissez a travers l'hkrorsme 



et la terreur de la Convention au regne du Di- 
rectoire. La sublime idole s'écroule des que la 
boue l'a tonchée. 

La République gagne tout le terrain que 
gagnent le sérieux des mceurs, la diffusion de 
l'instruction , la capacité professionnelle, le 
partage des propriétés. Ces conditions rendent- 
elles son avenemerit certain ou du moins tres- 
probable? La prudence qul craint de prophé- 
tiser ne nous engage pas moins que le respect 
des institutims établies a dire seulement 
qu'elles le rendent moins impossible. 11 ne 
faudra guere plus d'un siecle pour que I'Europe 
sache la-dessus a quoi s'en tenir. 

On dit uuelauefois aue la difíicult6 consiste 
a concilie; la -monarchie avec la liberte et la 
reoubliuue avec l'ordre. 11 y aurait au moins au- 
tait deaverite dans la próposition inverse. La 
monarchie tempkrée donnant satisfaction par 
un pouvoir viager et héréditaire au besoin de 
la conservation redoute moins la liberté, si  
celle-ci prend et tient comme en Angleterre 
l'engagement de respecterl'établissement royal. 
Cet établissement n'a nul intéret a menacer la 
liberte et il a tout intéret, au contraire, a la me- 
nager. La force d'opinion qui le soutient est 
a ce prix. Dans les républiques, la liberte, 
reconniie souveraine en principe, court de 
sérieux dangers. Le pouvoir, sous la forme qui 
represente le mieux I'ordre aux yeux de la 
nation, est temporaire. Dc la la nécessité de 
l'armerexceptionnellement ou de s'armercontre 
ses empiétements possibles ou ses ambitions 
reconnGes de prt.cautions genantes pour tout 
le monde. La majorité ouurime la minoriLB uuand 
ce n'est pas h mino;hé qiii domine par la 
terrcnr. Si on ne peut voir la iine loi fatale, 
inévitable, du moins est-ce l'histoire jusqn'a 

.présent de la plupart des républiques. Une 
autre cause menace la liberté, ce sont ses 
propres excks. Trop souvent on a vu les répu- 
bliques ne connaissarit d'aiitre alternative que 
celle d'une liberté excessive ou d'une liberté 
suspendue. Heureuses quand cette interruption 
de la liberté n'aboiitissait pos a sa suppression 
et quand des dictatures momentanees ne se 
changeaient pas en tyrannies durables! 

L'erreur de la plupart des écoles républi- 
caines a étk de croire jusqu'a present que la 
Republique n'avait pas, elle aussi, a resoudre un 
probleme d'equilibre, qu'elle est un gouver- 
nement d'une simplicité absolue, qu'elle n'a 
nul besoin de tempkrament. Cette pensée a 
mene les uns a l'idee du gouvernement direct 
du peuple, excluant jusqu'au gouvernement 
représentatif, idée qui a fait dire a i'auteiir de 
i'Espn"t des loisl: « 11 y avait un grand vice 
dans la plupart des anciennes républiques: 
c'est que le peuple avait droit d'y prendre des 
resolutions actives, et qui demandent quelque 
exécntion, chose dont il est entierement inca- 
pable. 11 ne doit entrer dans le gouvernement 
que pour choisir ses représentants, ce qui est 
tres a sa portée. Car, s'il y a peu de gens qui 
connaissent le degre prkcis de la capacité des 

. 1. Eqwit dea Zois, liv. X I ,  ch. VI. 

hommes, chacun est pourtant capable de savoir 
en general si celui qu'il choisit est plus éclairé 
que la plupart des autres. n La meme opinion 
sur la simplicité absolue a conduit d'autres po- 
litiques a I'idée d'une assemblée civique. L'ex- 
périence aussi bien que la raison enseigne que 
les répuljliques ne sauraient , sans se mettre ea 
péril de mort, se livrer ainsi a la pente d'iin 
principe ou d'un élément civique. Nulle société 
qui ne contienne des aristocraties naturelles 
d'expérience, de savoir, d'age, etc. D'uii autre 
c6té nulle sociétk, qiielque fortement organi- 
sés qu'y soieut les priviléges, dans laquelle la 
masse ne soit beaucoup et ne compte pour 
quelque chose dans I'État. Malgré leurpenchant 
a exagérer la simplicité et a écrasercequigenait 
la oleine extension de lenr arincioe. les con- 
stiiutions de I'antiquite en ont eu 16 sentment. 
Si arislocratiuue que fEit la Re~ubliaueromaine. 
elle tempérah le iouvoir du ~ é n a f  a l'aide des 
tribuns et du suffrage populaire. Si démocra- 
tique que ffit Athenes, elle avait 1'ArCopage. 11 
est vrai que les sages precautions prises par 
Solon n'empecherent pas cette patrie d'hristide 
et de Socrate de succomber ala pente qui I'en- 
tralnait. La prédomiiiance de plus en plus exclii- 
sive de i'élement populaire y produisit les dé- 
sordres dont l'histoire conserve l'impérissable 
souvenir comme la l e o n  des démocraties pré- 
sentes ou fntures auvquelles ,i1 plalt de ne 
reconnaltre aucuii frein. Les Etats-Unis eux- 
memes se sont efforces de combiner les divers 
pouroiw de maniere a assurer le respect de 
la loi contre les volontes mobiles de la multi- 
tude. Le président y jouit de pouvoirs étendus, 
et en dépit de la puse théorie ultra-républicaine, 
il y a un Sénat modérateur a cdté de l'assem- 
blée populaire. En général toute constitution 
monarchique, républicaine, aristocratique, de- 
mocratique, qui ne se &$e pus de soiz pro- 
preprincipe en meme temps qu'elle fait tout 
ce qni cst possible pour l'asseoir solidement 
est une rnauvaise constitution. (Voy. Dua- 
lisme.) p.-? 

Les penchants iinitaires et centralisateurs ii 
I'exces qui dominent dans quelques pays ren- 
dent siirtout cette obaervation opportnne. Une 
république qui ne présenterait gu'un pouvoir 
tres-centralisé et point de forces indbpendantes 
pour lui faire contre-poids, risquerait d'etre 
beaiiconp plus oppressive que la monarchie. 
Si a cette cause d'oppression se joignait la né- 
cessité d'&tre sur la défensive pour résister 
soit aux partis hostiles dn dedans, soit aux me- 
naces du dehors, il est a croire que la liberte 
serait ex~osée a de dnrs mécom~tes. Toiiteré- 
publique'libcralc implique iine certaine dose de 
décentralisation administrative. Les républiques 
de la Gr&ce,les républirliies italiennes du moyen 
&e que furent-elles? De brillautes municipa- 
ices. ' Le fedéralisme amkricain n'est p a s  la 
forme nécessaire de toute libre république. 
mais la décentralisation nous paratt en etre 
l'indispensable condition. Une république libre 
ne se comprend que la oii beaucoup est laisse 
aux individus, beaucoup aux associations. Au- 
trement a que1 résultat sera-t-on arrivé a tra- 



vers bien des révolutions? A changer une 
etiquette. Qu'importe a I'univers que I'Etat om- 
nipotent s'appelle monarchie ou république? 
Le genre humain ne peut pas s'agiter pour si 
peu. 

Ce qui a ete dit précedemment aux mots 
Aristocratie, Dbmocratie , État , Monarchie , 
simpliíie et abrége nos observatious sur la Ré- 
publique. On a ru  aussi comment cette forme 
de gouvernement fonctionne aux Etats-Unis. 
Enfln on a pu se faire une idee par nos ré- 
ííexions siir la démocratie de la diíférence des 
idées que réveille le mot de république chez 
les anciens et chez les peuples modernes. 

HEXRI BAUDRILLART. 

RBPUBLIQUE ARGENTINE. Sous celte dé- 
nominatiou sont comprises les wntrées de I'A- 
uiérique dii Sud, situkes entre la Bolivie, le 
Brésil, les Btats d'Uruguay, de Paraguay, de 
Montevideo au nord et a l'est, I'Atlantiqrie au 
sud-est, la Patagonie au sud et le Chili a I'ouest. 
Leur superacie est de plus de 30,000 milles 
carrés geographiques de 15 au degré et leur 
population civilisée de moins de 1,200,000 Iia- 
bitants d'apres le dernier recensement opéré 
en 1855. Le nombre des Indiens sauvages ou 
a demi saiivages est diversement evalué. Les 
uns le portent a 100,000 individus, les aiitres 
a 300,000. Les chefs-lieux des quatorze pro- 
vinces entre lesquelles se partage la confédé- 
ration renferment eux seuls plus de 300,000 
habitants, c'est-A-dire, pres du quart de la 
population. Dans la province de Buenos-Ayres, 
la moitié de I'element urbain se compose d'é- 
trangers. 

Le mélange de races qui caracterise les 
autres parties de I'Amérique espagnole ne se 
retrouve pas au meme degré dans la confédk- 
ration Argentine. Mais les diñérences de cul- 
ture intellectuelle et de movurs entre les Iiabi- 
tants des villes et ceux des campagnes ont 
suRi pour creer entre les deux parties de la 
population un aiitagouisme, qui pour les crimes 
et les violences qu'il a engendres ne le cede 
en rien aux antagonismes de races les plus 
tristement fameux. 

Pendant la guerre de l'indépendance. de 
1810 ii 1819, toutes les provinces composant la 
vice-royauté de la Plata furent assez uriies. 
Tant que durerent les hostilités. elles accepte- 
rent assez voloutiers la siiprematie de Buenos- 
Ayres, qui. ílere de sa richesse, de la superío- 
rité intellectuelle, de la haute culture d'esprit 
de ses habitants, s'intitulait l'Ath8nes du Midi. 
C'est Buenos-Ayres qui conduisit la guerre de 
I'ind8pendaiice, qui fournit des armes, de I'ar- 
gent, des soldats, des géuéraux au Cliili et aux 
deux Pérou et imposa une barriere aux enva- 
hissemeuts du Brésil en faisant constituer I'E- 
tat d'uruguay. 

Une fois I'indépendance proclamée, on tenta 
de se donner iine constitution fédérale mode- 
1ke sur celle des Etats-Unis. Le projet n'était 
pas né viable. Toutes les parties du pays fu- 
rent bient6t d'accord pour y renoncer. On es- 
saya.ensuite de 1820 a 1827 d'une organisation 

unitaire. Le parti unitaire qui devait si chhre- 
ment payer ses fautes comptait un grand nom- 
bre d'hommes distingués, mais tres-peu de 
politiques pratiqiies. II voulait, de 1820 a 1830, 
réaliser , au milieu d'une population a peu 
pres barbare, toutes les libertes politiques, 
toutes les rkroimes sociales, tous les progres 
economiques qui forment aujourd'hui le pro- 
gramme de la fraction la plus éclairée du parti 
liberal europeen. 11 devait succomber. Sa con- 
stitution de 182G rencontra pour ennemis les 
chefs militaires qu'elle voulait ramener a la 
subordination, le clergé qui se croyait menacé 
dans ses biens et son iiitluence, enfln les habi- 
tants descampagnes,lesguachos qiii craignaient 
d'etre troribles dans leurs habitudes seculaires 
de paresse et d'ignorance. 

Les conventions iutervenues en 1829, 1830 
et 1831 a la siiite du renversement de la con- 
stitution unitaire du 24 décembre 1826, reor- 
ganiserent la république Argentine sur le prin- 
cipe d'une fédération qui reconnaissait aux 
provinces une complhte indepeudance politique 
interieiire, et les Iciissait libres de creer comme 
ellesl'entendraient leursressourcesílnanci~res. 
Les provinces se garaulissaient entre elles une 
complete liberté de commerce et de iiaviga- 
tion. Les hommes entre ies niains desquels la 
r6volution de 1829 mit le pouvoir étaient tout 
aussi ennemia de la domiiiation espagnole que 
leurs adversaires, mais ils tenaient a en con- 
server les formes; les idees, les principes, les 
doctrines de I'Europe leur Ctaient profondé- 
inent antipathiques. Si la conílguration du pays 
eht ressemblé i celle du Paraguay, nul doute 
qu'ils eussent imite le docteur Francia. Mais la 
chose étant impossible, on se resigna a subir 
ce qu'on ne pouvait repousser; et aflo de met- 
tre de la regularite dans ces rapports interna- 
tionaux, la direction des affaires etrangeres fut 
déléguée au capitaine-general de Buenos-Ayres. 
La uécessit.4 de se défendre contre les lndiens 
flt kgaiement remettre la direction des affaires 
de la guerre entre les menies mains. 

Le personnage politique qui de 1829 ii 1852 
fut investi de ces pouvoirs est bien conuu, 
c'est le fameux Rosas. 

Les moyens a I'aide desquels Rosas s'est 
perpktué au pouvoir pendant vingt-qriatre ans, 
en se faisant dP1égiier la somme d u  pouvoir 
public par une législature qui votait tout ce 
qu'il voulait, et passait la plus grande partie 
de son Lemps a commenter, en termes élo- 
gieur, le message annuel siir la situaiion des 
affaires de la confédération, le concours qu'une 
société populaire, la Mazorca, donna au dic- 
lateiir en le debarrassant sans jugement de 
ses adversaires, les incessants démElés avec 
IaFrauce et I'Aiigleterre, sa lutte conlre Monte- 
video sont bien connus. Ces faits appartiennent 
a l'liistoire. 

L'affreus regime que íit peser Rosas sur son 
pays a trouvé I'approbation de quelques bom- 
mes distingués, mais la plus grande partie des 
agents diplornatiqiies et consulaires qui l'ont 
vu fonctionner, out declaré qu'entre les mains 
de Rosas, le pouvoir était dereuu aussi odieux, 
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aussi destructif qu'avait pu Wtre i'anarcliie. 
En 1852, I'intervention du Bresil dans les affai- 
res de Montevideo provoqua un soulCvemeut 
des provinces, devant lequel cette tyrannie que 
le temps avait a la longue fortement usee, 
succomba. 

Rendues i elles-memes, lesprovincescompo- 
sant la conféderation Argentine se donnérent 
en 1852 une constitution qui flt au poiivoir 
exécutif une assez large part, mais qui donna 
au pays une véritable participation dans la ges- 
tiou de ses affaires. Rien d'essentiel ne ful 
changb .dans l'organisation interieure des pro- 
vinces. Le congres composk d'une chambre des 
représentants de 50 membres, el d'un senat 
d e  28 niembres , nomme dans chacune des 

quatorze provinces par la chambre des repré- 
sentants, fut investi du droit de participer a 
la confection de toutes les lois de flnances, et 
d'en prendre au besoin I'initiative et de sanc- 
tionner les traitCs et conventions diplomatiques. 
La conflscation , si en usage sous Rosas, et 
les contributions extraordinaires imposees aux 
ktrangers, ont BtB abolies. Les étrangers ont la 
facultk de reclamer au boiit de deux ans les 
droits de citoyen. 

Au point de vue purement politique, les dis- 
positions de la constitution de 1852 ne rencon- 
traient giiere d'obstacle pratique; mais au point 
de vue íinancier et Bconomique, il en etait tout 
autrement. Les provinces eussent Bte bien aises 
de se partager les proflts de la douane de 
Buenos-Ayres; de son cdté, Buenos-Ayres, ha- 
bituke sous Rosas i~ siibvenir a ses dbpenses 
avec sa douane, voulait la conserver; c'est tout 
au plus si, aprés avoir prélevé sur ses produits 
toiit ce qui lui était nécessaire, elle consentait 
a en ahandonner le siirplus a la confkdération. 
Le conflit d'intérets amena en i853 entre la pro- 
vince deBuenos-Ayres et les treize autres pro- 
vinces une séparation qui s'est maiutenue 
pendant toute la durée de la présidence de 
I'homme politique qui s'ktait mis a la tete du 
mouvement contre Rosas. Pendant tout ce 
temps les deiix fractions de la république Ar- 
gentine se sont fait une guerre de tarifs doua- 
niers dont a proíite Rosario, port situé sur la 
Plata a 200 milles au-dessus de Buenos-Ayres. 
Enfln en 1859, aprés iine coiirte lutte ti main 
armee, le docteur Santiago Derqui, successeur 
d'Urquiza, a dolink sa demission de president de 

,la république Argentine. Les deux parties de la 
confedkrationont, le 10 juin 1859, conclu la paix 
de San José de Florez et, le 6 janvier snivant, 
signe un acte d'union. Depuis cette époque, le 
gknCral l i t re  est presideut de toiite la confé- 
deration Argentine; mais son pouvoir est loin 
d'etre assure contre de nouvelles r6volutions. 
Comme sonprédécesseiir, le general Pitre tend 
i soumettre hloutevideo (voy.  Uruguay), et 
comme toujours les autrcis pyovinces acceptent 
assez dificilement la suprkmatie de Buenos- 
Ayres. En ce moment (mars 1864) elles sont 
agitbes par des mouvements revolutiounaires. 

En 1860, lors de la rkincorporation de Buenos- 
Ayres, on a révisk la constitution. Le pouvoir 
exkcutif est confle a un president Blu pour sir 

ans. Ses fonctions ont comqenck en mai 1862. 
11 y a un vice-president qui preside le SBnat. 
Le president. avec la ratiflcation di1 SBnat, 
nomme les ministres de l'intérieiir, des affaires 
étrangeres, des finances, de la justice et de la 
guerre. Le président est elu par la 1Cgislature. 
Les membres de la Chambre des reoresentants 
sont tenus de jiistifier de certaines conditions 
d 'ke .  de réaidence et de ~roor ié tb  11 en est 
de meme, mais a des degrésdiffbrents, pour les 
électeurs. Chacune des provinces de la conlb- 
dération a son goiiverneur, qui porte le titre 
de capitaine - geriéral . et sa I6gislature. Les 
droits politiques sont partout subordonnbs a 
des conditions de propriété, ou a I'exercice 
d'une profcssion. 

La législation civile est celle de I'Espagne, 
les affaires commerciales sont encore reglees 
par i'ordonnance de Bilbao. Les intbrets des 
pauvres sont commis a des avocats spbciaur. 

Avant la constitution de 1860, la religion ca- 
tholique Ctait la religion de I'Etat, aujourd'liui 
ce n'est pliis que la religion dominante. Tous 
les etrangers peuvent librement exercer leurs 
cultes. Soiis Rosas cette liberte n'existait qu'en 
faveur des protestants de I'Eglise épiscopale 
d'Angleterre ou du rit presbj-terien d'Ecosse. 

L'instruction publiqiie est sous la surveillance 
d'une commission supdrieiire. L'instruction pri- 
maire, exclusivement c.onflee au clergé, est ti 
peii prés nulle. L'instruction secondaire est dis- 
tribube par deux colleges qui tous deux sont 
subventionnés par I'Btat. Les grades nbces- 
saires poiir exercer les professions de medecin, 
d'avocat. et le ministere ecclesiastique sont 
confér4s aprks examen par le tribunal de me 
decine, une commission de magislrats et une 
commission de chanoines nommés par les kv& 
ques. 

En matiere d'administration de la justice. au 
civil et au criminel il y a deux degres de juri- 
diction, et une cour supreme. 

L'armke, beaucoup moius nombreuse que 
sous Rosas, epoqiie ou son chiffre s'klevait de 
20 a 30,000 hommes, est cncore de 10 a 
12,000 hommes sans compter la garde nationale 
des villes dont le cliiíTre est beaucoup plus con- 
siderable. L'état-major de cette petite armée 
n'est pas aiissi nombreux que dans les autres 
r8publipes espagnoles. Cependant il est en- 
core tres-considerable, il y a notamment 15 ge- 
neraux et 20 coloncls. La marine de 1'État s e  
compose de quelqiies petits bitiments. 

En flnances. c'est aux douanes que 1'~tat 
demande la plus grande partie de ses ressour- 
ces. Les aiitres taxes, telles que le timbre, les 
taxes sur les maisons d'habitation el Les pro- 
fessions, ne composent pas le dixieme des 
recettes, qui s'elevent environ G millions de 
piastres, ou de 32 a 34 millions de fraucs; la 
piastre valant 5 fr. 40 c. 

La dette publique est assez considkrable: 
elle se divise en dette intbrieure, dette exte- 
rieure, dette diíibrée; I'ensemble de cette dette 
pour i'htat de Buenos-Ayres proprement dit, 
represente un chiffre d'environ 2 millions et 
demi sterling, et de 1 2  millions de piastres 



peso (5 fr. 40 c.) poiir la republique Argentine.4 
Les intkrbts des diverses fractions de cette 
dette varient de 4 a 9 p. 100.11 y a en outre iine 
dette en papier-monnaie de prks de 400 mil- 
fions de piastres en papier, 25 de ces piastres 
font 1 piastrepeso. Un seul des fonds d'htat 
buenos-ayriens, le 6 p. 100, est coté a la 
bourse de Londres; pendant I'année 1863, ses 
cours ont flotte entre 96 et 90. 

Plus qu'aucune autre des parties de 1'AmBri- 
que du Sud, la confedhration Argentine est en- 
core un État enfant. Les 19/20 de son territoire 
sont complétement inhabités. Ce territoire est 
sillonne par un magoiíique réseau de voies 
d'eau, navigables sur une tr&-grande partie 
de leur étendue, qui rendent les communica- 
tions tres-faciles. Les richesses animales, ve- 
getales, minérales sont immenses; leur exploi- 
tation n'attend que des bras. Le goiivernement 
actuel a beaucoup fait pour fasoriser I'immi- 
gration, mais I'état de ses liuances ne lui 
permet pas de tenir toutes ses promesses. Les 
immigrants qui, en dehors de lenrs ressources 
personnelles, comptent , pour se tirer d'affaire 
en arrivant dans le pays, sur le concours du 
gouvernement, courent risque de faire un tres- 
manvais calcul. 

Entierement agricole, la conféderation Argen- 
tine demande A i'Europe la presqiie totalite des 
marchandises ouvrees et manufacturees qii'elle 
emploie et consomme. Les Aiiglais, qui sont les 
grands pourvoyeurs de ces contrées ou leurs 
exportationssesont élevees en 1863 a 1,332,000 
liv. st. (33,300,000 fr.), y ont etabli une grande 
banqnean capitalde 25 millions dontles actions, 
divisées en deux series, se cotent ti 25 p. 100 
au-dessus du capital versé. Les lignes de che- 
mins deferexistautessont Bgalement entre leurs 
mains; tout recemment (en mars 1864) une 
autre compagnie s'est formee au capital de 
1,600,000 liv. st. (40 millions de francs), pour 
etablir un chemin de fer entre Rosario et Cor- 
dova, capitale de la province de ce uom. En 
deliors de la concession de la ligne, la com- 
pagnie, quise propose de devenir avec le temps 
une entreprise de colonisation, s'est fait con- 
céder sur les deus c6tés de ses voies ferrées 
900,000 acres anglaises de terrains. 

La France fait également dans ces contrées 
un assez grand commerce. ,En 1862 ses im- 
portations dans chacun des Etats traversés par 
le Rio de la Plata se sont elevées a 26 millions 
de francs, et ses exportations de ces pays a 
31 millions. Les pelleteries. laiiies et dépouilles 
d'animaux forment la plus grande partie de ces 
exportations. Louis GOTTARD. 

REQUETE. Demande par écrit présentée se- 
Ion les formes legales a un magistrat ou a un 
tribunal. 

Requgte civile. - Voie extraordinaire pour 
obtenir la rétractation d'un jugement ou d'un 
arret rendii en dernier ressort. 

Mailres des requétes. - Officiers qui rappor- 
taient aii conseil du roi les requetes des parties. 
- Magistrats ehargés de faire des rapports au 
conseil d'Etat. (Voy. Conseil d'gtat.) J. nE B. 

RÉQUISITION. Pendant la guerre de i'indé- 
pendance amkricaine, Washington inventa le  
mot reqiiisition et la chose. 11 dressait un etat 
dktaillé des objets dont I'armée qu'il comman- 
dait avait besoin, il en faisait la demande P 
ceux qui les possedaient, amis ou ennemis, 
sous forme d'invitation, et en cas de refus ii 
s'en emparait par la force. 

Depuis, il a kté fait du mot et de la chose 
i'usage le plus large. L'liistoire nous a montré 
les réquisibions d'hommes, appel fait par la 
République francaise aur jeunes citoyens pour 
le service militaire; les re'puisitions de uivres, 
appel fait aux proprietaires pour la fourniture 
des objets alimentaires nécessaires aux armkes; 
les réquisilions permanentes, appel fait a la 
iiation en masse par le Comité de Salut public 
(23 aoiit 1793). 

On nomme aussi re'qt4isition la demande in- 
troduite par un gouvernement étranger a i'effet 
de punir. rt Entre les nations civiliskes et amies, 
dit de Martens , on ne se refuserait guere direc- 
tement a poupuivre, arreter et punir les per- 
sonnes qu'un Etat ktranger accuserait de crimes 
d'ktat ou autres, attaquant directement soit 
i'honneur des souverains etrangers ou de leurs 
ministres, soit en general la sareté des per- 
sonnes oii celles des biens lorsque la réquisi- 
tion en aurait eté dament faite.. . Rlais un Etat 
libre n'est pas rigoureusement obligé de con- 
sentir a l'extradition d'un criminel ou d'un 
prévenu de crimes , a la requisition d'une puis- 
sance Btrangere, que cet individu soit sujet de 
I'&tat auquel on adresse la rkquisition, ou sujet 
et meme attaché au service de la puissance 
requerante, ou sujet d'une tierce puissance, 
lors nieme,que le jugement serait déja prononcé. 
11 est des Etats qui, comme la France, la Russie 
et la Grande-Bretagne, se refusent constamment 
a de telles requisitions, le seul cas des traités 
excepte. u (Voy. Extradition.) 

Telles son1 en droit historique et internatio- 
nal les différentes significations du mot réqui- 
sition. BIais dans son sens le plus général, il 
s'appliquc au droit de la guerre, et alors il 
comprend, au proíit du vainqueur, le droit de 
s'approprier, autant que le but de la guerre 
l'autorise, les biens et les droits de i'ennemi; 
ainsi d'exiger de Iiii des fourrages , des voitures 
pour le sevvice de I'armke, des fournitures et 
silbsides servant ii i'entretien des troiipes et 
autres frais de la guerre; des contributions de 
guerre, soit en argent soit en nature, sous 
peine d'exécution riiilitaire, c'est-a-dire de pil- 
lage ou de désastation, de mise a feu et a sang. 
011 en trouve un exemple dans les conveiitions 
entre la France et la Prusse, en date des 8 
septembre el 5 novembre 1808, par lesquelles 
cette derniere puissance s'était obligeeau paye- 
ment d'une contribution de guerre de 140 mil- 
lions de francs, suivi, sept ans apres, b vicis- 
situdes de la fortune l d'un traitk entre la 
France, la Grande-Bretape, I'Antriche, la Rus- 
sie et la Prusse par lequel (art. 4 )  la France 
s'engageait a payer une contribution de guerre 
de 700 millions (20 novembre 1815). 

Yais les requisitions, quelles qu'elles soient, 
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ne sont en general que des abus de la force; si 
elles sont a certains Cgards legitimes quand 
el!es atteignent la propriktk publique, celle de 
l'Etat qui reprksente ces grandes aggloméra- 
tions collectives que I'on appelle les nations, 
elles ne le sont plus quand elles frappent la 
fortune de particuliers inoffensifs , victimes 
d'une guerre que souvent ils reprouvent et dont 
le contre-coup les ecrase et les ruine: Quidquid 
deliran¿ reges pleclu?~tzir Achivi. 

Euokxs PAIGNOK. 

RESIDENT. Ce sont des agents diploinatiques 
d'uu ordre infkrieur; les ambassadeurs vien- 
nent au premier rang, les ministres plénipoten- 
tiaires aii deuxiCme et les rksidents ou rninistres- 
résidents an troisikme rang. 

R~SISTANCE (DROIT DE). Le droit de rk- 
sistance est le corollaire du devoir d'obéir. (Voy. 
Obéissance.) Cependant , la question qui nous 
occupe est si dklicate que, meme en afirmant 
carrément ce droit. on kprouve de sérieuses 
dií6cultCs lorsqu'on cherche poser les regles 
de son exercice. u Quelque dkcision que l'on 
hasarde sur cette maliere, a dit B. Constant, 
on s'expose a des dinicultés inso[ubles. Dira- 
t-on qu'on ne doit obéir aux lois qii'aiitant 
qu'elles sont justes? On autorisera les résis- 
tances les plus iiisensées ou les plus coupables; 
I'anarchie serapartout. Dira-t-on qu'il faut obkir 
a la loi, en tant que loi, indkpendamment de 
son contenii et de sa source? On se condam- 
nera a obkir aux dkcrets les plus atroces et aux 
autorites les pliis iIlkgales.1 u 

11 y eut un temps ou cette dificulté n'existait 
pas. Les peuples etant soumis, soit a un gou- 
vernement despotique, soit a un pouvoir thko- 
cratique, I'obligation de l'obkissance passive, 
aveugle , sans condition , etait la foi commuue. 

Dans les $tats despotiques, dit &Iontesquieu. 
la nature du gouvernement demande une obéis- 
sance extreme; et lavolontk di1 prince, une fois 
connue, doit avoir aussi infailliblement son eflet 
qu'une boule jetke contre une autre doit avoir 
le sien. 11 n'y a point de tempkrament, de modi- 
.íication, de termes, d'équivalent, de pourparler, 
de remontrances; rien d'bgal ou de meilleur a 
proposer. L'homme est une créature qui obkit 
a une creature qiii veut. n (Liv. 111, chap. x.) 

Dans une théocratie c'est pire encore, car 
c'est Dieu qui est cense vouloir, et s'il y a avec 
le ciel des accommodements, il n'y en a pas 
avec l'intkret de ses pontifes. 

Mais , en ce monde, aucun excCs ne saurait 
durer. u L'extrkme obkissance suppose de l'i- 
gnorance dans celui qui obéit n (Montesquieii), 
de sorte que chaque progres, meme le plus 
minime, rkalisé par I'humanité, la rapproche 
de 1'epoque de la délivrance. Les pouvoirs des- 
potiques et thkocratiques ne I'ignorent pas, 
aussi sont-ils les ennemis-nes des lumikres, 
les adversaires jurbs de tout progres. Nais en 
vaiii. Le mouvement est la loi des societés; 

i 

1. fidition Laboiilaye, t. 11, p.  358. (Paris, Gnil- 
Iaumin.) 

celles qui ne marclient plus se corrompent et 
se dktruisent. Or, les pouvoirs forts, en empe- 
cliant la désagrCgafion de la sociktk, assurent 
involontairement la marche en avant. Les na- 
tions vivent des sikcles, pendant lesquels les 
evénements ont le temps de faire I'8ducation 
des populations; a un moment donnk on discute 
les sources et les limites du pouvoir, et on 
arrive a lui poser des bornes. 

Ces borues ont kté DxCes dilrkremment se- 
lon les temps et les lieux, selon les antkck-. 
dants et la civilisation de cliaque peuple :selon 
les progres des sciences politiques. L'afirma- 
tion absolue et la négation pkremptoire du droit 
de rksistance ont eu leurs représentants d&s 
l'ouvertnre de la discussion. Si Bacon dkfend 
l'obkissance quand meme, si Th. Hobbes base 
le pouvoir absolu du souverain sur ce m&me 
Contrat social dont Ronsseau dkduira que i'in- 
surrectiou est le plus saint des devoirs, leurs 
compatriotes Poynset (1558) et George Bucha- 
nan (De jure regni apzd Scotos , 1579), vont 
assez loin dans le sens opposél. La polkmique 
a ktk loiigue et vive en Angleterre. Le talent - 
et gr5ce.i i'obstination des Stuarts - le succes 
fut du cdté des défenseura du droit de rksis- 
tance (Algernon Sidney, Milton, J. Locke, Brady, 
Tyrrel et plus tard Hume et Priestley); et le  
Bill of RigMs, acceptk par Guillaume IJ! , l'in- 
troduisit formellement dans le droit public an- 
glais. Dans ses Commentaires, Blackstone dit : 
« Et pour la défense de ses droits, quand ils 
sont violks ou attaqués. les sujets d'bngleterre 
sont autorisés (entitled) , premierement ti I'ad- 
ministration et au libre cours de la justice dans 
les tribunaux; secondement a prksenter des 
petitions au mi ou aii Parlement; eníin a em- 
ployer des armes pour leur défense. u De- 
lolme (Constilulion de l'dngleterre) ajoute : 
I( Enfin ce droit de s'opposer a la violente, sous 
quelque forme et de quelque part qu'elle vienne, 
est si bien reconnu, que les tribunaux i'ont 
pris quelquefois pour motifs de ieurs décisions. JI 
11 cite un fait qui a provoquk un jugement 
solennel de la Cour de King's Bench. On y lit 
ce qiii siiit : (1 Quand la liberte du sujet est 
attaquee, c'est une provocation a tous les siijets 
d'Angleterre, un homme doit s'intéresser a la 
grande charte et aux lois; et si quelqu'un en 
emprisonne un autre illégalement, il commet 
une offense contre la grande cliarte .... n Le dk- 
fendeur, un nomme Tooly, qui avait pourtant 
tué I'agent de l'autoritk qui voulait opérer une 
arrestation hors de sa circonscriptiou, fut ac- 
quitte. 

Sur le continent, ce sont les passions reli- 
gieuses qui mirent a I'ordre du jour le droit 
de résistance, et cela du cdtk des catholiqnes 
autant que du c6tk des protestants. Ces derniers, 
lorsque parmi eux Languet publia, sousle pseu- 
donynie de Junius Brutus, ses Vindicim con- 

1. Pour &tre exset f l  faudrait remontar plus haut 
an moins jusqn'8 la9&ande Charte (voy. ~rande- re! 
tagne), et on devrait mentionner d'sntres aetes sem- 
blables kllemands, eapagnols et autres. Maia l'espace 
nous manqne, et nous bornons nos indications A 
1'8poque oii regna le ayethme constitutionnel. 
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tro tyrannos (%dimbourg et Basles, 1579'). ou 
Hotman son livre de Franco-GalEiae (Geneve, 
1599) et établirent le cas ou l'insurrection de- 
vient Ikgitime, avaient Cté poussés par d'atroces 
persécutions a afirmer le droit de résistance. 
Mais lorsque ce meme droit est revendiqué par 
un curé de Paris, Jean Boiicher (De justa Hen- 
rici  III atdicatione, 1549) ou par un autre 
curé de la mBme époque, Pigenat, ou par le 
jésuite Mariana (De rege et regis institutione, 
1598), qui va jnsqu'a préconiser le tyrannicide. 
on doit croire que ces opinions extremes ré- 
pondaient alors a un courant d'idées assez re- 
pandues. 

Le courant changea et la théorie d'une obéis- 
sance plus ou moins passive l'emporta dans 
les faits aussi bien qiie dans les livres. Mais 
elle s'exprime déji d'nne manikre moins abso- 
lue qu'autrefois. Si Filmer (Observations con- 
cerning the origin of government, etc. London, 
1652) soutient encore qu'on doit obéissance au 
roi, non-seulement lorsqu'il commande quelque 
chosg decontraire aux lois humaines, mais en- 
core de contraire aux lois divines', Pascal n'ad- 
met plus I'obkissance que pour les choses hu- 
maines , et reserve la religion. Kant prend un 
biais. En théorie, il pense que les lois émanent 
du peuple, néanmoins il conseille a ce m&me 
peuple de i ie  pas trop raisonner sur I'origine 
des lois, et il veut que dans la pratique on 
obéisse i l'autorité, dussent ses commande- 
ments &re empreints d'un abus insupportable 
(Anfangsgründe der Rechtsiehre). Ces contra- 

1. Traduit par Franpois *tieuue sous le  titre : De 
la  puiraance légitime du prince .u+ l e  peuple. Paris,  
1.m1 ----. 

On tronvcra d'amples reuseigncmcnts hibliogra- 
phiques dan8 : Mohl , die Literatur der Staatmwaen- 
achaften, t. 1, p. 320 et suiv. 1854; Murhard, Ueber 
Wideraland, EmpUrung una Zwangabung de* Staata- 
Mirger gegm die beatekende Staatagewalt, p. 195.1833; 
Baudrillart, Jean Bodin ct son tempa, p: 9 et suiv. 
1853; Recueil de8 pi¿cer concernant la doclrme romaine 
rur la  diposition des roie. 1821. 

Rome a longtemps prQteudu avoir le  droit de dQ- 
poser les rois,  mais en  vertu d'nn ordre dlidQes com- 
plbtement dlff6reut de celui qui uous prtioccupe .... 

Nous veuions d'dcrire ces l igues,  lorsque nous re- 
pumes l e  M o n i t ~ ~ r  du 3 mai (1864). On y lit u n  fait qui 
fera conuaitre l'ordre d7id6es auquel nous faisous 
allusion : 

ROUE,  86 avriZ. Nous empruntona b l'ü'nita catto- 
liea l'ailocutiou adressQe par Pie I X  b I'emperenr et 
i l'impdratrice dn Mexique, dan8 la  chapelle du V a -  
t ican,  avant de  leur douuer l'euchadstie : 

Voici  I'agneau de Dieu qui efface les pQchQs du 
monde. C'est par lui que les rois regneut et  que les 
princes commaudeut; c'est par lu i  qne les 1Qgisla- 
teurs administrent la justice; et si quelquefoie il 
permet que les monarques soicnt QprouvBs, c'est 
toutefois de  Iui que  derive tout pouvoir, de Ini ti qui 
a itd donne'e loute p~iieuance duna le ciel et aur la  terre. 

Je vous reeommande en  son nom la prospdritd des 
peuples catholiques qui  vous sont confids. Qrauds 
sont les droits des peuples, et  il faut les satisfaire. 
?naiapZuagrandeetplus nacriaaont lea droita de l'li!gliae~ 
epouse sane tache de JBsus-Christ, qui noua a rache- 
tds au  prix de son sang, de ce sang qui va rougir vos 
l b r e s .  

Vous  respecteree donc les droits de vos peuples 
et  les droits de ~ ' * ~ l i s e ,  et ainsi vous travaillerez al1 
bonheur temporel et  spirituel de vos popnlations. 
Que ce JBsus, que  vous recevee par les mains de  son 
vicaire,  daigne vous accorder ea grBce dans I'abon- 
dance de sa miadricorde. 

3. Macaulag , Hiatory of England, chap. IX, expli- 
que  le  mot i f  de ces exagBratious. 

dictions doivent &re attribubes aur excks com- 
mis en 1793, sous l'impression desq~lels le 
philosoplie de Kcenigsberg bcrivait son livre. 

Mais n'insistons pas. De nos jours, aucun 
prince ne revendique plus i'obbissance absolue, 
du moins pas d'une maniere exprese; il n'est 
gknéralement question que du n respect dh aux 
lois n: D'ailleurs lorsque les conslitiitions dkter- 
minent avec soin les attributions des diverses 
autoritks, ne fixent-elles pas explicitement les 
limites de ces autorités, en dehors desquelles 
elles n'existent pas? 

Jusque-la, I'accord est complet entre les pu- 
blicistes, mais il cesse lorsqu'il s'agit de déduire 
des conshquences du principe de I'obéissance 
constitutionnelle. En effet, si I'autoritk ou le 
gouvernement sort des limites flxées par les 
lois, que faire ? 

Les qiiestions sont aussi aisPes que la cri- 
tique, et les reponses aussi dificiles que I'art. 
C'est que les questions peuvent résumer tout 
un ordre d'idées, tandis que les rbponses do¡- 
vent entrer dans les dktails. S'il existe toute 
une serie d'abus et d'exces de pouvoir, depuis 
la simple mésinterprétation d'une lo¡ d'un ordre 
secondnire jusqu'aux violences les pliis insup- 
portables, le remede pent-il Btre le meme dans 
tous les cas? 11 serait absurde de le supposer. 
L'abus de pouvoir d'iine autorité inférieure, 
par exemple, sera souvent redressé par I'au- 
torité supBrieure, et les citoyeiis ne se rendent 
que trop souvent coupables d'une certaine né- 
gligence a suivre les voies Iégales qui leur 
sont ouvertes. Ils aiment mienx « donner des 
legons M ;  c'est plus commodet. Ce ne sont pas 
des abus de cette nature qai constituent la 
dificulté; le probl8me consiste savoir com- 
ment résister a I'oppression exercke par le 
gouvernement, par I'autoritk siipreme du pays. 

On peut concevoir trois degres : 
La rdsistance passive qui est synonyme de 

désobéissance et qui consiste a opposer a d'in- 
justes commandemeiits une force d'inertie in- 
vincible. Cette résistance passive ne doit pas 
Btre confondue avec I'abstcntion (voy. ce mot) 
dans les élections , car les elections fournissent 
souvent le moyen d'obtenir le redressement 
des griefs , dont on se plain t. Nous dirions vo- 
lontiers : Elisez de bons députés ct vous aurez 
de la bonne politiqiie et un excellent gouver- 
nement. 

La rdsistance Iéga{e se sert de tous les moyens 
de droit. Dans iin Etat constitutionnel on ar- 
rive ainsi infailliblement a ses flns . . . . . si elles 
sontjusteset honuetes. hIalheureusementl'exer- 
cice de cette résistance n'est pas facile. Pour 
rkussir il faut : l o  se laisser gouverner par la 
raison et non par les passions; 20 connaltre les 
lois de son pays; 30 Iiabiter une contrke ou 
l'esprit public est rkpandu dans toutes les 
classes de la socikté. C'est cet esprit piiblic qui 
pousse chaque citoyen a dkfendre son droit, et 
qui etablit entre tous une étroite solidarité 

1. 11 est encore plus d'un Qlecteur qui vote contre 
le  gouvernement paree qu'un agent de police ou u n  
employQ des douanes lui a manqu6 de politesse, ou  
pour une aiitre raisou analogue. 



R~!SISTANCE (DROIT DE 

contre I'injustice subie par chacun d'eux. (Voy. 
t. 1, p. 935.) C'est encore cet esprit public qui 
garantit I'indépendance des klections, qui as- 
sure la liberte de i'individu, qui ne  recule de- 
vant aucun effort , aucun sacriílce. La limite & 
la résistance Iégale est écrite dans les lois. 11 
est des pays ou elle comprend l e  refus de 
l'irnpbt (voy. ce mot); il en  est d'autres ou i'on 
peut aller plus ou moins loin, mais partout 
eile doit savoir s'arréter a point. 

La rdsistance violente commence par l'insur- 
rection et aboutit, s i  elle est victorieuse, a u n e  
révolution. La résistance violente n'est qu'un 
moyen extreme qui est rarement nécessaire - 
peut-etre jamais dans les Etats constitutionnels 
- puisqu'il y existe des voies Iégales pour 
obtenir le redressement des griefs. La résis- 
tance violente a encore l'inconvénient de lancer 
ceux qui l'exercent dans un inconnu qui les 
doniinera nécessairement. Jamais une révolu- 
tion violente n'est restée dans les limites pré- 
vues, et  il peut arriver que les maux qu'elle 
traine a sa suite depassent ceux qu'elle s e  pro- 
posait d e  détruire. La résistance violente devrait 
étre réservée poiir les cas de Iégitirne défense. 

Le droit de résistance a été acquis pratique- 
ment par les Auglais et les Américains, mais il 
a été établi tlieoriquement en dernier lieu par 
les Allemands. Toutefois les divers auteurs ne  
s'accordent pas sur les bases de ce droit. On 
peut distinguersurtout quatremanieres devoir: 
Les uns considerent 1'Etat comme un pacte 
politique entre le gouvernement et le peuple. 
C'cst un contrat synallagmatiquc qui cesse d'e- 
tre obligatoire pour l'une des parties, des que 
l'autre l'a rompu (Feuerbach, Strombeck). D'au- 
tres pensent qu'aucun gouvernement, quelle 
que soit son origine, n'a le droit de commettre 
une injustice, et que personne n'a le devoir 
de la subir (Bauer, Rotteck, Jordan). D'autres 
font de la résistance simplement une affaire de 
conscience ou de morale (Erhard, Stahl). En- 
fin Fichte pense que,  l e  peuple étant souve- 
rain, il a toujours raison quand il est unanime. 
Nous avons omis plusieurs opinions intermé- 
diaires. 

Nous pourrions dire, comme I'éminent pro- 
fesseur Stahl de  Berlin, que la résistance est 
une affaire de conscience, ou comme Haller et 
Krug, qu'elle doit s e  borner a la défense legi- 
time, ou adopter l'une des autres opinions que 
nous avons citées; mais il est douteux qu'on 
piiisse tirer d'aucune d'elles des préceptes ap- 
plicables a tous les cas particuliers. Bornons- 
nous a dire, d'une part, aux princes : Sougez-y 
bien, votre droit est limité et votre responsa- 
bilité grande; d'autre part, aux nations : Main- 
tenez votre droit fermement et par tous les 
moyens légaux; vous etes I'opinion publique, 
la premiere puissance du monde, il ne tient 
qu'a vous de n'avoir jamais besoin d'user de  
violence. 

La violence est la ressource des gouverne- 
ments faibles et des minorites ambitieuses et 
impatientes. MAURICE BLOCK. 

1. Voy. I'ouvrage de R. de Mohl d6]8 cité. 

11. 

REBOLUTION. Synonyme de  décision aprks 
délibération. La résolution est urécédée d'un 
vote ou adoptSe par acclamation: 

RESPONSABILITE. Dans sa  proclamation 
du 14 ianvier 1852. ~roclamation oui est  comme 
une partie integrante dc la~onstitiition régissant 
auiourd'liui la France, Louis Bonaparte. prksi- 
d in t  de la ~épubl ique ,  disait : ; ~ a n s  -notre 
pays , monarchique depuis huit cents ans , l e  
pouvoir central a toujours éte en  augmentant. 
La royautk a détruit les grands vassaux; les ré- 
volutions , elles-memes, out fait disparaftre les 
obstacles qui s'opposaient l'exercice rapide 
et  uniforme de l'autorité. Dans ce pays de cen- 
tralisation, l'opinion publique a sans cesse tout 
rapporté au chef du gouvernement, le bien 
comme le mal. Aussi écrire en tete d'une charte 
que ce  chef est irresponsable, c'est mentir au 
sentiment public, c'est vouloir établir une fic- 
tion qui s'est trois fois évanouie au bruit des 
révolutions. La Constitution actuelle proclame, 
au contraire, que l e  chef que vous avez élu est  
responsable devant vous; qu'il a toujours le 
droit de faire appel i votre jugement souverain, 
afin que, dans les circonstances solennelles, 
vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre 
conriance. 1) 

Nous croyons que ce langage était juste, 
puisqu'il rendait hommage au principe de  la 
responsabilite, qui est l'ame des institutions 
politiques, telles que l'esprit moderne les com- 
prend, telles que la forme républicaine permet 
plus aisément qu'aucune autre de les mettre 
en jeu, et  puisque alors l e  preniier magistrat de 
la France, sortant de la légalité, disait-il, pour 
rentrer dans l e  droit, n e  manifestait que le 
désir de consolider Ia RCpub1ique.f 

11 est plus malaisé d'accommoder l e  principe 
indiscutable de la responsabilité avec les exi- 
gentes de l'esprit monarcliique et meme du 
régime constitiitionnel. Nous n'examinerons , 
du reste, pas ici le sens et la valeur de la 
maxime : Le roi regne et ne  gouverne pas. D 
(Voy. les mols Constitution, Monarchie, Ré- 
gime constitutionnel, etc.) Le temps mon- 
trera si des rois qui, ne  gouvernant pas, sont 
irresponsables et  doivent I'étrss, sont une créa- 
tion politique destiuée a durer longtemps et  i 
rendre des services réels aux États qui s'eii 
veulent servir pour amortirle clioc des libertés 
naissantes. Ce qui est clair, du moins, c'est 

1. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si la 
respousal~ilitd du prbsident de la République a BtB 
trausmise &17Emperaur. Les ldgistespensent que oui 
puisque la disposition n'a pas dté abrogee et que 1: 
responsabilitb ministbrielle n'a pas 6té introduite 
dans le droit public francais. Les publicistes ou 
bomrces d'$tat, au contraire, pensent que non, ne 
serait-ce qu'au point de vue utilitaire : c'est que la 
responsabilité aurait de trop grands inconvbnients. 
Quant i nous, nous considdrerons la discussiou 
comme oiseuse, tant qu'on ne nous aura pas indi- 
quB le moyen de rendre laresponsabilith efficace. 

M. B. 
2. 11 est Qvident, dans tous les caa, que la respon- 

sabilité doit etre proportionnelle su  pouvoir exerce, 
A l'étendue de la pnissance dont on dispose, et que 
la plus stricte justioe exige de délivrer de toute res- 
ponsabilité un princo qui se borne & rbgner. 

M. B. 

51 



802 RESPONS 

que la reconnaissance de la responsabilitb du  
chef de l'État, idee plus republicaine que mo- 
narchique, presente cet avantage de légitimer 
et de proclamer du meme coup la necessité 
iucessante d'un contr6le national, exerce libre- 
ment et sans íiclion, dans la forme parlemen- 
taire, par les mandataires de la nation, et  par 
chacun des citoyens au moyen des Ccrits que 
la presse imprime. Si ce  contrdle n'existe pas, 
la responsabilité du depositaire de l'autorite 
n'existe pas davantage. 

Mais nous supposons le probleme rksolu dans 
I'esprit de la justice la plus parfaite, et, qu'il y 
ait ou non un roi irresponsable ou un chef res- 
ponsable dans un htat, nous n e  pouvons, d'ac- 
cord avec les principes et  avec tous les théori- 
ciens de la liberte, reconnaftre comme une 
politique deja arrivée a la perfection, celle qui 
declare qu'il y a dans l'Etat, au-dessous de 
celiii qiii l e  dirige, des fonctionnaires irres- 
ponsables. A commencer par les ministres, le 
principe de  la responsabilité nous semble de- 
voir occuper tous les degrés de l'administration; 
il doit atteindre tous ceux qui sont revetus 
d'une partie de  I'autorité. 

La responsabilite particuliere des ministres 
a &té étudike ailleurs. (Voy. le rnot Ministres.) 
11 n e  s'agit en somme dans cet article que de 
la responsabilite des fonctionnaires publics , 
autres que le chef de 1'Etat et ses ministres, et 
s i  nous avons touclie en passant a la theorie 
gku8rale, c'est que, pour nous, toutes les res- 
ponsabilités s'enclialnent et s e  rattaclient a une 
loi unique, loi simple, loi morale, loi facile a 
comprendre pour toiis et  découlant des sources 
les plus pures de  la philosopliie. Remarquons 
toutefois, avant de sortir du domaine de la po- 
Ifique ideale, qu'il est toujours extremement 
difficile, dans la pratique, de pousser la res- 
ponsabilité ministérielle jusqu'a une  mise en 
accusation, qu'il faut, soit unc longue accumu- 
lation d'erreurs, soit un acte d'une haute gra- 
vité, soit enfin une grande surexcilation des 
passions politiques pour exposer un gouverne- 
ment quelconque i voir ses premiers agents 
soumis a une telle épreuve et qu'en realite ce 
sur quoi les tliéories se rencontrent et se coni- 
battent, c'est non pas tant sur la responsabi- 
lite suivie d'un jugement et d'une peine, que 
sur la plus ou moins grande part de contrble 
qu'une nation doit exercer sur  l'administration 
supkrieure. 

Quelles que soient les objections que le ca- 
ractere des époques amene a produire, le prin- 
cipe de  la responsabilite, en politique et en 
administration, n'en reste pas moins intact. Les 
defenseurs des idees liberales seraient peut- 
etre moins ardents a demander la reconnais- 
sanee formelle du principe de la responsabilite 
ministerielle , s'ils pouvaien t obtcnir d'bcrire 
eníln, ou plut6t de réinscrire dans la loi que 
les autres fonctionnaires publics sont tous res- 
ponsables de leurs actes et  qu'ils peuvent etre 
traduits en justice sans que le gouviernement 
ait a intervenir pour permettre ou refuser leur 
mise en cause. La est, en  effet, l'un des plus 
graves inconvCnients du régime impérieuse- 

ment, tyranniquement centralisateur qui a tant 
nui, depiiis soixaute ans, au dbveloppement 
regulier, non-seulement des libertés politiques, 
mais de l'énergie individuelle et de i'activitk 
genbrale du genie de la France. 

On a vu, dans ce Dictionnaire meme, au 
mot Fonctionnaires puhlics. quelles sont les 
raisons que donnent, pour s'y opposer, ceux 
qui ne  veulent pas que les dépositaires de l'au- 
torite, meme les plus infimes, soient en butte 
aux tracasseries des esprits mCcontents. C'est 
a la Constitution de l'an VIII, article 75, qu'ori 
fait remonter la disposition laqiielle nous fai- 
sons allusion. En voici le texte : « Les agents 
du gourernement , autres que les ministres , 
ne peuvent etre poursuivis pour des faits rela- 
tifs i leiirs fonctions, qu'en vertu d'une déci- 
sion du conseil d'Etat; en  ce cas, la poursuite 
a lieu devant les tribunaux ordinaires. )I 

Avant de voir ce que cet article 75 est devenu, 
c'est-a-dire comment il se fait qu'on l'applique 
encore, voyons ce que, de 1791 a 1800, la 
France avait voulu. La Constitution de 1792 
avait dit d'abord (titre 111, art. 4)  : a Le pouvoir 
exkcutif est dklegue au roi pour &re exercé, 
sous son autorite, par des ministres et autres 
agents responsables. » Ailleurs elle avait dé- 
termine de quelle faqon les administrateurs, 
quels qu'ils fussent, pouvaient etre mis en ac- 
cusalion, sans que jarnais le gouvernement pht 
ernpeclier les tribunaux ordiuaires d'en con- 
naltre, le Corps Iegislatif dcmeurant seul maftre 
de juger si I'accusation devait suivre son cours. 
La Coiistitution de  1793 declaraque n la garan- 
tie sociale n e  peut exister si les limites des 
fonctions publiques (art. 23 des Droits) ne  sont 
pas clairement determinees par la loi, et  si la 
responsabilitb de tous les fonctionnaires n'est 
pas assiiree M ,  ajoutnut encore (art. 31) : u Les 
delits des mandataires du peuple et de ses 
agents ne doivent jamiiis etre impunis. Wul n'a 
le droit de se pretendre plus inviolable que les 
autres citoyeiis. I) NOII- n'avons pas besoin de 
rappeler comnierit parlait la Constitution pro- 
visoire de I'aii 11; elle n'assurait pas seulement 
¡a répression des fonctionnaires coupables, elle 
menacait nieme leur zele, s'il ne  s'élevait pas 
a 1s Iiauteur de ce que les circonstances atten- 
daient d'eux. Qiiant a la Constitution de l'an 111, 
elle rkpete, dans les memes termes, a i'arti- 
cle 22, la déclaration de la Constitution de 1793. 
Il n'y a donc pas ii dice que la volont8 de la 
nation eiit cliaiigb. Au plus fort de ses luttes 
de salut public et quand elle passait, par néces- 
sité, soiis le joug de i'ilutorit8 la plus irnpk- 
rieuse qui fht jamais, le législateur décidait en 
son nom qu ' i  aucun des rangs de la liiérarchie 
admiiiistrative, ceux qui avaient l'honneur 
d'exercer ou de représenter le poiivoir ne  pou- 
vaient écliapper a l'egalité des peines et a la 
responsabilite de leurs actes. 

C'est donc a tort qu'on a dit que la Consti- 
tution de l'an YIll n e  faisait que continuer et 
rkgulariser I'cieuvre de  l'Assernb1l.e consti- 
tuante, meme lorsqu'elle organisait ainsi l'in- 
violabilité de  tous les ageiits de l'autorite; 



mais c'est la un abus du raisonnement. Oui, 
en effet. le lertislateur de  1789 voulut nette- 
ment distingu& les pouvoirs, et rendit l'aiito- 
rité administrative indépendante de l'autorité 
judiciaire ; mais ktait-c6 donc pour retrancher 
quelque cliose de la liberté publique? N'était- 
ce pas, au contraire, pour couper court a ces 
continuels abus du pouvoir d'avant 1789 qui 
évoquait au Grand Conseil toutes les causes 
qu'il lui plaisait de soustraire a la justice, ou 
qui laissait aux Parlements l e  soin d'évoquer 
celles dont il n'avait pas a craindre la publi- 
cité? N'y avait-il pas a s e  prémunir contre le 
danger de fonder partout en France une admi- 
nistration nouvelle, et  de  l'exposer a l'ingé- 
rance des pouvoirs judiciaires qui subsistaient 
encore? L'Assemblée constituante (loi des 22 dé- 
cembre 1789-8 janvier 1790; instruction des 
8 janvier et 12-20 aoOt 1790; loides 16-24 aoOt 
1790) avait pris les prkcautions nécessaires 
pour dkfendre la liberte qu'elle Ctablissait, et 
non pour la restreindre. Peut-ktre, s i  elle eht 
prévu que son esprit n'animerait pas longtemps 
les lois, eht-elle fait disparaltre des siennes 
tout ce qui, un jour, pouvait servir de prétexte 
a une tyrannie; mais il lui paraissait suflisan: 
d'avoir décrété la responsabilité, de n'en avoir 
pas commis d'oflice la surveillance aux tribu- 
naux, et de l'avoir laissee ou aux supérieurs 
hiérarchiques qui, dans ce temps d'honneteté 
et d'entliousiasme, étaient censés doués des 
vertus ciriqiies, o11 enfin au Corps législatif, e t  
non pas a I'autorité exécutive. Le mal est venu 
de ce que le Corps législatif a étB coutraint de  
gouverner et de ce que Bonaparte, premier 
consul, s'est trouvé, comme par héritage, 16- 
gislateur la fois et directeur de la France. 

Le sénatus-consulte de l'an XII commit, il 
est vrai, a la Haute Cour Impériale l e  soin de 
connaltre de certains crimes et délits des liauts 
fonctionnaires e t  accorda au Corps législatif le 
droit de dénonciation, mais ce ne  fut que dans 
les cas ou il y aurait d'abord eu,  de la part du 
SCnat, n de fortes présomptions de délention 
arbitraire ou de violation de la liberté de la 
presse. Or, on sait que le SCnat de I'empire 
ne presuma pas souvent que la liberté de la 
presse avait et6 violée, et , d'ailleurs, le droit 
de dénonciation donné au Sénat était enveloppe 
de dispositions réglementaires qui, avec cct 
artiGce habituel du pouvoir absolu dominant 
tout a coup chez un peuple libre, ne  laissaient 
apparaltre quelques vestiges de justice qu'a la 
condition que cette justice ne serait qu'un si- 
mulacre. Aussi, en 1815, lorsqiie Napoléon pii- 
blia son Acte additionnel aux Constitiitions de 
I'Empire, dut-il y placer cet article que les rC- 
clamations de tout un peuple exigeaient : . L'article 75, titre VI11 de l'acte constitution- 
nel  du 22 frimaire an V11[, portant que les 
agents du gouvernernent n e  peuvent etre pour- 
siiivis qu'en vertu d'une décisioii du conseil 
d'Etat, sera modifie par une loi. 1) 

La Chambre des reprPsentaiits de 1815, rCa- 
lisant en  partie déja cette promesse, écrivait 
dans son projet de constitution: a Les ministres 
peuvent etre poursuivis par les particuliers a 

raison des dommages qu'ils prbtendraient avoir 
injustement soufferts par les actes du minis- 
tere ou de I'administration. La requete est por- 
tée A la Chambre des pairs, qui decide s'il y a 
ou non lieu a poursuite. Si la poursuite est au- 
torisCe, elle a lien devant les tribunaux ordi- 
naires. Quant au mode de poursuivre les fonc- 
tionnaires civils et adrninistratifs, il sera réglé 
par une loi. n 

De 1789 B 1815, ce n'est done bien que l a  
Constitutioh dei'an VI11 qui s e  défia de la justice 
des magistrats au point de lui enlever en prin- 
cipe la connaissance des crimes et  dklits des 
fonctionnaires. L'un des premiers actes du  
gouvernement de la Restauration fut de  per- 
mettre, au contraire, de  traduire devant les 
tribunaux, sans autorisation préalable, les prC- 
poses ou employés des contributions indirectes 
(loi du 28 aoOt 1816), et, peu apres, la m&me 
exceplion fut admise par les lois annuelles de  
fiuances a l'égard des agents qui ordonneraient 
ou opéreraient des perceptions illégales. Ce'ne 
furent toutefois que des exceptions, car l'es- 
prit autoritaire et  réglementaire qui avait e u  
tant de force sous I'Empire, ne  permit pas de- 
puis aux partisans de la liberté de  défendre 
leiirs idees autrement qu'a titre spbculatif. 

Le gouvernement de Juillet, un  peu moins 
imbu de ces doctrines, proposa une loi sur la 
rcsponsabilité, qui remettait aux tribunaux, 
sauf des precautions spéciales, le droit de  
juger sans autorisation les agents du pouvoir; 
mais les deux Chambres ne  voulurent pas qu'on 
s'écartit du texte de I'article 75 de la Consti- 
tiition de I'an VllI et modiílerent seulement les 
mcsures d'applicalion. Ainsi, le gouvernement, 
comme I'a bien remarque M. Vivien dans ses 
Eludes administratives, conservait le droit 
d'arrkter les poursuites, mais il s'astreignait a 
suivre l'avis du conseil d'Etat; ses décisions 
étaient, d'ailleurs, soumises i la garantie de la 
responsabilité, et, d'autre part, les citoyens 
qui reprochaient a un agent du poiivoir u n  acte 
illégal étaient, en cas de plainte de  celui-ci, 
aiitorisés a faire la preiive du fait dknoncé. 

En 1848, I'occasion était belle pour tenter 
d'assurer enfln la responsabilité des fonction- 
naires, réclamée depuis si longtemps par i'opi- 
nion e t  par les publicistes qui i'kclairent. L'As- 
semblee constituante inscrivit le principe en  
tete de I'article 68 de i'acte constitutionnel de  
la Republique, et, comme on l'avait fait en 
1815 et  en 1830 (Charte amendke, art. 69, 

2) ,  placa la loi qui détermina les cas, les 
formes et les condiiions de poursuite dans l e  
programme des statuts de détail a délibérer 
ultkrieurement. Le temps manqua et les kv&- 
nements s'opposbrent a ce que la loi de la 
responsabilitk ftit organisée; mais la Constitii- 
tion de  1848 avait fait faire un grand pas A la 
question lorsqu'elle investissait l'hssemblke 
nationale di1 droit de déférer les fonctionnaires 
deyant le conseil d'Etat , e t  devant un conseil 
d'Etat qui, pour la premiere fois, etait indk- 
pendant de l'autorité suprbme. L'article 99 était 
ainsi concu : « L'Assemblée nationale et le prési- 
dent de IaRepublique peuvent, dans tous les cas, 



défkrer i'examendes actes de tout fonctionnaire, 
autre que, le président de la République, au 
conseil d'Etat, dont le rapport est rendu pu- 
blic. n Nous n'avons pas b examiner ici la con- 
ception d'un conseil d'ktat nommé directement 
par l'bssemblée et charge de fonctions qui n'é- 
taient peut-&re pas assez nettement définies; 
mais, sur le point particulier de politique ad- 
ministrative qui nous occupe, il faut reconnal- 
tre qu'on avait trouvé une garantie de la res- 
ponsabilité dans cet appel & une justice que le 
gouvernement ne pouvait plus influencer di- 
rectement et dans la publicité réglementaire 
de son opinion. Ces avis, d'aiiieurs, n'étant ho- 
mologués que pour la forme par le  pouvoir 
exécutif, avaient la,valeur de véritables déci- 
sions. Le conseil d'Etat remplissait donc, pour 
l'autorisation des poursuites b diriger contre 
les agents du gouvernement, des attributions 
analogues celles du tribunal organisk aussi 
5 cette Cpoque pour le jugement des conflits, 
et de cette fa~on  les autorisations de poursuite 
avaient, aussi bien que les conflits, cessé en 
fait de dependre de i'autorité elle-meme. 

L'article 98 disait, en outre, en parlant des 
fonctionnaires de l'ordre le plus élevé : « Dans 
tous les cas de responsabilité des ministres, 
l'Assemblée nationale peut, selon les circon- 
stances, renvoyer le ministre inculpé soit de- 
vant la haute cour de justice, soit devant les 
tribunaux ordinaires, pour les réparations ci- 
viles. n A ce propos, M. Dupin remarque, dans 
le commentaire qu'il a fait de la Constitution 
républicaine, que c'est la premiere fois que la 
Iégislation constitutionnelle francaise ouvrait 
nettement une action civile contre les fonction- 
naires qui, par fraude ou par faute, auraient 
porté un préjudice i l'Etat, et il ajoute, avec 
l'autoritk spéciale que lui donnent ses fonc- 
tions de membre de la commission de consti- 
tution : r Bien entendu que la meme action, et 
dans les memes formes, peut &re aussi donnée 
aux particuliers. i, 

En 1852 tout le progres accompli dans ce 
sens est brusquement interrompu et, comme 
enl'an VIII, I'autorité reprend possession de son 
inviolabilité ou, du moins, redevient maitresse 
de décider, a tous les rangs de la hiérarchie, 
dans quelles circonstances elle consent que 
ses agents soient justiciables des tribunaux. 
La question de la responsabilite recula donc, 
et resta meme en d e ~ a  du point ou elle était 
arrivée dans les derniers temps de la monar- 
chie constitutionnelle. En effet le droit de faire 
la preuvc par témoins des faits imputés aux 
fonctionnaires publics, droit ouvert par la loi 
du 26 mai 1819, supprimé par la loi du 25 mars 
1822 et rétabli par celle du 8 octobre 1830, a 
Cté retiré par l'article 28 du décret-loi du 
17 fbvrier 1852, sur la presse, article qui porte 
que u en aucun cas la preuve par tkmoins ne 
sera admise pour établir la réalité des faits in- 
jurieux ou diffamatoires. o N'oublions pas en 
outre, pour que la rigueur de la législation ap- 
paraisse tout entiere, que les tribunaux cor- 
rectionnels ont été substitués au jury pour le 
jugement des délits de lapresse et que les de- 

bats des prochs relatifs i c e s  dklits ne peuvent 
etre publiés. Les fonctionnaires publics sont 
donc, en réalité, protCgCs comme jamais ils ne 
le furent, et il est a peu pres impossible que 
l'opinion ait justice d'eux, lorsqu'ils sortent 
de la légalité et du droit. Meme en matiere d'é- 
lections, c'est-a-dire la oh ilimporte le plus que 
les abus d'autorité soient réprimés sur l'heure, 
ou n'a pas laissé snbsister la loi qui accordait 
la faculté de poursuivre les fonctionnaires sans 
avoir a demander d'aiitorisatlon. L'article 11 9 
de la loi électorale de 1849 disait : Si un crime 
ou délit est imputé a un agent du gouverne- 
ment, la poursuite aura lieu sans qu'il soit 
besoin d'une autorisation prealable; 11 et l'arti- 
cle 120, pour garantir a son tour le fonction- 
naire contre des imputations mal fondées: 0 Si 
le fonctionnaire inculpé est renvoyé des fins 
de la plainte, la partie civile pourra, selon les 
circonstances , &tre condamnée a une amende 
de 100 fr. i 5,000 fr. et aux dommages-inté- 
rkts. 11 On ne voit rien de semblable dans le 
décret du 2 février 1852. 

Voila ou nous en sommes. La Constitution de 
1852 reconnallt, confirme et garantit les prin- 
cipes de 1789 et elle brise néanmoins les der- 
niers liens qui rattacliaient nos lois au principe 
de responsabilite, proclamé en 1789 et qui 
figure a l'article 5 du résultat du dépouillement 
des cahiers, te1 que Clermont-Tonnerre le lut 
5 l'Assemblée, le 27 juillet 1789. En vain il a 
été promis qu'une loi oganiserait la responsa- 
bilité, et cela par l'acte additionnel de 1815, 
par la Charte amendée de 1830 et par la Con- 
stituante de 1848, cette loi n'ayant pas été 
faite, il est admis par l'autorité exéeutive et 
par le pouvoir judiciaire lui-meme que l'arti- 
cle 75 de la Constitution de l'an VI11 est tou- 
jours en vigueur. La Cour de cassation i'a for- 
mellement déclark , et ce n'est qu'i ses risques 
et périls, et sans espoir de rCussir, que dis-jel 
avcc la certilude de ne pas réussir, qu'un ci- 
toycn cherclierait a obtenir des tribunaux une 
déclaration contraire. 

Nous comprenoiis quc dans le mouvement de 
tant de constitutions et de lpis passageres, pour 
le bien et la perpétuité de I'afat, l'on reconnaisse 
dans chaque grand acte constitutionnel que, 
quelle que soit leur origine, les précédents 
subsistent jusqu'a ce qu'il y soit légalement 
dérogé; mais quand un texte politique aucieii 
est aiissi visiblement que possible en contra- 
diction avec les principcs de la révolution, et 
que, depuis qu'il a été, au moins en appa- 
rence, entraink dans la cliiite d'un régime de 
gouvernement, trois et qiiatre engagements 
solennels ont fait espérer qu'aucun vestige n'en 
demeurait, faut-il, pour l'observation des for- 
malités, laisser la force de la loi i des mots qui 
n'ont plus de sens et que la conscience publi- 
que a constamment condamnés? 

L'article 75 de la Constitution de l'an VI11 une 
fois bien effacé de nos lois, il y aurait encore 
i réfoimer les articles du Code d'iustruction 
criminelle et du Code penal qui, rédigés sous 
l'Empire et dans la mEme pensée, ont fortifié 
L'inviolabilité des fonctionnaires franqais, et du 



dernier comme du preniier , c'est-a-dire de 
3 ou 400,000 personnes, que notre systdme de 
centralisation investit d'un pouvoir bien des 
fois vexatoire et auxquelles il est toujours dis- 
pendieux ou ennuyeuxd'avoir arésister, quand 
meme cela serait aisé. 

Sans aucun doute il est ficheux que de telles 
lacunes, apres soixante-quinze ans, subsistent 
toiijours dans le droit public d'un peuple qui, 
en 1789, a roulu organiser la justice dans 
toutes lois; et. pour ce qui concerne particu- 
lierement la défiance que les divers gouverne- 
ments ont manifestée ainsi a I'égard des tribu- 
naux, il y alieu de s'étonner que les magistrats 
eux-memes n'aient pas secondé plus active- 
ment, par leurs propres réclamations, la récla- 
malion genérale de I'csprit public; mais il n'en 
est pas moins certain que le principe de la res- 
ponsabilité de quiconque exerce une autorité 
dans l'État demeure inscrit parmi ceux qu'on 
a proclames en 1789, qu'aucun gouvernement 
n'a reniés en principe, et que l'avenir le plus 
prochain doit faire passer dans la réalitk des 
faits. Les hommes s'habituent rnalheureuse- 
ment avec trop de facilité a regarder comme 
des conquetes pénibles ce qui n'est que la juste 
revendication de leurs droits; mais le zCle de 
quelgues-uns sufit A la longue pour assurer le 
gaiii de la cause commune. C'est ce qui arri- 
vera infailliblement au sujet de l'application du 
principe de responsabilité. 

Nous ne saurions trop le dire: qu'on le con- 
sidere au point de vue politique oii au point 
de m e  de la simple adrninistration, ce principe 
doit &e, toujoiirs ct partout, unique et abso- 
lument le meme. Depuis les premiers fonction- 
naircs de l'État jusqu'au dernier des agents de 
l'autorité, il atteint, il maintient chacun dans 
I'exercice de son devoir. Ignoré des temps ou la 
loi n'était que la volonte de la tyrannie, le 
principe de la responsabilitb, d6ri1-6 de la mo- 
rale meme et de la merne essence que le prin- 
cipe de la liberté, est la premiere des regles 
qui doivent régir les Iégislations présentes et 
les legislalions futures. PAUL BOITEAU. 

RESTAURATION. Retablissement d'une dy- 
nastie. Les rcstaurations les plus célebres sont 
celles des Stbarts en Angleterre et des Bour- 
bons en France, on n'a pas employe ce mot 
pour le rktablissement de I'Empire. Les res- 
taurations sont uiie rbaction ; elles prourent 
que le mouvement a Cté trop loin dans le seus 
oppose. Cette réaction n'est pas toujours vio- 
lente, bien qu'elle soit forte, car elle doit &re 
forte pour vaincre I'amour-propre national : 
un peuple n'aime pas se déjuger. 

11 nous parait oiseux d'examilier si  une 
restauration est une mesure sage, prudente, 
politique, d'unepart, parce que les événements 
politiques ne sont pas toujours le résultat de 
décisions prises apres de mares réflexions, 
apres des discussions approfondies : la sur- 
prise, les passions y ont leur jeu; d'autre part, 
parce que jamais deux faits - deux especes 
- sont complétement identiques. Pour savoir 
si  et comment on se relevera, il faut connaftre 

la cause et les circonstances de la chute. Dans 
cet ordre d'idées, la science n'a ü'autre mission 
que d'expliquer apres coup les évCnements ; 
ici l'histoire ne nous enseigne rien pour I'ave- 
nir, elle nous aide seulement B comprendre le 
passé. M. B. 

RETORSION. La rétorsion est une variéte 
du systeme des représailles. Elle est employée 
lorsqu'uli gouvernement apris, soit relativement 
aux étrangers, soit relativement aux sujets d'un 
pays déterminé, des dispositions iniques ou 
m&meseulement nuisibles. ~ ' ~ t a t  auquelappar- 
tiennent les sujets léses met alors, par me- 
sure de rétorsion, les sujets du gouvernement 
en question dans la meme position, ou dans 
une position analogue 5 celie que subissent 
les siens. 

Ce moyen - contenu dans de justes bornes 
- est parfaitement licite. 11 a BtB plusieurs fois 
appliqué avec bonheur a des cas ou la leisla- 
tion arriérée d'un pays ktablissait entre les 
hommes des catégories qui ne sont fondées ni 
dans la nature, ni dans la justice. On a ainsi 
obteiiu que des distinctions religieuses et au- 
tres semblables ont disparu des codes. M. B. 

RETRAITE. Voy. Pension. 

RBTROACTIVITÉ.. La rétroactivité, c'est-8- 
dire l'action des lois sur les faits passb, est 
contraire dans son principe i l'essence meme 
de la loi qui est de régir l'avenir, et aux no- 
tions les plus vulgaires de l'equitk. Comment 
admettre, en effet, que les lois, dont l'office 
est de commander, de dbfendre, ou de per- 
mettre, puissent commander, défendre ou per- 
mettre des faits accomplis? Comment admettre 
kgalement qu'une loi doive ktre obéie avant 
d'Btre connue, et puisse 6tre connue avant 
d'etre faite? Si, d'autre part, on considere la 
rctroactivité dans ses co~sé~uences ,  on trouve 
qu'cllc cn aurait de désastreuses. Enlevant aux 
f térets les plus sacrés du citoyen et de la fa- 
mille toute base et toute garantie, elle livre la 
société l'arbitraire, a I'instabilité; et Portalis 
a pu dire avec raison que n partout oh elle serait 
admise, non-seulement la she té  n'existerait 
plus, mais son ombre meme. a 

Le principe de la non-rétroactivitb des lois 
est donc une de ces regles de bon sens et de 
justice qu'on peut nommer les axiomes du 
droit, qui doivent prksider B toute Ikgislation, 
et qui existent par elles-memes, indépendam- 
ment de toute sauction des lois positives. Quel- 
quefois pourtant le lkgislateur a jug6 utile 
d'inscrire cette vérité dans les lois. Ainsi les 
empereurs Théodose et Valens, dans la loi 7, 
C. de legibus, disaient: rr Leges et constitutio- 
nes futuris certum est dare forntam negotiis, 
non ad prceterita facta reuocari. a Apres les 
lois rétroactives des 5 brumaire et 17 niv6se 
an iI, la Convention, revenue de telles erreurs, 
crut devoir en proscrire le retour en écrivant 
dans la Constitution de l'an 111 : ~Aucune loi 
criminelle ni civile ne peut avoir d'effet r& 
troactif. n Enfui la meme regle a étk placee en 
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tete du Code Napoléon et du Code pénal pour et qu'il y ait des citoyens qu'une loi recente a 
guider les tribunaun dans l'application des lois. placés hors du droit commun, pour des faits 

Pris objectivement, le principe de la non-ré- commis longtemps avant cette loi et dont l'ex- 
troactivité des lois n e  souleve donc ancune dif- piation ktait consommée? GASTON DE BOURGE. 
ficulté, ne  rencontre aucune contradiction; mais 
e n  matiere civile l'application du meme prin- RÉUNION (DROIT DE). La sociabilite in- 
cipe est souvent d'une extreme délicatesse e t  stinctive de l'liomme le porte a recliercher 
donne lieu a de graves dificultés. Lorsque la ses semblables pour comparer ses idées aux 
loi du 17 nivbse an 11, rendue dans iin moment leurs et a preter son concours ou accepter le 
de fievre égalitaire, décrétait qiie ales succes- concours d'autrui pour la réaiisation de la pen- 
sions des peres, meres ou autres ascendauts, sée commune. Les droits de réunion et d'asso- 
et  des parents collateraux, ouvertes depuis et ciation entre individus ou entre citoyens sont 
compris le 14 juillet 1789, et qui s'ouvriraient donc des droits naturels que toute constitution 
a l'avenir, seraient partagées également entre doit reconuaftre, et qii'il ue dépend, en tout 
les enfants, descendants ou héritiers en ligne cas, d'aucune constitution de supprimer. On 
collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, l'a dit déji dans cet ouvrage, tout en  rkservant 
donations, testaments et  partages dejd faits. r a la justice le pouvoir de réprimer les abus 
11 y avait la rétroactivite flagrante, incontesta- (voy. Association), et i la loi, ou,m&me a l'au- 
ble, et les suites déplorables d'une telle dispo- torite chargee de la police, le soin d'interdire 
sition ameiikrent bient6t la Convention elle- les associations ou les reunions dont la nature 
meme a l'abroger.Pais toutes les questions ne  meme et le but sont incompatibles avec la 
s e  présentent pas avec autant de netteté, et, paix publique (uoy. Clubs). Mais on sent com- 
dans bien des cas, le législateur doit se deman- bien il est diilicile de tracer une limite entre 
der, avec quelque embarras, ou commence exac- la liberté qui reclame ses droits imprescripti- 
tement la rktroactivité, et jusqu'a que1 point la bles et l'ordre qui a partout ses exigences. Un 
raison d'Etat, certains motifs d'équité apparente pareil problkme , d'ailleurs, n'est pas suscep- 
ou réelle lui permettent ou non de tenir compte tible d'etre résolu isolément : le droit de rku- 
de  cet obstacle; questions non pas insolubles, nion et lo droit d'association sont des éléments 
mais délicates, pour lesquelles u lascience n'est necessaires de tout systeme d'institutions li- 
point parvenue a offrir une regle fixe comme berales ; de telles institutions auront toujours 
un  giiide toujours siir dans l'application. (De- d'autaiit moins a craindre de I'exercice de ces 
molombe.) Tout le monde est d'accord pour droits qu'elles seront plus sincérement prati- 
dire que les u droits acquis n doivent &re res- quées, parce que, sous le régime dont on sup- 
pectés; mais personne n'a pii définir le droit pose ici i'existence, les libertes diverses ou 
acquis d'une maniere satisfaisante. Si ces diíli- plut6t la liberté sous ses diverses formes, s e  
cultés existent pour le législateur qui les ré- scrviraient a elles-meines de correctif et de  
sout quelquefois en disant : u sic volo, sic ju- contre-poids ; hors de la, l'extension a concé- 
beo.. . . . n , des dinicultés non moins grandes der aux droits, les sacriíices a faire a l'ordre 
existent pour le magistrat chargé d'appliqner la ne  dépendent plus que d'une appréciation des 
loi qui doit souvent distinguer dans un meme temps, des lieux et  des circoustances. 
fait les consequences qui appartiennent a la loi On va voir que, sous ce rapport, le temps ou 
ancienne de celles qui doivent 6tre régies par nous vivons ii'est point privilegié. La loi du 
la loi nouvelle. Aussi, en jiirisprudence, les 19 noveinbre 1790 déclarait que les citoyens 
questions transitoires sont-elles au nombre des ont le droit de s'assenzbler paisiblement et de 
plus délicates et des plus célebres. former entre eux des socidtés libres a la charge 

En matiere criminelle, au contraire, le prin- d'observer les lois qui régissent tous les ci- 
cipe de la non-rétroactivité est d'une applica- toyens. La Constitution du 3 septembre 1791 
tion beaucoup plus facile. 11 est ainsi formulé consacra seulement le droit de s'assembler pai- 
en tete du  Code pénal: «Niille contravention, siblement et sans armes, ce qui restreignait 
nnl délit, nul crime n e  peuvent &re punis de implicitement le droit d'association. On connalt 
peines qui n'étaient pas prononcées par la loi cependant l'existence orageuse des clubs; un 
avant qu'ils fussent commis.r lalheureusement décret du 6 fructiclor an 111 en prononea la dis- 
les passious politiques ont fait plus d'une fois solution e t  celle des sociétés populaires ; mais 
méconnailtre une regle si juste et s i  simple. jusqn'alors le droit de reunion paraissait n'etre 
Ainsi, qu'on nie avec lirabeau, ou qu'on ad- pas atteint par la mesure qui frappait les asso- 
mette avec Benjamin Constant qu'un gouverne- ciations. Un déci'et du 7 thermidor an V ne 
ment a le droit d'interdire l'émigration et  de proliibait également que les socidtds S'OCCU- 
l'ériger en crime, on reconnaftra du moins que pant de matieres politiques. Eníin , l'article 
ce  gouvernement n'a pas le droit de traiter en 291 du Code pénal de 1810, en defendaut la 
criminels ceux qui ont emigré avant qu'auciine formation de toute association de plus de vingt 
loi n'interdit cette faculte. Ainsi encore, je n'lié- personnes , parut respecter encore le droit de 
sitepas a regarder comme gravement coupables réuniori. On sait comment, sous la Restauration, 
les hommes qui ont voté la mort de Louis XVI; la prohibition fut éludée par le fractionnement 
mais je n'hésite pas plus a penser que le régicide des sociétés par sections ayant cbacune moins 
n e  devait pas devenir plus tard un titre au ban- de vingt membres. De la une loi du 10 avril 
nissement. Pourquoi faut-il que la liste de tels 1834 qui demeura encore étrang6i.e aux sim- 
eaewples ne soit pas close meme aujourd'liui, ples reunions, suivant la déclaration formelle 
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du garde des sceaux. (Monz'teur des 25 mars et 
6 avril 1834.) Cette loi déclarait les articles 
291-291 du Code pénal applicables aux asso- 
ciations de plus de viugt personnes, meme 
quand elles étaient divisees en fraclions d'iin 
nombre inférieur, si leur nombre excedait ce 
chiffre. D'iine autre part, elle décidait que l'au- 
torisation du gouvernemeiit serait nécessaire 
meme pour les associatioiis qiii n e  tiendraient 
pas leurs séances a jours marqués, tandis que 
le Code pénal, dans l'article 291 (voy. Clubs), 
ne puuissait que les associations dont les réu- 
nions avaient lieu tous les jonrs ou a des jours 
indiqués d'avance. Te1 était l'ktat de  la Ikgis- 
latioii, le 22 février 1848, lorsque le gouver- 
nement prétendait interdire les banquets ré- 
formistes , coiisidérés par I'opposition comme 
n'étant que l'exercice du droit de  réunion. 

De part et  d'autre, on était d'accord siir ce  
point que l'article 291 du Code péiial et la loi 
du 10 avril 1834 n e  s'appliquaient pas aux 
réunions politiques purcment accidentelles; 
mais le ministre soutenait que les lois de po- 
lice, c'est-a-dire la loi des 1G-24 aoiit 1790 et, 
spécialement pour Paris, les arretés de messi- 
dor aii VllI et de brumaire an IX (aoy. Police) 
lui donnaient Ic droit d'intervenir daiis ces 
réiinions et que ce droit poiiv;iit aller jusqii'a 
en pronoiicer i'interdictioii, si elles devenaicnt 
menacantes pour la skcurilé du pays. Cette 
doctrine était juridique; seulement, il aiirait 
fallu ne pas engager avec l'opinion publique 
une lutte assez violciite pour qiic la réunion 
de nuclriues d é ~ u t é s ,  dont pliisicurs au fond 
tres:conServate;irs, dcvint nicnapiilc ct poiir 
que I'intcrdiclion de cctle reunion pút Clre Ic 
Sgnal et le prétextc d'une révolution. Le peu- 
ple ne  vit que ce c6té de la qiiestion ct iie 
s'occupa point de l'application de la loi de  
1790. 

La diflicultk ainsi vidée, on sait ce qui s'en- 
suivit; bientdt, il faut interdire aux assem- 
blées populaires de s e  rbunir dans les églises 
(24 mars 1848), proscrire les délibfirations ar- 
mees (19 aviil 1848), dissoudre d'autorilé les 
clubs Blanqui et  Raspail (22 inai 184S), sou- 
mettre les clubs i la surveillauce de I'autoriti: 
et les réunions non publiques a I'aütorisation 
préalable dii gonvernement (28 juillet 1848). 
Vainement la Constilution du 4 novembre, dans 
son article 8,  proclanie que le droit de réunion 
n'a pour limites que les droits et la liberté 
d'autrui et la sécurilé publiyue, I'hssemblée 
législative, soiis l'impression de l'écliauffourée 
du 13 juin 1849, autorise le gouvernement a 
interdire les clubs et  les réunions publiques, 
et enGn le décret du 25 mars 1852 declare 
applicables aux réunions publiques, «de  quel- 
que nature qu'elles soient, n les articles 291, 
292 et 294 du Code penal et les articles 1, 2, 
3 de la loi du 10 avril 1834. 

Sous ce régime, il n'y a plus a distinguer 
entre l'association et la réunion, ni enlre les 
diverses espéces de réuiiions. L'autorisation 
est exigke pour toutes les réunions ou asso- 
ciations politiques , religieuses , littéraires , 
scientiflques, en un mot, que1 que soit leur 

objet. Si quelque chose peut aggraver cette 
disposition, c'est l'absence de  toiite définition 
légale de  la réunion publique qui abandonne 
a l'arbitraire du juge la deteiQniiuation des ca- 
racteres du dPlit. 11 valait la peine, cependant, 
de dire ce qu'en cette matiere, on entendrait 
par pnblicité et a quelles conditioiis, a quelles 
marques on reconriaitrait qiie l e  cercle de  la 
vie privée et des reiations sociales ordinaires 
mait éte franclii. Avec une législafion aussi 
vague, il n'est pas de réunion de famille ou 
I'on n e  puisse voir apparaitre l'écharpe du 
commissaire de police. 

Nous savons bien que l'autoritk use avec 
discretion de ses pouvoirs; iious avons con- 
fiance dans les lumieres et  l'intigrite de  la ma- 
gistrature; mais nous n'en réclamons que plus 
virement i'abrogation du décret de 1832 comme 
in~ili le,  compromettant poiir le pouvoir lui- 
meme et  contraire a tous les principes de li- 
berté civile. Dkjh, dans la discussion de la loi 
de  1834, M. Guizot avait dit que l'article 291 
du Code pénal était desliné a disparaltre un joiir 
de  la législation d'un peuple libre. Puissions- 
nous le voir en effet disparaitre et  entrafner 
avec lui l e  décret qui liii donne une si facheuse 
eutension ! 

Dans notre énumeration des diverses esp6ces 
de réiinions, noiis avons omis i dessein les 
rkunions électorales. Le gouvernemcnt, nous 
l e  savons, les considere comine rbgies par la 
loi commune, et  la jurisprudence est bien pres 
de  s e  former dans lc sens de  l'autorisation 
prbalable. Cepeiidant la question est grave et 
n e  saurait &re trancliée legkrement. Apres que 
la loi du 28 juillet 1848 eut atteint les clubs 
et rkunions publiques, il resta néanmoins cer- 
tain que la liberté des réunioiis électorales 
Btait entiere. M. Dufaure, dans une circulaire 
du 23 juin 1849, recommandait aux préfets 
d'encourager ces assemblées préparatoires ou 
les électeurs cherclient a s e  concerter sur les 
principes qiii doivent présider a leur choix, 
discutent les titres de leurs candidats et  s e  
iilettent en mesure d'accomplir, d'une maniere 
intelligente, leur premicr devoir de  citoyen. 
M. Léon Faucher, dans la séance de 1'Assem- 
blée nationale du  23 juin 1849, n e  s e  montrait 
pas moins respectueux des franchises electo- 
rales et  proclamait la liberté des réunions 
comme indispensable a l'exercice du droit de  
i'électeur. hIEnie depuis le 2 décembre, les 
circulaires des 20 janvier et  l i  février 1852 
ont paru admettre la Iégalité des réunions Bec- 
torales, en prescrivant aux préfets de dissuader 
les partisans du gouvernement d'organiser des 
comités d'élection, et ,  si uous n e  nous trom- 
pons, ces instructions ont été reproduites a 
peu de chose pres, dans des circulaires des 
le' et 2 juin 1857 auxquelles il n'a été donné 
qu'une piiblicité incompléte. On reconnaissait 
donc que des comites pouvaient &re formes, 
qiie des électeurs ponvaient recevoir dc leurs 
concitoyens un niandat, une dklégation, c e  
qui implique la liberté de se réunir pour con- 
férer le mandat et  pour entendre l e  compte 
reiidu par les mandataires. Quant a nous, si 
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nous considkrons l'importance du droit électo- 
ral dans notre systeme politique, nous croyons 
impossible d'admettre qu'il soit interdit aux 
electeurs, dans les vingt jours qui pr6cBdeut 
i'élection, de se reunir autrement qu'au moyen 
d'une autorisation i i  laquelle le préfet mettra 
telle condition qu'il lui plaira d'imposer (C. p., 
art. 29!-), et nous aimons mieux croire que le 
decret de 1852, comme la loi du 28 juillet 1848, 
est une loi spkciale, qu'il faut renfermer dans 
son objet.' C. FOURNIER. 

RBVBLATEUR*. La révéiation des crimes 
de lese-majesté provoquée par des récompen- 
ses a produit a Rome, sous les empereurs, le 
plus odieux fléau qui ait désolé l'humanité. 
U On vit aaraitre. dit lontessuieu . un nenre 

Cinq-Mars. De Thou, qui de son propre aveu 
Btait non-révélateur, mais i qui on ne pouvait 
imputer aucune complicité, frit condamné en 
vertu de la loi de Louis XI. 11 paralt que l'exis- 
tence meme de cette loi était ignorée sous 
Louis XllI et que c'est Laubardemont qui la 
découvrit. Le chancelier Ségiiier s'excusa au- 
pres du cardinal de ne la point connalltre, en 
alléguant U qu'elle n'éfait pas en usage au par- 
lement de Paris ou il avait étB élevé. » 

Malgré ce précedent, la délation ne put ja- 
mais s'implanter en France, et la loi de Louis XI 
tomba en desliétude. hlontesquieu atteste que 
la rérélation n'était pas, de son temps, com- 
mandée par la loi. Bcccaria, de son cbté, pro- 
testa knergiquemeiit contre les acciisations 
secrktes : il ne vovait uu'oa~robre aour la so- 

d'homm& funesies, une troÜpe de délaieurs. ciété a autoriser l is  saiñtesiois, garánts sacrés 
Quiconsue avait bien des vices et bien des ta- de la conliance ~ubliaue, base respectable des 
lents, Üne ime bien basse et un esprit bien am- 
bitieux, cherchait un criminel dont la condam- 
nation pht plaire au prince; c'Ctait la voie pour 
aller aux honneurs et 5 la fortune. n Les déla- 
teurs faisaient leur ~ r o i e  des ricliesses de leurs 
victimes. ~euraudace et leur perversite donnent 
la mesure exacte de la dénradation des mceurs 
romaines sous l'Empire. C'est dans Tacite et 
dans Pline le Jeune qu'il faut en chercher le ta- 
bleau. En voici un trait saisissant : Hérennius 
Sénecion, coupable d'avoir fait l'bloge d'Helvi- 
dius, avait 6té condamné et mis Amort sur les 
poursuites de Métius Carus; un autre délateur, 
Attilius Régulus, dont le supplice de Sénecion 
n'avait pas calmé la haine ou qui peut-elre as- 
pirait B partager ses dépouilles, se répandait 
en invectives contre sa mémoire : U Qu'as - tu i 
faire avec mes morts? lui cria Métius Carus; 
est -ce que, moi, je tourmente les tiens, Cras- 
sus ou Camérinus? n Cette horrible apostrophe 
qui nous a été conservee par Pline le Jeune, 
montremieux que tous les raisonnements quels 
peroicieux effets peut produire une loi im- 
morale. 

En France, la d8ation des crimes politiques 
n'a jamais BtB encouragt5e, comme 6 Rome, par 
des récompenses; mais la loi, Q diverses re- 
prises, avoululaprovoquer par des chitiments. 
Une ordonnance de Louis XI, du 22 decem- 
bre 1477, donnée au Plessis-les-Tours, a répute 
crimineux de 1Bse-majestB tous ceux qui doré- 
navant auront connaissance de quelqiies trai- 
tés, macliinatioris, conspirations et entreprises 
contre le roi et aussi ti l'encoutre de la chose 
publique du royaume s'ils ne le révelent le 
plus tdt possible, auquel cas ils sont dignes 
de rémunération. n 11 nc paralt pas qu'apres 
Louis X1 cette loi soit restée en vigueur ou que 
du moins elle ait étB appliquée. 11 appartenait 
au cardinal de Richelieu et a Lanbardemont de 
l'exliumer de l'oubli et de la faire revivre: 
elle recut son application dans le proces de 

1. Voy. l e  Mdteur da 15 mai 1864. Corps 18gislatif. 
2. Onne doit o s s  confondre l e  rdv6latear de crimes 

politiques s v e c l e  dhonciatenr de  crimes contre les 
psrticulicrs. L e  droit de dénonciation ou de  piainte 
ost consacrd nar l'article 30 du Code d'instrnction 
crimineiie Qui e n  fait m8me nn devoir, mais sans 
eanctioa penale. 

maeurs, 5 protéger la pérfidie, a-légitimer la 
trahison. Diderot, moins bien inspiré et aunom 
de doctrines moins pures et moins élevées, 
combattit Beccaria sur ce point et osa écrire 
ces immorales paroles: U Rien ne peut balancer 
l'avantage de jeter la défiance entre les scélé- 
rats, de les rcndre suspects et redoutables 
l'un B l'autre et de leur faire craindre sans 
cesse dans leurs complices autant d'accusa- 
teiirs. La morale Iiumaine, dont les lois sont 
la base, a pour objet l'ordre public et ne peut 
adluettre au rang de ses vertus la fidélité des 
scélérats entre eux pour troubler l'ordre et 
violer les lois avec plus de skcurité. u D'abord, 
les lois ne sont pas la base de la morale: elles 
en sont i'expression et l'émanation; ensuite la 
morale n'a pas pour objet l'ordre public: I'or- 
dre public est l'harmonie qui en derive ; enfin 
si la morale réprouve la trahison entre les hon- 
netes gens, elle ne i'approuve pas davantage 
entre les scelérats. La déclamation de Diderot 
porte donc B faux; si on fait emploi de la dé- 
lation, au moins ne faut-il pas invoquer la mo- 
rale pour s'en justiuer. 

Le Code pénal de 1810 5t revivre le crime 
de non-révélation et punit, suivant les cas, de 
la peine de la rkclusion ou de la peine de l'a- 
mende et de I'emprisonnement n toutes per- 
sonnes qui, ayant eu connaissance de complots 
formés ou de crimes projetés contre la surete 
intérieure ou extérieure de VEtat, n'auront pas 
fait la ,déclaration de ces complots ou crimes, 
et n'auront pas révklé au gouvernement ou aux 
autorités administratives ou de police judi- 
ciaire, les circonstaiices qni en seront venues 
a leur connaissance, le tout dans les vingt- 
quatre heures qui auront suivi ladite connais- 
saiice. S Le coupable dc non-révélation n'était 
point admis a excuse sur le fondement qu'il 
n'aurait point approuvé les crimes non réveles, 
ou meme qu'il s'y serait opposé et aurait cher- 
ché a en dissuader-les auteurs. (Art. 103, 104, 
103 et 106.) 

Ces dispositions ont disparu de nos lois lors 
de la révision du Code pénal en 1832. Cepen- 
dant on a conservé l'article 108, dont le prin- 
cipe est le meme et ne se justifie que par 
i'utiiite publique, s'il peut jamais y avoir utilité 
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publique a mettre la loi en desaccord avec la 
morale. Cet article exempte des peines pro- 
nonckes contre les auteurs de complots ou 
d'aiitres crimes contre la súretk intkrieure ou 
extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui 
en auront les premiers donnk connaissance au 
gouvernement, avant toute exécution et avant 
toute poursuite. * 

En 1837, plusieurs tentatives d'assassinat 
ayant été conmises surla personne duroi Louis- 
Pliilippe, un pro jet de loifut presente pour rkta- 
blir les dispositions qui punissaient lanon-rkve- 
lation. M. Royer-Collard composa contre ce projet 
un de ses plus beaux discours dans lequel il 
démontre que 13 non-rkvaation ne peut etre 
considérée ni comme un mode spkcial de com- 
plicité, ni comme un crime distinct; que cette 
incrimination s'adressant a des faits vagues et 
mal définis peut s'appliquer a tout et surtout a 
des actes qui ne sont pas rCprouvés par la 
conscience. a 11 ne s'agit plus, dit-il, de savoir 
si la non-révklation est un crime, mais s'il se- 
rait utile a la socikte de provoquerla rkvklation 
par des peines quelconques ... En matiere pé- 
nale, I'utilité meme sociale n'est pas un prin- 
cipe; elle n'a pas la verlu de créer le crime 
la oii il n'est pas. L'utilité considkrée en elle- 
meme ne legitime ri&, car elle poiirrait, se- 
Ion !es circonstances, tout Iégitimer ... riRien 
n'est utile en dkfinitive qui ne soit honnete; au- 
cune Ioi n'est favorable au prince et a l'Etat qui 
nesoit juste. D Ce discours ne fut pas prononcé; 
communiquk par son auteur a M. le comte IIolk, 
président du conseil des ministres, il deter- 
mina le gouvernement B retirer le projet de 
loi, et l'on peut afirmer que, stigmatisk d'une 
maniere ineffacable par la vertueuse éloquence 
deRoyer-Collard, le crime de non-rkvélation ne 
reparaltra pas dans nos codes. 

EWLE CHEDIEU. 

REVENU (IMPOT SUR LE). A vrai dire, tout 
impdt, a quelque titre qu'il soit percu, a quel- 
que signe extérieur de la richesse qu'il s'a- 
dresse, est ou doit etre un impbt sur le revenu. 
Frapper sur le capital, c'est le détruire ou le 
proscrire. La propriétk fonciere ne pouvant se 
dissimuler, il est sise de l'atteindre; mais si 
I'État demande a celui qui la possede plus qu'il 
ne lui est possible d'8conomiser sur son re- 
venu! il le force a entamer le capital. La pro- 
priétk mobiliere se  cache, se transforme et se 
transporte facilement; si l'Etat la soumet a des 
recherclies vexatoires et a des imp6ts oné- 
reux, il la dispose ti emigrer. Tout imp6t qui 
teiid a dktruire ou a eloigner le capital cst donc 
inique et funeste. Les droits sur les succes- 
sions, sur les donations, sur les mutations 
sont des prklkvements faits sur le capital. 11s 
ne peuvent guere se justifier que par la néces- 
sitk, quoiqu'on essaye de les Iégitimcr en ,les 
présentant comme une prime payee A 1'Etat 
pour la protection dont il couvre la propriété. 

1. Punir la non.r6v6lation, disait le rapporteur 
de laloi i la Chambre des d8pnt8s, c'est donner i un 
devoir do patriotiame les apparences d'une obliga- 
tion de police. 

Lorsque ces droits sont modérks, ils n'ont pas 
un caractere plus ficheux que quelques autres 
impbts. D'ailleurs, la regle qui affranchit le ca- 
pital de l'impbt n'est rigoureusement observée 
nulle part, et on peut admettre qu'il n'y ait 
pas grand danger a se departir de cette regle 
dans les pays riches oule capital se reconstitue 
par l'economie; le péril ne commencerait que 
le jour ou, en faisant peser sur le  capital des 
charges tres-supkrieures a celles qn'il supporte 
dans les pays voisins, on s'exposerait a le voir 
s'y transporter. L'impbt sur les successions et 
celui sur les mutations ont tous deux un méme 
et grave inconvénient en ce qu'ils frappent 
plus rudement sur la proprikte immobiliere 
que sur la proprikte mobiliere, cette derniere 
trouvant mille moyens de s'y soustraire, au 
moins partiellement. L'imp6t excessif siir les 
successions doit etre assimilé a une véritable 
confiscation ; c'est un des procedes imagines 
par le socialisme pour dktruire la famille, pour 
amoindrir les forces individuelles au pro6t pré- 
tendu de la force collective, pour absorber le 
citopen dans l'État. L'imp6t onéreux sur les 
mutations arrete les transactions ou les fait 
dissimuler; il est incontestablement une des 
causes de la situation irréguliere et embarras- 
sée de beaucoup de propriétaires fonciers. En 
France, ou la proprieté fonciere est si divisée, 
ou elle tend chaque jour a se diviser davan- 
tage et supporte de si lourdes charges, de 
nouvelles rigueurs contre le sol ne sauraient 
se justifier. Le sol est deja assez skverement 
traité, et, quoique due a des causes diverses 
et nombreuses, la disproportion que i'on re- 
marque, au dktriment de la fortune immobi- 
liére, dans l'accroissement des valeurs depuis 
quinze ou vingt ans, est un fait indkniable. 

Ces exceptions constatées et ces réserves 
faites, on peut établir en principe que, dans 
tous les pays bien gouvernks, la taxation est 
assise sur le revenu, soit qu'elle s'adresse par 
les taxes directes au revenu plus ou moins 
exactement constatk, soit qu'aumoyen de taxes 
indirectes elle ne cherche a atteindre le revenu 
qii'aii moment oh il se manifeste par la dk- 
pense. L'imp6t foncier s'kvalue sur la rente 
présumée des terres et des maisons; la con- 
tribution mobiliere cst flxee d'apres l'estiia- 
tion du loycr de l'habitation et n'est, en rka- 
lité, qu'un imp6t sur le revenu, car, renonqant 
a taxer dircctemerit les revenus mobiliers, on 
s'est scrvi du loyer comme du signe extérieur 
de la richesse le plus génkral et, en meme 
temps, le plus habituellement proportionné a 
la fortune des contribuables. Les taxes sur les 
objets de consomation sont un impbt sur 
toutes les especes de revenus, levk aii moment 
ou le revenu se manifeste par la dépense. 11 
est tres-vrai qu'on peut objecter, contre le 
principe de ces taxes, qu'ktant établies sur la 
quotitk, elles ne sont pas proportionnelles la 
richesse des consommateurs, puisqu'il y a 
telle denrée dont la consommation par tete se 
regle sur les besoins et non pas sur les facul- 
tés. Mais il est juste aussi de remarquer que le 
riche acquitte les taxes de consommation pour 
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les gens qui sont ?I son service, en meme temps 
que pour lui et  pour sa famille, et que, d'un 
autre cdté. si les taxes de cette nature pesent 
plus lourdement sur les petits revenus que 
sur  les gros, elles sont a peu pres les seules 
(avec la coutribution personnelle) que payent 
les contribuables Deu aisés ; ellcs sont presque 
les seules qce  supportent beaucoup d i p r o ~ t s ,  
d'honoraires. de salaires qui. variables et diffi- 
ciles a constater, échappent i toutes les appré- 
ciations sur  lesquelles peut reposer l'assictte 
d'un impdt direct. Enfin, pour terminer cette 
nomenclature sommaire des impdfs, il convient 
d'ajouter aux taxes directes plus ou moins gb- 
néralement adoptées les patentes. les impbts 
somptuaires, etc.. et  aux taxes indirectes Ic 
timbre, l'enregistrement, les postes (pour ce 
qui dépasse la valeur du  service rendu) , etc. 

Adam Smith a resumé en  termes précis les 
caracteres que doit conserver l'imp6t; tous les 
économisteo sont d'accord avec lui sur ces 
principes généraux : Ces taxes doivent autant 
que possible &re proportionne'es (voy .  Pro- 
portionnalité ) aux faculte's des citoyens , 
certaines dans leur assietle, conzmodcs pour 
les cont~ibuables, peu coUteuses dans la per- 
ception. Ces regles incontestables, et l'on peut 
dire incontestées, sont dificiles a concilier 
dans l'application; les meilieures taxes sont 
celles qui s'en rapprochent le plus ; le meilleur 

. systeme d'imp6t est celui qui presente l e  plus 
de taxes établies conformément a ces regles. 

S i l  était possible de  constater le revenu de 
chacun sans une inquisition odieuse, s'il était 
possible , mkme en n e  reculant pas devant 1:in- 
quisition (que pourrait justiíler l'intéret d'Etat 
mis aux prises avec la dissimulation ct  la fraude), 
s'il était possible, disons-nous, d'atteindre di- 
rectement tous les revenus, sans d'énormes 
erreurs et par conséquent sans de révoltantes 
injustices, nul doute que l'impbt unique sur  
le revenu n e  dbt etre appliqué partout. Rlais il 
n'est pas un esprit mbri par la réllerion et  
éclairé par l'observation des faits qui puisse 
conserver a cet egard la moilidre illusion. Le 
systeme de  l'imp0t unique sur le revenii est 
définitivement rclkguk dans les régions de la 
théorie pure, jusqu'au jour, du moins, ou l'es- 
pece humaine présentera le plus parfait modele 
de toutes les vertus et ou chacun aura pour 
premiére étude de remplir rigoureusement tous 
ses devoirs enrcrs son prochajn et envers !a 
communauté personniíike par 1'Etat en matiere 
d'impdts. 

L'impossibilité d'asseoiréquitablementunim- 
p6t direct sur le revenu et de  le percevoir sans 
l'emploi de procédés tyranniques, cst reconnue 
par tous les économistes dont l'opinion fait au- 
torité dans la science. Nul n'a démolitré cette 
impossibilité avec plus de  force que l'un des 
plus liberaur parmi les écor~omistes vivants, 
hI. Stiiart-Mil1 : (1 Un impbt sur l e  revenu loya- 
lement dtabli serait, au poiut de vue de la jus- 
tice, I'impb't le moins contestable de  tous. Ce 
qu'on peut lui reprocher dans le triste état ou 
est la morale publique, c'est l'impossibilité de 
constater le revenu réel des contribuables. Ce 

n'est pas que, dans mon opinion, il y eilt Q 
tenir grand compte de  la rigueur prétendue 
qu'il y a a forcer les contribuables a déclarer 
leur revenu; mais il n'est aucun pouvoir d'in- 
quisition, tolerable pour le peuple le plus dis- 
posé ti le subir, qui puissepermettre aux agents 
du fisc d'établir l'impdt avec une connaissance 
réelle de la fortune des contribuables. On peut 
constater l e  montant des fermages, des loyers, 
de  la plupart des revenus fixes ; mais les hono- 
raires si variables de certaines professions e t  
surtout les profits d'commerce, dont la per- 
sonne interessée ne  connalt pas elle-meme 
cxactement l'importance, peuvent encoremoins 
etre estimes par le collecteur. Les gens sans 
probite réussissent a iie payer qu'une petite 
partie de  ce qu'ils devraient payer, tandis que 
les gens stiictement véridiques ,peuvent &re 
astrcints a payer plus qu'ils ne doivent. On 
peut donc craindre que la justice du principe 
de l'impdt du revenu ne  puisse pas s e  trouver 
dans la pratique et  que cet imp6t qui, en ap- 
purence, est le plus juste de tous, ne  soit, en 
réalité, plus injuste qu'un grand nombre d'au- 
tres qui, au premier aspcct, seniblent bien plus 
mauvais. Les impdts directs sur l e  revenir 
doivent donc etre réservés comme une rcs- 
source extraordinaire , destinbe aux grands 
besoins nationsux en présencc desqucls la iié- 
cessité de trouver des ressources domine toutes 
les objections. 

11 La diíilculté que présente l'etablissement 
d'un impdt sur le revenu a fait imaginer un  
projet d'impbt direct non sur  les reveuus, mais 
sur les dépenses, et pour laquelle la somme des 
dépenses de chaque particulier serait constatée, 
comme l'est aujourd'hui celle des revenus, par 
la déclaration du contribuable lui-meme. Mais 
l'auteur du projet n'a pas assez pris garde au 
petit nombre de dépenses qui peuvent etre ap- 
préciées exactemcnt d'apres leurs sigues ex- 
terieurs. 011 n'aurait donc pas plus dc garautie 
dc la véracité des déclarntions que lorsqii'il 
s'agit du revenu. En outre la dépense de pres- 
que tout le monde fournissant un plus grand 
nombre d'articles que les revenus, il serait 
encore plus facile de  dissimuler la dépense que 
la recette. J) 

L'impdt uilique ne  pouvant pas exister, puis- 
que l'impdt unique ne  saurait s'établir autre- 
mcnt que par l'impbt sur l e  revenu, on est 
conduit par la logique a considérer comme le 
meilleur systeme d'impdts, celui ou les taxes 
sont le plus divisées. Du moment qu'on ne  peut 
percevoir I'impdt en s'adrcssaut au revenu, 
pris abstractivement et sans qu'il s e  mauifeste 
par la dépense, il devient évident que la rnul- 
tiplicité des titres de perception est le moyen 
le plus équitable d'attcindre, par les tases di- 
rectes, la richesse sous l e  plus grand nombre 
possible de scs formes extcrieures, et par les 
taxes indirectcs, dans le plus grand nombre 
possible de scs manifestations par la dépense. 
Les imp6ts rcmplisscnt ainsi, dans la limite de  
ce  aui est ~oss ib le .  les trois condilions les 
plus' d~sirabjes A obtenir : la proportionnalit8, 
la ccrtitude de i'assiette, la commodile pour les 
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contribuables. La quatrikme condition, le bon 
marché de la perception, s e  concilie moins avec 
la multiplicité des titres de  taxation; mais c'est 
des quatre conditions, celle sur laquelle il est 
le plus permis de transiger, car la justice 
passe avant i'économie. Tels sont les principes 
sur lesquels s e  foirde l e  systeme flscal de la 
France . systeme qui , malgre des imperfections 
iuévitables , est considérk , i juste raison , 
comme l'un des meilleurs qui existent. L'idée 
de substituer a ce systeme celui de l'impbt 
unique sur le revenu, ou seulement de faire 
d'une taxe sur le revenu u n  des principaux 
inip6ts, ne saurait donc venir a i'esprit d'aucun 
liomme pratique. 

II reste a examiner I'imp6t sur  le revenu 
consideré comme taxe accessoire, destiuée a 
s'ajouter aux taxes existanles soit en les lais- 
sant subsister dans leur entier, soit en suppri- 
mant ou en  diminuant quelques-unes d'entre 
elles. Te1 est l'income t u s  anglais. (Voy 
Grande-Bretagne, cliap. FINANCES.) Propose 
par Pitt, en 1798, il vint ajouter de nou- 
veaux sacriflces a tous les sacriflces qu'une 
guerre gigantesque irnposait a la Grande-Bre- 
tagne. Un moment suspendu, en 1802, il fut 
remis cn vigueur des 1803 et subsista jusques 
apres la paix. 11 fiit alors aboli aux acclamations 
de la natioii, et le Parlement ordonna solennel- 
lemcnt la destruction des documents propres a 
en faciliter le rétablissement. Vingt-cinq ans 
plus tard, sir R. Peel, en se  convertissant aux 
doctrines du libre écliange, en abandonnant 
ses anciennes convictions sur les lois des cé- 
réales, fut conduit par la nécessité a faire voter 
un impdt sur le revenu dont il avait éncrgique- 
ment repoussk le principe en 1835. Depuis 
1842, I'income tax  s'est perpetué malgre beau- 
coup d'engagenients contraires. L'assiette, le 
taux, le mode de perception ont subi, depnis 
I'origine, de nombreuses varialions. Tantdt il y 
a eu une echelle décroissantc a mesure que le 
revenu diminuait, taiitbt on a établi diverses 
catégories de revenus imposables daiis des pro- 
portions differenies; tant6t I'exemption des 
pctits revenus s'est abaissée A 1,250 fr., tantdt 
elle s'est klevee jusqu'a 3,750 fr. (50 et  150 
liv. sterl.). Le taux a sari6 depuis 6 pence par 
livre jusqu'a 16 pence , c'est -a-dire depuis 
2 % p. 100 jusqu'a 6 '1% p. 100; les dernieres 
années de la guerre continentale l'avaient vu 
monter jusqu'a 10 p. 100. Dans le systeme de 
1842 la moyenne etait d'enviroii 9 pence par 
livre, soit 3 p. 100. Elle est anjourd'hui de  
7 pence. 

Cet impbt, si impatiemment supporté en An- 
gleterre, serait, diez nous, beaucoup plus 
inique et beaucoup plus odieux. En Angleterre 
il y a peu de taxes directes. La propriété immo- 
biliere di1 Royaume-Uni ne  paye pas au iisc, 
sous le nom de land-taxes (impdts sur le sol), 
plus de 30 millions de fraricsl. Le surplus des 
taxes directes (assessed taxes) ne  s'éieve pas 

1. Les taxes locales pour llAngleterre, les octrois 
pour la Francc resteut en dehors de r6flexiona et  de  
chiff1.e~ qui s'appliquent uniquement aux budgets 
génciranx des dcux pays. 

50 millions de  francs. Ces taxes portent sur 
les maisons habitées, les domestiques miles, 
les armoiries , la poudre des gens de livrke, les 
voitures , les cbevaux de louage, les équipages 
de  chasse, etc. C'est donc, en tout, 80 millions 
de  taxes directes i mettre en regard de 1,245 
millions environ de taxes indirectes (douanes, 
570 millions - accise, 450 millions - timbre, 
225 millions). Lorsque, par i'impdt sur  le re- 
venii, on ajoute 250 millions aux 80 rnillions 
prodnits par les autres taxes directes (land 
and assessed taxes), on arrjve a 330 millions 
de  taxes directes, en  regard de  1,245 millions 
d e  taxesindirectesa. De sorte que, sans I'impbt 
sur  le revenu, les taxes directes formeraient 
environ la seizibme partie du total (6 p. 100), 
et, avec i'imp6t sur l e  revenu, n'en forment 
encore qu'un peu plus de la cinquieme partie 
(20.95 p. 100). 

En France, le budget presente 1,240 millions 
d'impbts et  revenus indirects, contre 517 mil- 
lions d'imp6ts directs en principal et en cen- 
times additionnels. Ces derniers forment donc 
presque le tiers (30 p. 100) du total. Mais ce 
qui constitue la différence la plus essentielle 
entre la France et  l'Angleterre, c'est que chez 
nos voisins, la propriété immobiliere, outre sa 
part de I'imp6t sur le revenu, qui est de moins 
de 100 millions, ne  supporte guere que les 
30 millioiis des land-taxes (les assessed t m e s  
pouvant. pour la plupart. 6tre assimilées a no- 
ire contribution mobfiiere). Les charges directes 
de  la propriété imniobiliere en Angleterre ne  
sont d o n i  que de 130 millions, en  Gut, sur un  
budget de 1,750 millions. En France la propriétk 
immobiliere supaorte ibudpet de 1865) : l o  uour 
le principal dé 'la contrigution fonciere,' 168 
millions; 20 pour l e  principal de la contribution 
des portes e t  fen6tr<s, 30millions; 30 pour les 
centimes additionnels sur  ces deux contri- 
butions, environ 140 millions. A ce total de  
338 millions, il faut ajouter environ 200 mil- 
lions pour la part des charges que le timbre et  
I'enregistrement font peser sur les propriétes 
imniobilieres. En fin de compte. la propriétk 
imnobili&re contribue, aii minimum, pour 540 
millions (ou plus de 25 p. IOO), aux recettes 
d'un budget de deux milliards. 

L'iinpdt anglais sur  le revenu, a raison de 
7 pence par livre, préleve moins de 3 p. 100 
sur tous les revenus; en France, la moyenne 
des cliarges foncieres depasse 12 p. 100 du 
revenu foncier. 11 est des localitks oii ces char- 
gcs atteignent 16, 18 et meme 20 p. 100 du 
revenu net. Pour répondre aux réclamations 
nombreuses qui s e  sont élevées a toutes les 
époques contre l'inbgale répartition de l'impbt 
foncier, on a surtout allegué que la péréqua- 
tion, opération longue, difficilc, dispendieuse, 
n'était pas exigee par l'équitk ; que l'immense 
majorité des possesseurs actuels délient la 
propriété fonciere en vertu de transactions 
postérieures au cadastre; que les prix d'acqui- 

1. Ensemble 1 milliard 575 millions. Le  budget or- 
dinaire des recettes du Royaume-Uui ,, qui est d'en- 
viron 1 milliard 750 millions. se complete par le pro- 
duit den postos, des doruairies et des revenus divers. 
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sition ont Bté 6x6s en raison du produit net, 
déduction faite des charges; que changer la 
répartition, ce serait favoriser ceux qu'on de- 
greverait, léser ceux qu'on surimposerait. Ce 
n'est pas le lieu de discuter cette question, 
mais il siiíiit de i'avoir posee pour montrer 
melles dificultés on rencontrerait. en France. 
iour asseoir kquitablement l'imp6t du revenu; 
m&me sur la propriété immobili6re. c'est-l-dire 
sur celle qu'il paralt, a premierevue, le plus 
facile d'atteindre. En effet, si on prenait pour 
base les évaluations qui ont servi a I'assiette 
de l'imp6t foncier, on consacrerait les plus 
clioquantes inégalitbs; car, indépendamment 
des erreurs commises B i'origine et insépara- 
bles d'une irnmense opkration comme cellc du 
cadastre, il est des valeurs qui ont compléte- 
ment changC depuis lors. Dans I'btat actuel des 
choses, la conséquence inevitable & tirer des 
eonsidérations que nous venons d'indiquer, 
c'est qu'il faudrait, en France, commencer par 
exempter la propriété immobilikre d'une taxe 
sur le revenu, & moins de remanier tout notre 
systeme d'impbts. Quant aux revenus mobiliers, 
ils sont déji soumis B la contribution mobiliere, 
a l'impbt des patentes, t i  celui sur les actions 
nominatives et au portcur, a toiite la partie des 
droits d'enregistrement et de timbre, qui frappe 
sur presque toutes les transformations du ca- 
pital. Veut-on aller plus loin? Veut-on faire 
porter une taxe nouvelle, spéciale et directe, 
sur le revenii des capitaux mobiliers, sur les 
profits, sur les traitements? On attci,ndra faci- 
lement les traitements.payds par l'Etat et par 
les grandes compagnies. Mais les profits, les 
honoraires, comment les constater? Tout ban- 
quier, tout nkgociant, tout notaire, tout avoué 
sera-t-il obiigk de soumettre ses écritures aux 
agents du fisc? A la rigueur, cela est possible. 
11 n'en est plus de meme des professions libe- 
rales. Comment constatera-t-on les honoraires 
ou les profits du médecin, de l'avocat, du littk- 
rateur, du peintre, du sculpteur, etc.? Restent 
les valeurs mobilieres établies sur des titres, 
les créances hypothbcaires, les rentes de la 
dctte publique, les actions, les obligations, etc. 
Si on frappe les crkances hypothécaires, ce 
n'est pas le créancier, c'est le débiteur qui 
payera, en addition a toutes les charges qu'il 
supporte déji; si on frappe la rente, le cours 
baissera en proportion de ce qu'on enlevera A 
l'intdret; le détenteur actuel sera spolié, et 
1'Etat empruntera désormais 5 un taux moins 
avantageux. Pour les actions industrielles, pour 
les obligations, m&me résultat et meme injus- 
tice; le titre perdra de sa valeur; le possesseur 
actuel perdra une partie de son capital; I'ac- 
quéreur futur ne payera jamais l'impbt. Sup- 
posons un titre quelconque, rente, action, 
obligation, etc., rapportant 50 fr. d'intéret et 
valant aujourd'hui 1,000 fr., d'aprés la cote de 
la Bourse. Si demain la loi décrkte que ce titre 
doit supporter un impdt annuel de 5 p. 100 du 
revenu, ou de 2 fr. 50 c., i1 baissera de 50 fr. 
et ne vaudra plus que 950 fr. Le possesseur 
du titre perdra le vingtieme du capital; celui 
qui lui succédera, n'achetant que 47 fr. 50 c. 

de revenu, au lieu de 50 fr., ne déboursera 
que 950 fr. Si le capital mobiiier d'un pays 
était expose 6 de pareilles exigences fiscales, 
nul doute qu'il n'émigrlt et n'allit chercher 
ailleurs un traitement moins rigoureux. Tout 
cela est tellement kvident qu'on a peine B com- 
prendre que tous les esprits n'en soient pas 
frappés. 

Quant aux salaires, quelque Clevés qu'ils 
soient, les soumettre B iin impbt direct serait 
d'une detestable politique. Le travailleur intel- 
ligent et laborieux, qui vit dans l'aisance, paye 
sans s'en apercevoir sa dette a 1'Etat par les 
taxes sur les denrees de consommation. Qu'on 
essaye de lui demander, sous forme d'impbt 
direct, la moitié, le quart, la dixi6me partie de 
ce qu'il supporte sans murmures, grice aux 
taxes indirectes, et on verra quelles plaintes se 
feront entendre 1 Et cependant, si l'imp6t sur le 
resenu prenait le caracthre d'impbt unique ou 
devenait seulement une des principales sources 
de perception, destinke B suppléer au déficit 
creé par une réduction notable des taxes indi- 
rectes, il serait impossible d'en afiranchir to- 
talement les petits revenus. Si une exemption 
devait exister, la limite du minimum exempt 
devrait etre fixee tres-bas; autrement, dans 
une socikté démocratique comme la société 
francaise, ou les grandes fortunes sont rares, 
l'exemption qui s'ktendrait i la majorité reii- 
drait la charge de I'impbt intolkrable pour la 
minocite sur laqiielle elle peserait. M. Stuart- 
Mil1 Ctablit avec toute raison (1 que la disposi- 
tion de la loi anglaise, par laquelle les petits 
revenus sont exempts de l'income tax, ne peut 
&re défendue que par cette considération qu'il 
existe un grandnombre d'impbts sur les choses 
necessaires a la vie et que presque tous les 
impbts siir les ohjets de petit luxe pesent plus 
lourdement sur les petits revenus que sur les 
autres. n 

La perception d'un impdt sur le revenu ne 
pouvant, comme nous l'avons sufisamment 
démontré, s'établir sur une base uniforme, 
fixe et certaine pour la propriktk imrnobilikre, 
ne pouvant, sans les plus graves inconvenients, 
lorsqu'il s'agit de la propriktb mobilibe, s'a- 
dresser aux titres représentatifs des valeurs de 
crédit et des parts d'intéret dans les entreprises 
industrielles et commerciales, il faut, eIi An- 
gleterre, il faudra toujours, en quelque pays 
que ce soit, que l'assiette de cet impbt ait 
pour base la déclaration du contribuable ou 
les évaluations arbitraires du fisc. Comme ga- 
rantie d'exactitude, on paralt admettre, en 
Angleterre, toute vérification directe et indi- 
recte. 

Un triple droit est la punition des déclara- 
tions mensongbres. 

L'assesseur veille B ce aue les rdles com- 
prennent tous les contribuables. 11 regoit les 
déclarations et les transmet a I'inspecteur. 11 
prepare les taxations d'ofice a dkfaÜt de décla- 
ration. 

Les inspecteurs reviseurs et commissaires 
adjoints contr6lent et modiflent, s'il y a lieu, 
ces éléments preliminaires. 
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Les commissaires généraux ou les commis- 
saires spéciaux statuent sur  les différends qiii 
s'élévent entre les commissaires adjoints et  les 
inspecteurs et sur les appels relevés par les 
contribuables contre les nxations des commie- 
saires adjoints. 

AprCs avoir décrit ce mécanisme dans son 
Traitd des impdds, M. de Parieu ajoute : n La 
loi anglaise donne-t-elle lieu a beaucoup de 
fraudes? C'est un point sur lequel les avis sont 
partagés. Mac-Culloch prétend que, malgrt: les 
investigations des assesseurs et la modération 
de la taxe, i'évasion et  la dissimulation sont 
pratiquées sur une large échelle. II ajoute que 
plusieurs sont tas6s suivant la somme entiere 
de leurs revenus, peut-étre méme au-dessus. 
Le grand nombre, moins honnbte, ou plus 
heureux dans ses rkclamations, réussit a esqui- 
ver une partie de la taxe. u 

hialgré le  respect qu'on a gknkralement pour 
la loi dans un pays ou la longue pratique de la 
liberté a développé le  sentiment du devoir en 
meme temw aue celui du droit individuel, 
voila quelle complication de formalilés, quelle 
iuridiction exceptionnellc, quels frais dc per- 
ception et, en déflnitive, quelles tristes consé- 
quences entrafne I'application de I'incoine tax. 
11 est aisé de comprcndre que cet irnpbt soit 
detesté en Angleferre. 11 n'y a jamais kté mis 
en vigueur que dans des circonstances excep- 
tionnelles; il est, a cliaque session du Parle- 
ment, i'objet de violentes attaques; aucun mi- 
nistre n'en a jamais dkfendu le principe absolu 
et ne I'a excusé que par la nécessité, en pro- 
mettant qu'il disparaltrait des qu'il serait pos- 
sible soit de le remplacer par une taxe moins 
ficheuse, soit de le supprimer griee a la ré- 
duction des dépenses. 

Qu'on juge, d'aprCs ce qui se  passe en An- 
gleterre, de ce que serait cbez nous i'impbt 
sur le revenu 1 Le caracterc francais et  la pas- 
sion de l'égalité s'accommoderaient mal d'une 
perception i peu prCs arbitraire. Chacun se  
iigurerait etre plus mal traifé que son voisin. 
De deux choses l'une : ou la somme payée par 
chacun serait connue, et alors plus de secret 
possible sur lasituation de fortune des familles; 
ou les agents du fisc devraient garder le secret 
des contribuables, et alors plus de contrble 
possible de la part de l'opinion publique, cer- 
titude de voir les soupeons les plus facheux de 
corruption, ou tout au moins de partialité, 
peser sur les fonctionnaires publics chargés 
d'une si  pénible et si délicate mission. 

Ne nous étendons pas davantage. Ce sujet, 
pour &[re convenablement traité, pour &tre en- 
visagé sous tous les aspects, demanderait des 
développements qu'il ne peut recevoir ici. Re- 
sumons-nous d'un seul mot, en exprimant 
I'espoir que les rares partisans de l'impbt sur 
le revenu ne rkussiront jamais a soumettre la 
France a cetle dangereuse épreuve. 

CASIMIR PERIER. 

REVISION. Le condamne qui a été justement 
puni a droit a la réhabilitation, lorsqu'il a m 4  
rité par plusieurs années d'une vie vertueuse 
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que son infamie soit effacée; mais s'il a 6tB in- 
justement frappB, il n'a pas besoin de rbhabi- 
litation: c'est a la révision qu'il aura reconrs. 
(Voy. Réhabilitation.) nans le droit romain et  
sous notre ancienne monarchie, il fallait s'a- 
dresser au prince poiir obtenir la révision d'un 
preces criminel. L'Assemblée constituante se 
flatta que la réforme de la prockdure criminelle 
rendrait les erreurs judiciaires impossibles. 
Deux années, hélas I s'étaient a peine écoulées 
que la conscience publique était émue par la 
condamnation d'un innocent, démontrée dans 
un procCs: une loi du 15 niai 1793 posa les 
premieres bases de la révision, qui a été or- 
ganisbe par les articles 443 et  suivants du 
Code d'instruction criminelle. 

La révision a pour objet de faire rétracter une 
sentence mal fondee en fait. 11 faut s e  garder 
de la confondre avec la cassation, qui a pour 
objet d'anniiler les sentences qui violent la loi, 
quelle que soit d'ailleurs la culpabilité de I'ac- 
cusé. Notre Code, a cause de termes éqiiivoques, 
avait paru d'abord n'admettre les demandes 
de révision au'en matikre criminelle . c'est-i- 
dire que les irooes correctionnels ou d e  poiice 
n'auraient Das été susce~tibles d'btre réformés 
qurrnt au fáit, aprCs 17ép;isement des deux de- 
grés de juridiction. Une telle restriction ap- 
portke la révision aurait été trCs-injuste, et 
la jurisprudence a fait triomphcr avec raison 
I'interprétation contraire, et  en effet i'exis- 
tence du double degrk de juridiction n'est pas 
un preservatif infaillible contre I'erreur, qui 
puisse rendre la rSvision superflue; ce n'est 
meme pas une sureté comparable au jury, 
quoique celui - ci decide en dernier ressort. 
D'autre part, pourqiioi aurait-on refusk la révi- 
sion aux dklits sous prétexte qu'ils sont moins 
importants que les crimes? Le Code de 1808 
avait expressément appliqué ce faux raisonne- 
ment a la réhabilitation; ce que la réforme de 
1852 a fait pour celle-ci, s e  trouve étendu par 
une saine jurisprudence a la révision. La révi- 
sion est un droit inliniment plus sacré pour le 
condamné que la rkhabilitation, puisqri'elle tend 
non a le purilier, mais a proclamer qu'il a tou- 
jours été pur. Pourquoi l'aurait-on accordk a 
l'assassinat ou au vol avec effraction et non i 
l'escroquerie ou a l'abus de confiance? 

Les demandes en révision sont limitées i trois 
cas: l o  lorsqiie deux accusés auront 6té con- 
damués poiir le meme crime par deux arrets 
différents, e t  que les deux arrets seront incon- 
ciliable~ ; 20 lorsuu'il est produit des pikces 
proprcs a établir l'existence h'urie personneprt5- 
tendiie homicidee; 3O lorsqu'uii dcs témoins qui 
avaient déposé la charge de i'accusé est con- 
damné pour avoir porte un faux témoignage 
contre lui. 11 btait sans nul doute nécessaire de 
formuler a l'avance les cas ou la révision serait 
admissible, afin qu'elle ne  devint pas une sorte 
de second degré de juridiction, un moyen in- 
direct d'appeler des verdicts du jury. Cepen- 
dant il n'y aiirait peut-&tre pas d'inconvénient 
a introduire quelques autres cas, par exemple 
celui ou des piCces a charge qui ont eu une 
influence importante dans la coodamnation se- 



raient reconnues fausses depuis le prochs , 
quoique I'accusé ne  les eOt pas contestées : on 
a vu en effet des innocents, par timidite ou  
par imbécillité, n'opposer aucune résistance n i  
aux faux témoins ni aux fausses pieces. De 
plus, s i  les condamnés sont décédés, le Code 
n'admet la révision que dans l e  second cas, 
celui ou la personne prétendue homicidée re- 
paralt: il est nommé alors un  curateur A la 
mémoire du condamné, et son innocence est  
proclamée malgr6 sa mort. Mais quant aux deux 
autres ouvertures, pas de révision, quand les 
condamnés n'existent plus. Cette disposition 
est - elle satisfaisantel Le décks est-il un ob- 
stacle insurmontable a ce  que, dans le cas d'in- 
conciliabiiité de  deux condamnations ou dans 
le cas de  faux témoignage, il soit procédé A 
la révision? Nous ne  le pensons pas, et il 
nous paralt d'une stricte justice que la famille 
du condamné puisse, apres samort, poursuivre 
la manifestation de son innocence. On conna'lt 
a c e  sujet les longues réclamations de la fa- 
mille de Lesurques. 

La grgce accordée au condamnk n'exclut pas 
son droit de  demander la révision, car la grice 
est  un effet de  la clémence, et  la révision un 
effet de la justice. Aussi le souverain, qui peut 
faire grlce , n e  peut provoquer la révision, en 
dehors des cas énoncés par le Code. Ce point 
de droit public a été bien etabli en  1832, a 
l'occasion d'une requete de la veuve et des 
enfants du  maréchal Ney. 

C'est la Cour d e  cassation (chambre crimi- 
nelle) qui statue sur les demandes en révision. 
Elle n e  peut etre saisie directement par les 
condamnés. 4 faut que la requete soit adressée 
aii ministre de la justice, et celui-ci fait dénon- 
cer les faits a la cour par le procureur général. 
On ne  voit pas bien la raison de cette disposi- 
tion, A moins que le Code n'ait voulu accorder 
au miiiistre la facultk de  n e  pas donner suite 
a la demande. Cette interprétation nous paral- 
lrait peu probable, parce qiie les articles 443, 
444 et 445 seservent d'expressionsimpératives 
qui semblent faire un devoir aii ministre, quelle 
que soit son opinion sur la requete, dc la dé- 
férer a la cour. On sent qu'il serait inique et 
contraire a tous les principes de notre droit de  
remettre entre les mains d'un ministre la jus- 
tification d'un innocent. Aussi ne  comprend- 
on pas pourquoi la Cour de  cassation ne  serait 
pas eaisie par requete directe des condamnés. 

Les arrets de révision sont heureusement 
rares. Deux demandes ont été accueillies en 
1862. (Stalistique annuelle de la juslice crimi- 
nelle.) F. HBLIE fils. 

REVOCATION. Voy. h i t  d e  Nantes. 

REVOLTE. Voy. Insurrection et RBbellion. 

REVOLUTION. Ce mot est dans le sens po- 
litique tellement particulier la langue fran- 
p i s e ,  que les aufres langues l'empruntent 
sans modiílcation, faute d'eu trouver aisément 
i'équivalent. Le terme latin qu'il reproduit pho- 
nktiquernent n'a jamais eu la m&me significa- 

tion, et  Ir! cours des choses soumises a un 
ordre de  changements successifs, comme la 
révolution des astres, implique une régula- 
rité et  une sorte de prédisposition qui ne  parait 
pas la condition necessaire des révolutions po- 
Iitiques. Celles-ci ou les changements qui arri- 
vent dans les affaires publiques (cc qui est la 
définition r e ~ u e )  , diffkrent notablement en im- 
portance, en étendue, en durée, cornme dans 
leur forme, leur objet, leur résultat; mais elles 
ont généralement pour caract6re de porter un 
certain trouble dans l'ordre établi, et de nos 
jours ce trouble est devenu un trait assez sail- 
lant, assez grave, pour que le nom de révolu- 
tion s'applique prcsque exclusivement aux 
cliangements politiques dans lesquels la vio- 
lente a joué un r61e. 

11 faut doncpresque toujours, lorsqu'on parle 
de  révolution, faire une différence entre les 
temps qui ont préchdé et ceux qui ont suivi 
la révolution francaise. Avant cet évenement. 
devenu, pour ainsi dire, le type auquelse com- 
parent presque tous ceux qu'on appelle du 
meme nom, on entendait indistinctement par 
r8volutions, soit (:es mutations accidentelles 
et partielles dans le cours des affaires et qui 
dépendent surtout de la volonté des individus, 
soit ces changements profonds et genéraux qui 
sont amenés par le temps, par les dispositions 
du auhlic et  uui ressemblent au denouement 
ou ;u moins aLla peripétie d'un long drame ou 
n'ont manque ni les incidents ni les person- 
nages. 

C'est dans le.premier sens que parle Montes- 
quieu, Iorsqu'il dit: a 11 arrive tous les dix ans 
en France des r8volutioiis. o 11 designe évidem- 
ment par ces mots les variations capricieuses 
qiie les influences individuelles et les, embarras 
du moment occasionnent dans un Etat ou ni 
les institutions ni  les caractkres n'ont de stabi- 
lité. Ces vicissitudes rapprochees et continuel- 
les s e  rencontrent particuliérement dans les 
monarcliies absoluei et dans les démocraties 
pures. 

Montesquieu adoptait l e  second sens, et il 
exprimait une autre pensee, lorsqu'il écrivait 
ces lignes: rf ll faut quelquefois bien des siecles 
pour préparer les changements. Les événe- 
ments miirissent , et voila les rkvolutions. n 
Telles sont ces révolutions des empires que les 
grands esprits aiment a méditer et qui sont le 
principal sujet de la partie politique duDiscours 
sur i'histoire univei'selle. Lorsqu'on les consi- 
dhre mkthodiquement enles rattachantles unes 
aux autres, on fait rentrer dans I'idée générale 
de r6volulion l'idée d'un certain ordre que Ic 
langage vulgaire semble en exclure. Quelque 
contingents en effet qiie soicnt essentiellement 
des événements dans lesquelsl'rctivite humaine 
jouc le principalr6le, il y a dans la natureet dans 
la destinée de i'homnie des causes générales 
qui, s e  reproduisant sans cesse , se comhinent 
a la longue pour produire des effets génbraux 
susceptibles d'ktre prévus dans leur ensemble 
ou tout au moins cxpliqués par la sagacité de 
I'homme d'ktat, du publicistc ou de l'histo- 
rien; et ces grands faits paraissent, aprks qu'iis 



sont accomplis, empreints d'une nkcessitk re- 
lative qui n'est autre que la force des choses, 
c'est-&-dire la liaison naturelle des causes et 
des effets. Mais parmi ces causes, il ne faut 
jamais I'oublier, la principale sur la terre sera 
toujours cette causelibre quis'appellel'homme. 

Les révolutions ainsi entendues sont dificiles 
a dater dans I'histoire. Car elles remontcnt par 
leurs origines dans les profondeurs du passé, 
et en ce sens on pourrait dire qu'elles se fout 
toujours et ne sont jamais faites. Cependant on 
a distingue avec raison de cette revolution pour 
ainsi dire perpetuelle et qui est comme le tra- 
yail lent des siecles, les manifestations distinc- 
tes, les crises spéciales qui surviennent dans 
I'histoire des peuples et qui attestent d'une 
maniere saisissable et souvent saisissante I'ceu- 
vre du temps et la situation a laquelle le cours 
des iges amkne les pouvoirs, les lois et les 
maeurs, ou les esprits et Ics choses. Alors, les 
évdnemenls ayant mdri, un incident quelcon- 
que, une faute personnelle, une fantaisie for- 
tuite, un profond dessein, une determination 
enfin de la volonté des individus ou des masses 
provoque dans I'Etat un changement grave qui 
intéresse soit le gouvernement, soit la sociktk 
et transforme I'un ou l'autrc d'une facon dura- 
ble. Ce sont des explosions de ce genre que 
I'on a en vuc, lorsqu'on nomme la révolution 
de Eollande, celle d'dngletcrre, celle d'AmC- 
rique, etc. 

Ces noms désignent diverses series limitees 
de faits assez manifestementlies entre eux pour 
former aisCment un certain ensemble et qui 
peuvent etre rattachés i des causes directes 
dont la date est asignable. Ces sortes de revo- 
lutions, nous ne les concevons guere sans I'in- 
tervention de la force, agissant en dehors des 
lois. La nouvelle si souvent recue de nos jours 
d'iine revolutiou accomplie dans un momcnt 
donné sur un point du globe habité sugghre 
aussitdt I'idée d'un changement plus ou nioins 
rapide, operé soit dans le gouvernement, soit 
dans la societb, et auquel la forcc ou la inenace 
de la force n'est pas demeurée étrangere. Le 
meme changement 1Cgalement opere s'appelle- 
rait une reforme. 

C'est cette intervention de la force, presque 
inévitable dans une épreuve de ce genre, ce 
caractere dillegalit8 et de violencc qui fait de 
toute révolution une chose grave pour la con- 
science et la raison. Meme suscitCe par des 
causes sérieiises, une révolulion est toujours 
une extrémit6 redoutable, et qui ne saurait 
Btre ni 1Cgerement entreprise, ni facilement 
acceptée, niaveuglément amuistike, que1 qu'en 
soit le but, fht-ce le retablisscmcn,t de l'ordre 
ou celui de la liberte. Ces coups d'Etat, quand 
m6me ils sont I'ouvrage d'une nation, sont 
dans la politique intérieure ce qu'est la guerre 
dans le droit international, et les citoyens ou 
les pouvoirs qui risquent sans nkcessité et 
sans justice iine révolution encourent la m&me 
rcsponsabilité que les auteurs d'une guerre 
qui n'est ni juste ni nécessaire. IndCpcndam- 
ment donc de la Iégitimite du but, condition 
premibre et absolue de toute entreprise poli- 

tique, i'emploi de la force constitue le point 
douteux de toute question de guerre ou de rC- 
volution. La nature, la duree, l'intensitk, le 
succes d'un moyen odieux en coi, exception- 
nellement licite, sont a peser longuement avant 
de rksoudre le problhme imposC A quiconque 
entend decider du sort des hommes par la voie 
des armes. 

Ce r61e de la force dans toute rkvolution en 
a rendule nom suspect a un grand nombre d'es- 
prits lionn&tes et calmes dont les partis et les 
pouvoirs exploitent souvent les scrupules ou 
les faiblesses. C'est ainsi qu'une certaine Ccole 
s'est attachee a employer en mauvaise part 
cette expression abstraite la Révolution. On lit 
souvent que telle cause, telle entreprise réus- 
sira, si la Rduolution ne vient pas s'en meler. 
Cette locution equivoque a dessein tend a d& 
crier aupres des gens de bien un certain en- 
semble d'idées et de sentiments qui a déter- 
mine Ics révolutions IibCrales dont ce siecle a 
donn6 tant d'exemples. Au fond, sous ce nom 
de la Rr?voZution, on veut proscrire les prin- 
cipes dc 1789, c'est-a-dire de la revolution du 
14  jiiillct. Ce langage est un masque qu'il faut 
arracher. Si, au contraire, on n'a pour objet 
que de mettre en garde les esprits contre la 
violencc dans les passions et dans les actes 
qui est trop souvent l'accompagnemcnt et la 
perte dcs révolutions, ce ii'est pas celles-ci 
qu'il faut condamner en masse, m i s  ce que 
l'on fera mieux d'appeler I'esprit révolution- 
naire. Cette derniere épithete crCee par les 
Anglais et les Americains, et qui se prend chez 
eux dans un sens neutre comme I'adjeclif du 
substantif rdvolution, n'a guere qu'un sens 
odieux parmi noiis. On peut donc continuer 
d'entendre par esprit r6volutionnaire, I'esprit 
qui cherche sans choix, sans scrupule et sans 
mesure les revolutions. Comme I'esprit dicta- 
torial differe de l'esprit gouvernemental, I'es- 
piit soldatesque de I'esprit guerrier, I'esprit 
libéral doit etre distingue de I'esprit rkvolu- 
tionuaire. Le premier redoute les révolutions, 
travaille A les éviter et n'y recourt qu'a la der- 
niere extremitk; le second les cherche, les 
prepare; il commence par elles, et se donne 
poiir but ce qui n'est qu'un moyen supreme. 
Ces distinctious, sans cesse méconnues, doi- 
vent éfre sans cesse répétées. 

Ainsi, dans l'histoire politique, il faut dis- 
tinguer la r8volution des 5ges ou cette longue 
vie de I'humanitk, semée d'innombrables &ve- 
nements qui la conduisent comme de station 
en station vers un terrue inconnu; puis, les 
cliangements dans les divisions de la societé 
universelle, ou dans la constitution civile et 
morale des sociétés particulieres, changements 
qu'amene le  cours des siecles et qu'on ap- 
pelle des révolutions; ensuite et sous le meme 
nom, soit les crises de cet Ctat chronique qui 
donnent aux choses une face nouvelle, soit 
ces variations brusques , cieuvre d'une volonté 
accideutelle ou #une circonstance fortuite. 
EnGn depuis bientdt quatre-vingts ans, depuis 
¡'&re ou17erte par la rholution francaise, le 
mot de rkvolution dhsigne spécialement celles 
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de ces mutations réformatrices qni ont pour 393- - Corinthe livrde h l a  dhmagogIe. 

but les progres de la liberté et de yégalité. L~~ 566. - L e  peuple prend possession du consulat A 
Rome. 

rkaCti0ns qu'elles amknent souveni: SOnt des 356. - Denys le Jeune chass6 de Syracuse. 
révoiutions en sens inverse, appelkes souveut $20. - Demembrement de l'empire d'dlexandre le  . 

Grand. pour ce motif contre-révolutions. Une révolu- ,,,. - proclamation de la loi seaire de 
tion legitime dans son but, juste dans ses Graccbus. 
principes, modérée dans ses actes, heureuse 122. T c a h s  Gracchus releve le parti p ~ p ~ l a i r e .  

dans ses résultats, durable dans son reuvre, '8; 20f$p~~~22y~~.rius Rosneo 
est I'idkal politique que paralt pOUrSUiVre le  52. -Anarchie B Rome. - Pompée ore6 aeul 
dix-neuvieme sikcle. consul. 

CHARLES DE REJIUSAT. 44. - Mise B mort de CBsar. 
11pri.s J.-C. 

on vient de voir dans wel sens la 6% - Les legions canvees hora dlItalie font pour 
la premi&re fois un empereiir, en  Blevant 

politique guali6e du titre de révolritionnaires Galba au  trane. 
les &vénements qui interrompent brusquement 193. - Les pretoricns mettent littéraiement 17empiri 

B. I'encan. 
le cOurs de I'histOire et la 589. - Immolation de l a  famille des sassanides en 
situation intkrieure des peuples. A vrai dire, il Perse. 
n'y a de révolutions poiitiques que 1A oh les so- 742. - Rbtablissement B Venise de l a  dignit4 de 

doge. ciétés hnmaiiles ont deja constitub des @u- 877. - Lyariatocratie des possesseurs de benefices 
vernements soumis a des lois et a des con- impose B. Charles le Chauve le capituiaire 
stitutions. Nous avons feuilleté les annales de de Kiersy-sur-Oise qui cree l a  f6odalité. 

yhistoire universel,e pour dresser la liste des 1002. -*gorgement de tous les Danois en Angle- 
terre. 

rkvolutions qui ont troublé le  monde depuis 116. - organisation republicaine B Rome, et  fuite 
qu'il existe des Etats e t  nous aurions facile- di1 pape Lucius 11. 

ment formé une bien longue liste cbronolo- 115' - E n  quatre sus, l a  ville de Kief, sidge de la 
premikre puiasance russe, changeneuf fois 

gique Si nous avi0ns enregistré tous les boule- de souverain. 
versements qui ont été, dans les temps anciens 1173. - RBvolte centre Henri 11, roi drAngleterre. - 

RBvolution aristocratiqne E Venise. 6urt0ut? accom~lis par la 1204. -Les croisBs, maftres de Gonstantinople, y 
les révolutions les plus ordinaires ce sont les Btablissent un empereur latin. 
inoasions et les conquetes , comme le coup 1215. - L'aristocratie anglaise force Jeansans Terre 

a délivrcr la grande Charte. d'Etat n'est souvent qu'un assassinat. Com- ,222, -La noblcsse de Hongrie arrache la ,Bulle 
bien d'empires et de dynasties se sont Bcroul~s dlor . a Andre 11. 
ainsi SanS que Ces annales aient gardé le souve- 1245. -Les  Portugais chassent lenr roi Sanche 11. 

nir des scenes de tumulte qni ont n,!,cessaire- 1267. - Florence se donne a u  roi de Naplea Charle3 
d'Anjou. 

mentaccompagnéleur renversement etqui, sans 1286. - afort tragique du roi de Dauemark ESric V. 
aucun doute, 0nt kté de vraies révolutions, bien 1290. - Assassinat de Ladislas, roi de Hongrie. 

autrement véhémentes, bien autrement san- 1300. - Les Polonais d&trauent leur roi national 
Wladislas IV qu'ils rappelleront quatre 

glantes que celles dont nous gardons le souve- ans plus tard. 
n i r  Leur imp0rtanCe meme, au point de vue de lso?. - Les Suisscs secouentle joug des Autrichiens. 

ravancement ou du recul de la ,.ivilisalion gén6- 1310. - Formation du conseil des Dix B. Venise. 
1312. - La noblesse fait dbcapiter Gaveston, favori 

rale, apu quelquefois depasser celle des n6tres; dlÉdouard II, roi d'Angleterre. 
m i s ,  perdues Sous l'ombre lointaine du passé, 1826. - Deposition et supplice dlÉdouard U. 
notre m&moire les confond dans un meme en- 1330. - Déposition de Christophe U, roi de Dane- 

mark. 
semble de C O ~ V U ~ S ~ O U S  qui 0nt aCCompagn6 1345. -F in  de l a  revolution gandoise, dirige9 par 
I'enfantement des nations et des lois. Arteveldt. 

nous bornons ici A enregistrer un ter- 1347. -$tablissement du ~ B o n  *tut. 8 Rome, par 
Nicolas Rienzo. 

tain nombre d'événements ~ U ' O I I  peut qualifler 1357. - Domiuation d16tienne Marcel a Paris. 
de révoiutions, en ne  remontant pas au deli  1371. - DBposition B Genes du doge Adorni. 
des temps ou les républiques de  la GrCce e t  :389: 1 ~ ; ~ $ ~ " ~ ; ~ ~ ; ~ ~ F ~ , " ~ ~ .  Rome existaient déji. 1399. - DQposition et mort de Richard II, roi d'An- 
Av-t J.-C. gletcrre. 
752. - L'arehontat d7Ath&nes devient une  magistra- 1418. - Domination des Cabochiena A Paris. 

ture  décennale. 1.122. - Proclamation de Heuri VI d1Angleterre 
745. - Aholition de l a  royaut6 h8rbditaire B Co- comme roi de France B Paris. 

rinthe. 1450. - L'aristocratie anglaise fait d6capiter Suffolk, 
685. - L'archontat devient annuel. ministre de Henri VI. 
655. - Renversement, B. Corinthe, du gouvernement 1W. - L a  popuiation de la Vieille-Prusse chasse 

aristocratique des Bacchiadea. les chevaliers Teutons. 
554. - L e  tyran Pisistrate est expulse d7Ath&ues. 1460. - 1 surrection des Anglais contre Henri VI. 
531. - RBvolte des Mages contre Cambyse, et l a  1461. - Gec t ion  d7Édouard I V  B. Londres. 

suite d'une conspiration ourdie contré eux, 1470. - Retablissement de Henri VI. 
Blevation de Darius au  trane de Perse. 1474. - RBvolte des cantons suisses contre Charles le 

510. -Abolition de l a  tyrannie des Pisistratides A TBmBraire. 
Ath&nes e t  de la royauté B Rome. . 1481. -Lea Acossais s'emparent de leur roi Jac- 

495. - Créatiou du tribunat dans l a  républiqne ro- ques 111. 
maine, aprbs que le peuple a'est empar6 1513. - Dépositiou du roi de Danemark Christian 11. 
du mont Aventin. 1555. -Les  anabaptistes maitres de Munster. 

449. - Soslbvement du peuple romain contre les 1556. - Covenant des nobles protestants en gcosse. 
dBcemvirs patriciens. 1560. - LeParlement Bcossais Btablit Iarellgionpres- 

,. 411. - RBvolution oligarchique i Athdnes. bytérienne, malgrB Marie Stuart. 
. ,403. - L e  gouvernement national rBtabli & Athbnes 1567. - RBvolte de l a  nation Bcossaise contre Marie 

aprbr que Thrasybule a triomphé des Stuartet  Bothwe1l.-Insurrection desPays- 
Trente et des Dix. Bas contre Philippe 11. 
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1512. - La  Saint - Barthelemy en  Frrnce. - L a  
royautb de Pologne devient Blective pour 
toujours. 

1575. -- Hévolution sanglante B la cour de  Perse. 
1579, - - Uonstitiition des provinces batnves en rbpu- 

blique sous I'autoritb d'un stathouder. 
1585. - Premiere oraanisation de  laLigue  aParis.  
1618. - ~ n s i i r r e c t i o ~ d e  laBoli&me prot~fitante contre 

I'Eiupereur, et commeiicement do la guerrc 
de Trente aus. 

ll;d7. - Insurrcction des covenantaires dp*eOsse 
contre la litiirgic anglicaiie. 

lti48. - Commenceinent de  l a  Frunde e n  France. 
1649. - Décapitation de Charles I", ro i  dlAngleterre. 
1654. - - L a  Hollande abolit l e  stathoudbrat. 
1667. -- Sans lui 6ter son titre de ro i ,  les Cortth' de 

Portugal atent les pouvoirs de  l a  royautb 1 
Alphonse VI. 

1688. - Rbvolution dlAngleterre qui  d&posséde Jac- 
ques 11 e t  donne l a  royautO B Cuillaume 
dPOrange. 

1703. - Les troupes turqu'es ddposent l e  sultau MUB- 
tapha 111. 

1756. -- Les Corses , rbvolt6s contre Gilnes, choisis- 
sent u n  rol. 

1774. -- Premier congrés des coloniea de l7Ambrique 
r6voltbes contre lfAngleterre. 

li89. - Commencement de  l a  r6volution francaise. 
1792. Abolition de  la royaute en  Franee. 
1795. -- Nouvelle sbolitfou du stathoudbrat en Hol- 

lando. 
17YG. - - ~ ~ ~ u b l i ~ u e  cispadane. 
1797. - RQoubliuue liaurienne e t  rbpuhlique cisal- - - -  

nine. 
1798. - ~Ovolut ion  en Suisse e t  fondatiun de la rbpii  

bliqiio helvbtique. - Insurrectiou d'liaiti. 
- ~Bpubi iq i ic romaine .  

1799. - République parthdnopbenne. 
1809. - ROvolution en Silbde. 
1814. -. Chute de 1'Empire. 
1815. - Les Cent-Sours. 
1816. - Bolivar e t  la guerre d'indbpendauce dan8 

1'Ambrique mbridionale. 
1811. - Indépendauce du Chili. 
1818. - Indépendance de la Nouvelle-Grenade. 
18.20. .- Indbpendance du Pbruu. - Conopiration d e  

LBon en  Espagne. - Ferdinand VLI cede 
A I'insurrectiun. -- 11 en est de mdme a 
Xaples e t  en Sicile, e t  aussi en  Portugal. 

1831. -- Indboendanee de la rboubliaoe dominieaine. 
18.12. -- ~ou<rrnernei i t  dbuiue;~ntique des UortZs rs -  

pagnoles. - lii<li'pendance d&6niti\ e du 
Mexique. 

1823. - - Indbpendance des Etats guatbmaiiens. 
1824. -- MiseBmortd'Iturbide,empereur duMexiqiie. 
1828. -- Constitution de la Grbce indbpeiidante. 
1830. -- Révoliition de Juillet cu France et de Seu-  

tembre en Belgique. 
1835. -- Don Miguel cbassb du Portiigal. 
1835. -- Triomohe de  l a  rbolibliolie unltaire au - 

~ e x ' i ~ u e .  
1840. - . ROvolation libbrale B Madrid. 
1843. -- Révolulion populaire r u  Serbie. 
1848. -- RBvoluriou deFOvrier Paris.-Hbvoliition~ 

de Marx a Vienne e t  Berlin. - Pariement 
e t  euipire germanique. - Rbvoliitions d'1- 
talle. 

184% - Rbpublique romaine. 
1852. - Rosas chassb de  1'AmQrique mbridiouale. 
1854. -- Rbvolution B Madrid. 
1858. -- Chute de Soiilonque e t  rbtablissemeiit de la 

rbpublique A Haiti. 
l a s .  - Commencement de la rbvolution unltaire 

d'ltalie. 
1860. - RBvolution de  Napleb. 
1868. -RBvolution de GrBce. 
1863. - Révolution du Mexiqiie , suscit6e par une 

expBclition francaise. 

S'il ellt fallu tenir compte, rien que dans les 
temps modernes, c'est-a-dire depuis trois ou 
quatre siecles, des revolutions de cour et  de 
cabinet qui ont eii fréquemment des consé- 
quences plus graves que la victoire d'une in- 
surrection ou d'une revolte heureuse, cette liste 
serait deux ou trois fois plus etendue. 11 en eht 
éte d e  meme encore si nous avions dennndk 

des exemples ti tant de  petits gtats, dignes, 
apres tout, de  I'étude et du respect de  i'histo- 
rien comme les plus vastes; et ,  par exemple, 
a ces rbpubliques italiennes ou l'art e t  les agi- 
tations de la politique ont passionné tant d'exis- 
tences. PAUL BOITEAU. 

REVOLUTION D'ANGLETERRE DE 1688. 
La Revolution de 1688 marque I'avenement du 
gouvernement représentatif ou plut6t de la 
royautk politique en Angleterre un siecle avant 
Lout autre pays de i'Europe. Produit de la fu- 
siori des deun races saxonne et nowande dont 
I'une avait apportk avec elle, des forkts de la 
Crermanie , le parlement , le jury par les pairs, 
et  la liberlk sous caution; et  dont I'autre, au 
contraire, francisée ou plut6t romanisde par 
son séjour en  France, importait sur  c e  sol bri- 
tannique les mceurs et les contumes francaises 
avec I'idke du di-oit, la race anglo-normande 
eut de bonne heure le gknie des affaires et  de la 
politique, et  la langue qui leur était propre. 
Elle reussit a combiner dans une juste mesure 
les principes toujours vivaces de la vieille li- 
berté germanique dans les institutions politi- 
ques avec i'esprit d'ordre et d'équitk de la loi 
romaine dans les rapports civils. Elle osa ré- 
clamer des le treizik~ne siecle avec un obscur 
pasteur de village, Wycliff, la liberte de con- 
science et affirmer tous les principes de la re- 
forme. Elle sut retranctier ses libertés derriere 
des droils garantis par des chartes des l e  trei- 
zieme siecle (magna charto), et organiser l e  
droit de résistance dans un parlement qui recut 
sa forme actuelle vers le rnilieu du quatowieme 
siecle. u Il y a deux sortes de royautks, dit 
Fortesciie,chancelier d'Angleterre sousHenriV1, 
au quinzieme siecle , desquelles , I'uiie est le 
gouvernement simplement royal (on absolu) et 
l'autre le gouvernement royal et politique, 
dominium politicum et regale l .  a Quelle est 
cette rpyauté politique ainsi deflnie par Fortes- 
cue? Evidemment l e  gouvernement constitu- 
tionnel, car il l e  distingue de  I'autre en ces 
termes : n Et ils different en cela, que le pre- 
inier peut gouyerner ses peuples par des lois 
clu'il fera lui-meme (comme le roi de France) , 
et aussi metlre sur  ses sujets telles tailles et  
:~iitres inipositions qu'il voudra sans leur con- 
sentement. Le sccond ne peut pas gouverner 
ses peuples par d'autres lois que par celles 
qu'ils ont consenties et aussi ne peut mettre 
sur eux des iinposilious sans leur consente- 
ment. n Telle est l'origine de la royauté poli- 
Lique en Angleterre. 

Le deVeloppement de cette royautk politique 
et constitutionnelle par la transformation d'une 
monarchie limitée d'aprbs les idées du moyen 

1. 11 fant eiter oe texte dtonnant pour  l'bpoque ou 
il a 6th bcrit e t  o& ee rbvble si clarrement le gbnle 
politique du penple anglais : Ther be twg kyndp o j  
Eilngdomys of the which Lkat one i s  a lordshtP'callid in 
Zatyne Dominiiim regale and that other is callid Du- 
mlnium politicum e t  regale. Au treizibme aibcle, 
l'archevdque de  Cantorbery disnit au pape : a C'est la 
coutume du royaume dlAngleterre, que dans toutes 
les affaires relatives B l'btat du royauine, on prenne 
l'avih de tuus ceux qui y sont intbressés. 
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5ge en une monarchie limitee selon les idees 
modernes , remplit le dix-septieme siecle en  
Angleterre. Sans vouloir empieter siir l e  do- 
maine de l'histoire qui nous est interdit, il 
nous suffira de faire remarquer que la nation 
anglaise a fait cette grande rkvolution, comme 
Newton a accompli la sienne, en y pensant tozc- 
jours. Elle n'a pas cesse un seul jour de  prkpa- 
rer cet avknement dela royauté politique sous 
les Stuarts B travers l'uníverselle mkdiocrité et 
I'immoralitk presque génkrale, le bigotisme de 
son eglise, les dissidences des sectes, les 
abiis d'iníiuences de son aristocratie, et les 
intrigues des deux partis whig et  tory rp i ,  
depuis lors, s'y disputent le pouvoir. C'est la 
son lot, son gkniepropre et son caractere par- 
tiCulier. La Revolution s'accomplit par l'aboli- 
tion des tenures féodales et l'institution de 
I'haáeas Corpus sous Charles 11, par le redres- 
sement de i'esprit liberal et protestant sous 
Jacques 11, par I'établissement constitutionnel, 
l'acte de tolérance et  un  certain afPranchisse- 
ment de la presse sous Guillaume 111. Elle dure 
encore sous le nom de rdjorme. 

La Revolution de 1688 fut donc une revolu- 
tion strictement dkfensive, ayant pour elle la 
Iégitimité e t  la tradition. On peut dire qu'il n'y 
avait eu de révolutionnaire que le roi et ses 
procedes tyranniques. Dirigée par un prince a 
qui sa prudence consommée e t  son caractere 
circonspect ont mkiite le surnom de Taciturne , 
Guillaume 111, aidée par les incroyables fautes 
d'un roi temeraire et cruel, Jacques 11, legale- 
ment votée par les deux cliambres, elle fut con- 
sornmke par l'accord de tous les nrdres de la 
nation : a II y avait , dit Macaiilay, legrand liisto- 
rien de la Rkvolution d'Angleterre, un tres-petit 
parti qui désirait rappeler Jacques sans condi- 
tion. II y en avait un autre tres-petit égalernent 
qui désirait etablir une république et en conrier 
I'administraiion a iin conseil d'État placé sous 
la présidence du prince d'orange. Mais ces opi- 
nions extremes étaient gknéralernent détestées. 
Les dix-neut vingtiemes de la nation se  com- 
posaient de  personnes cbez qui l'amour de la 
monarchie hkréditaire et  I'amour de la liberté 
constitutionnelle s e  combinaient ensemble, et  
qui éfaíent également opposkes a l'abolition 
complete des fonctions royales et ti la restaii- 
ration sans conditions du roi déchu. n Le bill 
des droifs ktablit d'une facon déflnitive les 
bases de la constitution actiielle de 1'Angleterre. 

Une loi que la philosophie constate dans la 
nature et qui joue aussi uri tres-grand r61e en 
politique, la loi de  conlinuite', explique seule 
la Révolution anglaise dans ses causes et dans 
ses effets l. L'histoire d'Angleterre s'kclaire a la 
lueur de cette loi célebre qui y trouve sa plus 
éclatante conflrmation. La, tout progres est in- 
sensible et il dure par son insensibiiité meme. 
Rien de plus humble que les débuts de  la 
liberté politique en Angleterre. C'est la ce qui 
nous Ies rend a peine dignes d'attention, parce 
que nous ne  voyons pas dans le germe insen- 

1. Voy. sur cette lo5 cdlbbre uotre Bditioo de Leib- 
niz. Didot, Paris, 1854. 

sible le dkveloppement futur de l'arbre qui 
produira les Pitt, les Fox, les Burke et les Can- 
ning et dont les rejetons couvriront lenouveaii 
monde. Yais telle est la loi, que la liberte po- 
litique, a parlir de ces humbles débuts, doit 
croitre et posskder la terre,  tandis que la 
royautk ahsoliie, celle de Louis XIV. par exem- 
ple, qui marchait en ce moment par le des- 
polisrne a I'intérieur 1 I'affectation de la mo- 
narchie universelle au deliors, va dkcroltrc 
rapidement et  accablera le monde soiis le poids 
de sa chute et de ses ruines. L'Angleterre doit 
a cette marche réglke le progr6s de sa pros- 
périté. Tandis qulen'France notre bistoire na- 
tionale noiis montre, a cbaque page de ces 
Bpoques pretendues ablmes qu'il nous faiit 
combler a grand'peine, beaucoup de lignes bri- 
sées et de points d e  rebroussement doiit I'en- 
semhle fait cependant un beau dessin et revele 
un plan souteuu; en Auglcterre le cours des 
temps n'est plos troublk et  nous assistons de- 
puis cent cinqiiante ans au dkveloppement pa- 
cifique et régiilier des iiistitutions chez un 
peuple qni sait concilier le respect de la tradi- 
tion et des droits établis avec le besoin da  pro- 
gres. Tandis qu'en France nous faisons toiit 
dater de 1789, en Angleterre, l'inviolabilite des 
personnes, la sureté des biens, la rkgularilk de 
la justice avec I'inamovibilite des juges , le 
vote constant des subsides, le contr6le i n é ~ i -  
table et la discussiou parlementaire des affaires 
de llÉtat ont 616 proclamés et affermis par la 
Rerolulion de 1688, ils n'ont pas 81é créés par 
elle; ils existaient depuis les temps les plus 
reculés comme le patrimoine iualiénable de la 
nation anglaise. N'exagérons rien cependant : 
le plus prkcieux des biens ne  s'acquiert pas 
sans de grands efforts, et  les luttes pour la 
liberté ne furent ni moins vives ni moins san- 
glantes la qu'en France. La Révolution d'An- 
gleterre a traversé des phases semblables a 
la iibtre. On croit qu'elle fut aisée parce qu'on 
la sépare de ce qui precede. ilais que l'on 
songe A la lutle si longtemps soutenue avec, 
les rois de dynasties successives qui oppi'i- 
mereiit le peiiple anglais. On trouvera sur 
cette liste plusieurs des altiers Plantagenets, 
des impérieux Tudors , des iiifld6les Stiiarts. 
Jean sans Terre déposé du trbnc, Henri 111 de- 
renu captif & la suite d'iine défaite, Edouard 11 
prive de  sa couronne, Ricliard 11 tu6 apres avoir 
été dépossedé, Charles le' montant sur un tra- 
giqiie échafaud, et son Iils, Jacques 11, exilé 
avec toute sa race, sont comme les victimes 
royales sacriíiees nn maintien du droit national, 
et attestent I'énergie des luttes souteuues par 
le peuple anglais contre ses rois. Qu'on ne dise 
donc pas que m&me en Angleteire la victoire 
ait été hcile. Les Anglais ont ronnu dans leur 
histoire toutes les formes de tyrannie, depuis 
la tyrannie étrangere et violente des baroiis 
normands jusqu'a la tyrannie, s i  j'ose dire, 
nationale d'Henri VIII. Ils ont épuisk tous les  
genres de rébellion , depiiis celle des outlaws, 
dans les forPts, jiisqu'a la grande insnrrectioii 
nationale de 1640, depuis le farouche bandi- 
tisme jusqu'a I'audace republicaine, avant d'ar- 
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river a cet heureux equilibre oU tout releve de 
laloi, les prkrogatives de  la couronne etles liber- 
tes de lanation. La république y a été proclamée, 
puis la dictature, puis la restauration est venue 
et a eté acclarnkc par le peuple entier, mais 
elle n'a pas su  gouverner. Alors I'Angleterre, 
ii jarnais dégolitée des dangers de  I'ardeur ré- 
volutionnaire et des périls du gouvernement 
despotique, s'est enfln reposée dans une mo- 
narcliie limitée, sous un roi constilutionnel. OU 
sout donc dans cette Iiistoire les différences si 
trancliées avec la ndtre? Jusqii'ici les analogies 
aboiident entre l'histoire d'hngleterre et  l'his- 
loire de France. Des Valois aux Tudors et des 
Boiirbons aux Stuarts, la comparaison est facile. 

Mais il ne  faut pas qiie ces analogies qui 
tiennerit B la nature des choses nous eachent 
les différences e t  empechent I'enseignement 
des peiiples et  des rois. La Révoli~tion d'Angle- 
terre fut une révolution de liberté et de reli- 
gion, ayant ses racines dans le passé, puisant 
a la fois sa force dans les vieilles formes poli- 
tiques du pays et dans I'insorrection religieuse 
du seitieme siecle. La Hévoliition franqaise fut 
une révolation de liberté politiqiie, d'égalité 
sociale et  d'indépendance absoliie d'esprit qui 
a eu pour effet de renoiiveler le droit piiblic des 
Etats et le droit privé des citoyens. L'une dirigée 
par des nobles et  des sectaires, I'autre par des 
bourgeois et des incrédiileu , ne poiivaient 
avoir la meme forme ni la mCme allure. Cha- 
cune a produit la dictature, mais la dictature 
n'est qu'une halte et  jamais un Ctablissement 
déflnitif; Crornwell et Napoléon sont tombés. 
Apres cette chute, la révolution, dans les deux 
pays, pouvait garder eiicore son effet moral, 
ses résultats acqiiis, son esprit indestriictible; 
mais ses formes etaient usées, formes civile 
et militaire: et il n'y avait plus de  possible 
dans les deux pays que le retour ou le progres 
vers une moiiarchie constitutionnelle par l'éta- 
blissement d'une dynastie, fondée sur le droit 
populaire. C'est ce que I'Angleterre a compris 
et elle s'y est sagement tenue. La France au 
contraire, dans son éqnilibre instable, obeit a 
un s y s t a e  d'actions et de réactions dont il 
est dimcile de calciiler la durée et d'Cnoncer 
la loi. La Révolution anglaise a duré huit ans 
de moins que.la restauration anglaise. La R C -  
volution franqaise de 1789 a diiré dix ans de  
plus que la restauration francaise. Jusqu'ici 
donc les ternies de cornparaison sont possibles 
el l'ou peut dire que la RCvolution franqaise 
qui, tout compte fait, a diiré plus que son al- 
nee, qui a soulevé une rksistance, non plus 
seulement intérieure , mais européenne, qui a 
mis en action toutes les forces de la nation et 
celles du monde, est la plus grande révolu- 
tion connue. Mais si I'on chercliait a appliquer 
ces lois aux révolutions survenues depuis, la 
force de ~ a c t i o n  l'emporte tellemeiit au con- 
traire sur  la mesure et  la durée de I'action 
revolutionnaire qu'il faudrait en eonclure que 
la somme des résistances intérieures est trois 
ou quatre fois sup6rieure a cette action eUe- 
meme. 11 en  est de meme qiiant anx rCsul- 
tats; tandis qu'en Angleterre toutes les Iibertcs 

vont en progressaiit, elles paraissent soumises 
en Brance a des arrets de dkveloppement qiii 
en font des libertés d'un ordre iuféi'ieur. Tandis 
qu'en France, nous renversons la Bastiile avec 
fracas, et  laissons, soixante ans plus tard, pul- 
luler les Bastilles dans Paris dkmocratique, la 
Tour de Londres, snivant une ingénieuse image, 
s'éléve encore parmi les monuments de  la li- 
berté civile et religieuse, comme un tyran captif 
destiné a orner le triomphe d'une républiqiie 
victorieuse. On dit que la Révolution d'Angle- 
terre n'a pas été génerale par les idees comme - 

la ndtre, cela est urai: mais elle I'est devenue 
par les nceurs, et la liberté anglaise fait en ce 
moment le tour du monde autant, s i  ce  n'est 
plus, que les immortels piinclpes-de- 1789. Si 
nous considérons les hommes, l'apanlage du 
nombre, du talent et de i'éclat surtout, pdralt 
rester i la France. Les hommes de la révolution 
de  1640 et  de la génératiou de Cromwell furent 
seiils hérofques. Ceux de 1688 ne furent que 
médiocres , comme il convenait a une révolution 
constitutionnelle. Notre Restauration a été meil- 
leiire; et notre premier essai de gouvernement 
parlementaire n'a pas été sans gloire. Et pour- 
tant nous avons éckoué, tandis que I'Angleterre 
a réussi. Cela doit nous rendre modestes. rnais 
non jusqu'aii dkcouragement. La transformation 
démocratiqiie d'une sociétC comme la nbtre 
ne  peut s e  faire sans de longs eflorls. Ainsi que 
I'a fort bien dit M. Thiers : « La Héooluti~n fran- 
qaise a renversé plus de goiivernemerits que 
la Révolution anglaise, et c'est naturel : la Re- 
volution anglaise n e  portait dans ses flancs que 
la liberté de I'Angleterre; la révolution fran- - 
caise portait dans les siens la liberte du monde. 
et les convulsions de l'enfantement ont été 
proportionnées a la graiideur de I'enfant qu'elle 
portait dans son sein. JJ 

A. FOUCHER DE CAREIL. 

RÉVOLUTION DE 1789. Rien n'Cgale dans 
I'histoire le mouvernent, I'ampleur, la majesté 
et, si on le veut, le caractere tragique du grand 
drame qui s'appelle la Revolntion franqaise. 
Noiis croyons peut-&re, apres soixante-quinze 
ans, assister en spectateurs i ce dévelappe- 
rnent de scenes lointaines, et, tandis que nous 
nous levons pour les applaudir ou pour les 
blimer, I'action se continue encore parminous, 1 

et I'on n e  pourra dire qu'elle est close qiie 
lorsque s'accomplira le reve entier de  1789, 
c'est-a-dire lorsque toutc la liberte et toute 
I'égalité seront acqiiises au dernier comme au 
premier des citoyens de la France. 

Si I'on considere I'établissement du  chris- 
tianisme sur  cette terre au poiut de vue puw- - 

ment humain, il es t  permis de comparer i 
cette premiere émancipation des ames, a cette 
premiere proclamation au  nom de Dieu d'une 
liberté et d'une égalité idéale, cette autre 
émaucipation civile et  politique, cette autre 
prochmation des mbmes-droits Bternels, com- 
mencée, il est vrai, au sem d'un seul peuple, 
mais dont les bienfaits doivent @tre étendus 
sur  la face entiere d u  monde. 11 sernble que 
nou8 av r ions  éprouver pour cette révolution 



un sentiment unanime d'admiration et  de re- 
connaissance; mais, pour avoir eu, nous aussi, 
a jouer un  rble dans une histoire toujours vi- 
vante, nous nous sommes fatigues du plaisir 
de bknir et d'admirer, et  i l  s e  trouve aujour- 
d'hui que, parmi les plus éclairés Centre nous, 
se glisse une opinion de doute et presque de 
reproche surl'inlensit6, sur  I'utilité, la néces- 
site de i'acte qui a régén6rB la France au proflt 
de I'humanite tout entiere. Si nos peres de 
1789 avaieut pu soupconner que, par dklica- 
tesse ou par faiblesse, on viendrait ainsi, au 
nom de  la liberté compromise, renier l'aeuvre 
qu'ils ont entreprise avec une telle audace, une 
s i  noble passion d u  bien, un s i  vif amour de  
I'avenir, une .si glorieuse certitude d'espoir, 
p e l l e  amertume eht empoisonné leur ame! 
mais celte Ame ktait, grAce a Dieu, si virile 
qu'ils n e  l'en ariraient Iias moins poursuivie et, 
meme stirs d'etre méconnus par leiirs fils, ils 
i'auraient encore léguée a notre ingraiitiide. 

Heureusement, nous verrons passer comme 
un dernier flot de la temp&te ce dernier trou- 
ble de nos pensées, et  lorsque avec quelque 
peine nouvelle nolis aurons ressaisi les biens 
qiie nous-memes nous avons IaissCs s e  détacher 
de  notre hkritage, il n'y aura personne, parmi 
les citoyens de la France recréCe, pour s'attar- 
der a ces oiseuses et injustes querelles. 

11 y a bient6t quarante ans qu'en présence 
meme des contemporains, un  historien do116 
d'un esprit philosophique a tracé le tableau le 
plus exact dans s a  perspective raccourcie et  
exposé la théorie la plus judicieuse de la Ré- 
volution. C'est encore a son livre qu'il faut re- 
courir pour s'instruire, s i  l'on ignore les bvé- 
qements et  les hommes, et pour raffermir sa 
raison s i  on n e  sait plus les juger. 

a La Révolution francaice, a dit M. Mignet, 
commence en Europe I'ere des sociétés iiou- 
velles, comme la Révolution CAngleterre a 
commencé i'ere des gouvernements nouveanx. 
Cette révolution n'a pas seiilement modiné le 
pouvoir politique, elle a changé toiite I'exis- 
tence intérieure d e  la nation. Les formes de la 
societé du moyen Age existaicnt encore. Le 
sol était divise en provinces ennemies; les 
hommes étaient distribués en  classes rivales. 
La noblesse avait perdu toiis ses pouvoirs, 
quoiqu'elle etit conservé ses distinctions; le 
peuple ne  posskdait aucun droit, la royaute 
n'avait pas de limites, et la France ktait livrée 
a la confusion de l'arbitrüire ministeriel, des 
regimes particuliers et des priviléges des corps. 
A cet ordre ahusif de la Révolution, elle en a 
substitue un plus conforme a la justice et plus 
approprié a nos temps. Elle a remplacé I'arbi- 
traire par la loi, le privilkge par I'kgalitB; eUe 
a délivrk les hommes des distinctions des 
classes, le sol des barrieres des provinces, 
I'industrie des entraves des corporations et des 
jurandes, l'agriculture des sujétions fkodales 
et  de I'oppression des dlmes, la propriktk des 
genes des,substitutions, et elle a tout ramené 
a u n  senl Etat, a un seul droit, a u n  seiilpeiiple. 

a Pour opérer d'aussi grandes reformes, la 
R&volution a eu beaucoup d'obstacles a vaincre, 

ce qui a produit des exces passagers ii cbté de 
ses bienfaits durables. Les privilegiés ont voulu 
l'empecher; I'Europe a tente de la soumettre, 
et, forcCe a la liitte, elle n'a pu ni mesurer ses 
efforts ni modérer sa victoire. La resistance in- 
tkrieure a conduit h la souveraiueté de la mul- 
titud?, et i'agression du deliors a la domiua- 
tion militaire. Cependant, le but a été atteint, 
malgre l'anarchie et malgré le despotisme. r 

Eh quoi l parce que le courant des choses 
humaines a, dans cet imperceptible moment 
de la vie d'un peuple qu'on appelle un derni- 
siecle, ramene devant noiis poiir qn'elles fus- 
sent etudiées et résolues de nouveaii quelques- 
unes des questious dont s e  compose la grande 
question de  la Revoliition; parce que nous au- 
rons mal pris nos mesures pour achever en 
paix ce que nos peces ont preparé et presque 
accompli au prix de  tant de larmes et  de sang; 
parce qu'enün nos maladi*esses et nos impru- 
dences iious ont fait passer, mais pour peu de 
temps, par les angoisses de la guerre civile et 
que la guerre civile nous a couté quelque 
chose de la IibertS, de la liberté non pas per- 
due, mais suspendue seulemeut. nous ne tien- 
drons plus ce mile langage que tant de gens 
de caeur applaiidissaient vers 1830, et qui est 
reste, ne  nous en dkplaise, l'expression de la 
verité meme. Fermées avant qu'elle y touchat, 
du meme coup, la Révolution a frappé les 
sources de la liberte et de I'bgalité; elles peu- 
vent, par moments. n e  pas coulcr d'un flot 
égal, mais elles ne  tariront pliis. Voila la vérite. 

Avant de dire non pas ce que la RCvolution 
francaise a fait et ce qu'elle a été, car ce ne 
sont pas ici des pages d'histoire, mais que1 est 
son caractere politique et  comment on l'a 
voulu, comment on aurait d.Ci le comprendre. 
nous avons a reunir quelqiies-uns des traits de 
cet ancien rkgime de la inoiiarchie f r a n w e ,  
qu'elle a eu la gloire d'anéantir. 

Non-seuleinent la France n'avail pas de Con- 
stitution, non -seulement elle n'était gouver- 
n6e en vertu d'aucun titre, muis quoi qu'on 
en puisse dire et quelques tkmoignages que 
i'on fasse sortir d'un grand nonlbrc de lois an- 
térieures a la Rkvolution, il n'y a pas eu en 
France, avant 1789, une administration civile 
régulierement ktablie. Les idées civiles elles- 
memes manqiiaient a l'aucieu rkgime, qui, par 
essence, avait une physionomie militaire et  
despotique, et  qui, meme en retrécissant de 
plus en  plus dans I'État la part d'action usurpee 
autrefois par les cliefs et les membres de la 
noblesse, m&me en ne  nkgligeant rien pour don- 
ner aus  gens de robe toute I'autoritk. ne cessait 
de confondre en un méme systeme de gouverne- 
ment les principes de la justice et de lapolice. 
e t ,  avant tout autre ob,jet, n e  voyait dans la 
politique intérieure qiie la levée et la percep- 
tion la plus commode possible des contribu- 
tions. Qu'on jette un coup d'eil sur i'article 
des depenses de tous les anciens biidgets qu'on 
a pu connaltre, que1 aspect diffkrent de ce qni 
nous frappe dans les nblres, tout Bloignbs que 
nous sommes encore de  la perrection 1 L'argent 



puisb i pleines mains dans la bourse du rotu- 
rier ne revient presque jamais a sa  source. U 
n'alimente ni le commerce, ni i'indiistrie, ni 
I'agriculture; il n e  sert a opérer que bien peu 
de Jravaux utiles au public. 

Evidemment, les siecles n'avaient pas mar- 
clié en vain, et le gouvernement s'ktnit ame- 
iioré progressivement; mais les plus belles 
ordonnances de  nos grands ministres, des 
I'IIbpital , des Riclielieu , des Colbert , des 
d'Aguessean, ne  pouvaieiit Btre qu'a demi fe- 
condes au milieu d'une civilisation de bon plai- 
sir. Combien , parmi les plus fameuses, n'ont 
jamais eté pratiquees et n e  pouvaient pas 
I'etre. 

Disons-le nkanmoins : ce sont les institu- 
tioiis de I'ancienne France, ce  n e  sont pas les 
hommes, surtout au dix-liuitiéine siécle, que 
l'histoire doit blimer. Le caractére et les lu- 
inieres d'iin grand nombre des intendants 
tempéraient I'arbitraire de leur puissance. Un 
exemple a citer, c'est i'administration de Tur- 
got a Limoges. e t  Turgot avait des emules. 
Mais l e  caractere d'un magistrat n'est une ga- 
rantie surrisante en aucun temps et nulle part. 

On s'est rkcrie quand on a lu dans les me- 
moires que Louis XIV considérait sa personne 
royale comme la siibstance vivante de I'Etat, et 
que les proprietes particiili&res de ses sujets 
ne Iiii semblaient que des dklégations revoca- 
bles de  soii droit de proprietaice iiniversel du 
royaume. Louis XI\' n'a pas imaginé ces idCes 
dans un delire d'orgueil. Jusqu'en 1789, la 
France entibre n'était qu'un assemblage de  
flefs, d'arrikre-ílefs et  de  proprietes rotuiikres 
placées sous la moiivance du roi, qui, suivant 
le droit feodal, est le seigneur supreme de la 
terre comme il est le chef irresponsable de 
I'Etat. Sans doute, il elit ete impossible depuis 
environ trois sikcles de faire passer la rigueur 
d'un te1 principe dans la réalité des transac- 
tions, mais leprincipc n'en subsistait pasmoins. 
C'est la pierre d'assise de l'ancien regime. La 
Revolutiou a dli l'arraclier du sol, pour que la 
terre de France flit reellement libre. 

Rien ne  modkrait donc le pouvoir royal, en 
quelques mains qu'il ftit tombk. Les Parlements 
du royaume, et  i leur tete celui de Paris, avaient 
acquis le droitou plut6t pris I'habitude, quand 
ils enregistraient les édits, d'adresser au roi 
des remontrances ; mais ces remontrances n'a- 
vaient d'effet que lorsqu'il s'agissait de me- 
sures peu importantes. Toutes les fois que le 
gouvernernent avait pris une resolution déci- 
sive, le roi s e  rendait en  personne dans sa 
cour de Parlement, faisait lire i'edit devant lui, 
ecoutait ou interrompait les remarques du pre- 
mier président ou de l'avocat general, et  fai- 
sait transcrire sa volonte sur les registres. Un 

lit de justice n (voy.) avait raison de toute 
rksistance. Dans les temps ou le gouvernement 
étriit faible, le Parlement proteslait apres le lit 
de justice. On le mena~ait  de l'exil ou m&me 
on I'exilait pour le rappeler bientot, apr&s un 
accommodement. Telle Ctait pourtarit la l'unique 
garantie qu'il flit possible de compter pour 
quelque chose contre les ex& d e  I'autorite. 

En rbalit6, l e  pouvoir du roi, mBme le plus dé- 
bonnaire, Btait donc toujours absolu. 

Supposez un autre homme sur le tr6ne que 
le désceiivré Louis XV et  le tirnide Loiiis XVI, 
vous aurez Louis XIV ou Louis XI. Telle était 
la nature de la monarcliie qu'il fallait ou que 
le despotisme fiit cxercC par le roi seul ou 
qu'il le fiit par ses agents. La meilleure chance 
etait encore celle de la tyrannie d'un roi. Mais, 
qui que ce  ftit qui gouvernit, comme le gou- 
vernement etait nécessairement tyrannique et 
que les grands talents d'un premier ministre 
de monarcliie et  surtout d'un roi sont rares, 
l'Etat devait arriver quelque jour A la ruine ou 
a la revolu tiou. 

A la fin du dis-septieme sibcle, le roi, hkn- 
tier de la feodalite, est un seigneur qui veut 
lui-mBme diriger et  surveiller i'administration 
de son fief. A la fln do dix-hriitiéme siecle, le 
roi en a laisse la peine a ses officiers. La révo- 
lution seulement affranchira l e  grand flef fran- 
qais de I'activite, comme d e  I'apathie du maf- 
tre IiCréditaire. 

Elle devait affranchir aussi la France de la ty- 
raniiie, elegante ou violente, d'une noblesse et  
d'un clerge qu'aucune autre loi que la faiblesse 
du prince n'avait investis des privilkges de leur 
oisivetb, de leur opiilence, de leur gloriole. 
On a compte les nobles ; ils ne formaicnt que 
17,000 o11 18,000 familles, dont 3,000 aii plus 
posskdaient des titres datant de quatrc siecles, 
et 1,500 seulement pouvaient s e  dire issues du 
sang des premiers seigneurs militaires. Plus 
de 8,000 faiiiilles nobles ne  l'btaient devenues 
que par I'acliat de charges vénales, et lc reste 
avait tout simplement payC res parchemins a 
la caisse dii roi. 

Ainsi moins de 100,000 individus, a tort ou 
a raison regardés c o m e  les descendants des 
conquerants de la Gaule, telle est la force de  
cette caste a laquelle sont accordbs tant de  
droits et d'avantages. La seule dette dont ils 
s e  disent ou dont on les croit chargés, c'est 
celle du service militaire. Mais combien, mdme 
sur les 18 ou 20,000 reputes en  Ctat de servir, 
ne  portent I'epee qu' i  la parade ou dans les 
aritichambres! Les anciens seigneurs des íleb 
avaient tous étB des gens de guerre. Quand le 
coi rkclamait le service dh ii la couronne par les 
liefs, le ban et I'arriere-ban des vassaux ct des 
arriere-vassaux lui composaient une cavalerie 
qui allait tenir la campagne; mais depuis long- 
temps les mceurs avaient change, et  lorsque 
Louis XIV envoya aux seigneurs de  province, 
en 1689, I'ordre de quitter leurs tourelles et  
de mouter a cheval, les chansons et les epi- 
grammes partirent de toutes parts comme des 
fleches et les couvrirent d e  ridicule. La feo- 
dalitk depuis plus de cent aus n'avait plus au 
c6té qu'un sabre de  bois. 

Mais elle Btait, depuis plus de cent ans, assi- 
due au service fastueux et  meprisable d'une 
cour. Le roi ne disposait-il pas, année courante, 
d'une dépense de  60 millions pour sa maison? 
Belle proie que 60 millions a distribuer, pour la 
plus grande part, aux gentilsliommes de Versail- 
les, sans compter les pensions, les gratifica- 



tions..~ayées direclement par l e  Trésw, les 
' cobmandements, les peivil&ges, Ies Iionnegrs ! 
. ,la nobtesse n e  jurait aussi que par lacoiir, ne  
- soágeait gula la cou r, n e  pouyait vivre, qu'A la 

cour. On a admiré l e  dessein des rois qui lni 
jeterent cette proie pour la tirer des provinces 
oh elle voulait rbgner. Ce desscin assura I'au- 
torite royale pour un siecle, mais au bout 
d'un siecle il causa la ruine de la monarchie. 
A force de gorger la noblesse, les rois arri- 
verent 5 la banqueroute et  s e  condamnkrent a 
traiter avec la nation, 

Le clergé vivait aussi separé de  la multitiide 
nationale. Les abbés étaient ou des gentils- 
hommes ou des bourgeois de robe; les BvBqiies 
ktaientpresque tousnobles. Deux ou trois 1iév6- 
chCs de laquais n étaient laissbs, a des pretres 
roturiers pour qti'il y elit dans I'Eglise un  sem- 

. blant de fraternitC chrétieiine. et c'était tout. 
Riclies pour la plupart de 80 B 100,000 fr. de 
rente des seuls revenus de leurs Bv&ches, les 

. éveques y joignaient toiis une ou plusieurs ab- 
baves. En 1789 le total du revenu des abbaves 
épíscopales dCpassait 2 millions et demi d"aii- 
jourd'hui. suvvlément de 20,000 fr. de rente 
o i i r  c1iacun.- 'Ces grands seigneurs virent 
avec eíTroi venir la Révolution; ils la virent 
triompher avec liorreur ; ce n'est pas comrnc 
pretres, c'est comme reprksentants de la féo- 
dalité qu'ils soulev6rent une partie du bas 
clergC, au nom de Dieu, contre les lois de 
la patrie naissante. L'arcliev~que de Narbonne 
disait plus tard: aNous nous sommes con- 
diiits a l'époque de 179I en vrais gentils- 
Iiommes, car, de la plupart de  noiis, on ne  
peut pas dire que ce fht par religion.)) ,Aveti 
mémorable, et qui condamne deux fois I'Eglise 
noble et m6crCante de  1789. 

L'BgIise, cette grande democratie dri Christ, 
avait ainsi Uni clle-meme parmanqueren France 
a sa mission. Depuis deuxsi&cles au moins I'es- 
prit seigneurial y avait divisé les serviteurs de 
Dieu en deux races. Les gens de naissance 
montaient seuls au premier rang, tandis que la 
plebe des pretres restait attachée aux ciires 
et aux vicariats, s e  cousolant de cette dégra- 
dation, quelques-uns par l'exercice des verlus 
du ministhre, les autres par la jouissance des 
biens matériels dont tous les btablissements 
de l'hglise btaient poiirvus. L'ordre entier, y 
compris les monastkres, comptait 200,000 ou 
250,000 tetes et possPtlait plus de 500 millions 
de rerenu. hlais entre les personnes que de 
différences I 

Aii roi, a la noblesse et  au clerge, c'est-a- 
dire a 350,000 individus, dont 250,000 céliba- 
taires, appartenaient presque les trois quarts 
du sol de la France. 

Si I'on prPtendait et  s i  I'on prouvait que la 
Révolution a fait peu de cliose pour la division 
de la terre, son premier mBrite serait toujours 
de I'avoir affranchie. Si cbacun n'en a eu sa 
part, c'est que l'argent n'est pas a tous, mais 
depuis 1789 il coule sans entraves. Les richesses 
stagnantes sont devenues fécondes en prenant 
iin cours. 

Tant6t la Révolrition est accusée d'avoir dé- 

poliül6 lea amiene proprieteirns qui tenaient 
leurs tilres de la fkodalité, el  tant6t onaflirme 
qu'il n'était pas besoin de  son bras pour divi- 
ser la terre. La vérité est que s u s  eile les 
biens du clergé seraient enwre immohiles 
sous la main de  leurs possesseiirs. Le clergé 
n'avait que p u r  quelques parcelles de  cette 
opulence des titres positifs de propriété, et il 
n'en jouissait que par un fideicommis dont il 
n'a jarnais suivi les intentions. La nation a dis- 
posé, comme elle en avait le droit, de ces 
biens immenses qui ont fructifié depiiis et qui 
friicti0eront an dkcuple. 

Ponr les autres biens elle y a peu toiiché, 
niais elle les a rendus, eux aussi, pliis faciles 
A démembrer et a acquérir. La d6possession 
des biens nobles, operée revolutionuairement, 
ne s'est pas d'ailleurs Bteudiie aii dela de  400 
millions. L'Empire a rendu leiirs .forets et leurs 
terres a bien des familles. Entin la nation a tout 
payé en 1825. Les rkclamations des proprié- 
taires de 1789 monterent a 987,819,968 fr. 96 c. 
La Frlnce leiir a donné le milliard réclarnP. Le 
tiers état, c'est-a-dire la nation entiere moins 
300,000 ou 400,000 individus, ne possedait donc 
pas le tiers du sol, et la oti il possédait, il devait 
presque toujoiirs un cens a l'ancien maltre, roi, 
noble ou clerc. C'est Iiii pourtant, ce proprié- 
taire d'un tiers au plus de la lerre nationale, 
ce cultivateiir a loyer ou salarié du reste, qui 
payait seul l'irnpbt territorial. 

Dans le tiers btat il y avait la bourgeoisie 
des villes et le peuple des ateliers et des cam- 
pagnes. La bonrgeoisie riche s'ktait peii a peii 
habitiiée a s e  considérer cominc iin ordre in- 
termédiaire entre les privilegies de naissance 
et  la multitude laborieuse sans richesses. 

Le droit de bourgeoisie Ctait un privilége 
aussi odieux au peuple que les droits feodaux. 
Pourquoi, dans telle ville, les proprietaires de  
maisons e l  de domaines avaient-ils le droit de 
ne pas payer d'impdtu pour leurs vendanges 7 
Poiirquoi, a Angoul6me, les bourgeois etaient- 
ils exempts de I'iinpdt du franc fiel l Pourquoi 
ceiix qoi occiipaient certains postes de bour- 
geoisie étaient-ils aiioblis de droit ? Pourquoi, 
en  bien des provinces. les muiiicipalités fai- 
saient-elles paper iln impbt, « l'escart a, au ro- 
tiirier qui aclietait une terre bourgeoise? Pour- 
quoi f'ouvrier sans fortnne Btait-il assujetti au 
joug des maitrea ouvriers? On ne  parlaitpas 
alors de droit au travail, mais le droit di] tra- 
vail n'etait assiiré qu'a la bourgeoisie. Pour- 
qiioil A ces qiiestions de la grande majoritb 
dii tiers ktat, la bonrgeoisie n'eiit pu répondre 
mieux que la noblesse a ses propres reclama- 
tions. 

Si maintenant l'on examine non plus en vertu 
de quelles lois fondamentales la France était 
ainsi divisee, ainsi subjuguke, mais comment 
procédaient ceux qni lui nvaient iuiposé Icur 
gouvernement, si l'on toiiclie aax details de 
I'rdministration génkrale e t  de  I'administration 
particuliere, aux finances, a I'armée, a la police, 
a la justice, partout l'incoliérence des institu; 
tions frappe le regara et  on finit par s'btonner 
que cette machine sans Cquilibre et sans regle 



ait Bgi si longtemps sans bclater. Voyez pour la 
jtistice. ' 

Atitant il y a d'ordre dans notre lii8rarchie1 
depuis le juge de paix e1 le maire de vil!age 
ju sq ' a  la Cour de cassation e t  au conseil d'Etat, 
autant il y avait de conftisioii e t  d'incohérence 
dans les differentes sortes de  justices qui 
ii'kmanaient pas d'une mCmeautorité, n'etaient 
eclairées par aucuiie lumiere commune, n'ap- 
pliquaient pas les memes lois, n'atteignaient 
pas tout le monde et ne frappaient pas de la 
meme maniere ceux qu'elles atteignaient. Nous 
ne connaissons aujourd'hui que la justice de  
1'Etd ; il y avait alors la justice royale, exercée 
au nom du roi dans tout le royalime, et  les 
justices feodales qui avaient appartenu i tous 
les possesseurs de Iiefs et  qui a divers degrés 
appartenaient encare a leurs lieritiers, qu'ils 
fussent nobles, membres du clergé ou corps 
de bourgeoisie. On ne comptait pas moins de  
80,000 tribunaux des justices seigneuriales, et 
pas un  peut-&re ne ressemblait a un autre. 
Ils avaient nhanmoins iin caractere qui leur 
6tait commun, et, non-seulement les siéges 
de basse judicatiire, mais tous les ofices de 
jage, dcpuis celui de la plus hiimblecliiitellenie 
jusqu'a celui de premierprésident du parlement 
de Paris : c'ktait la vénalitk des cliarges qiii 
donnait en Iibitage a un ccrtain nombre de 
familles le droit de disposer des biens et de la 
vie de tous les cito)-cns.' 

C'était aiissi un droit patrimonial de quelques 
familles que celui de mener aii fcii les roturiers 
de I'armee de terre et de la íiotte. Poiiit de 
langue commune crilre ccs fantassins qui al- 
laient devenir les terribles demi-brigades de 
la République et ces geri6rauxI ces colonels 
si nombreiin q ~ i c  fc roi de Prusse avait s i  hon- 
teosemcnt battus a Rosbacli el qui n e  liii en 
trouraient que plus de gbnie. Lorsque la Re- 
volution commenca, le corps de I'armee, comme 
toute la nalion, se décliira en deux parties. 
Les oficiers nobles émigrdrent; les sous-oíri- 
ciers nous doiinercnt des génbraux. On connalt 

1 .  Voici un tablean aiialytiuue o& ces mille puis- 
sauces se tronvent placées a ieur rang: 

1. Juslics d'ezception: Le conaeil prive ou des par- 
ties, les requetea de l'hotel, le grand couseil, la 
grande chancellerie, los chancelleries des cours, les 
juridictiona des iutendanta. - 11. Jztsticep7iblique or- 
dinairc : Couieils aouverains, pr8sidiaux. bailliages 
et s6ndchauas6es royales, pr4vbtéa royales, justices 
seigueuriales (poar les informations seulement). ju- 
rldietions des inteudauts, juridictiona miinicipales, 
justices consulaires. prud'hommes, chanibre des b;2- 
timents, bureau d'écriture, cbambre syndicale de la 
librairie. - 111 Jtmticr adminirtrativr: Chambre des 
comptes, conr des aides, conr des monnaies, bureaux 
des finances et du TrBsor, e l  chambres du domaine, 
Blections, grenier a se1 , bureaux des traites foraines, 
siége des monnaies, maitrises des eaux et forets, j ~ :  
ridlctionsdes intendants.- IY. Jlbalice fe'odale duros .  
PrBvot6 d e  l'batel du roi.  amirauté. connétablie e t  
conimlssarist des guerrea table de m a r h e  des eaur 
el forPts. capitainerl~s.  .!- V. J>trlice fiodole de  Z'E- 
g l i n s ,  des selqneura el des corps d r  ho>rraenisie: Cham. 
b i e  ~ouveraiüe du clergd, bnreaux eec18siastiques, 
oRicialit8a, juridictiona des chantres, bailliages d'b- 
glise, bailliages de8 cours de justice, bailliages des 
vil les,  tribunal du uoint d'honneur. directoires de la 
nobless~,,iiiridicti~nsdes balllis e t ~ é n ~ c h a u r  ds8p6é; 
tr ibunal  de I'universito, juslices beisneuriales de di- 
vers ranga. . - 

l e  mot de Bonaparte : 8% j'avais 6% martichal 
de camp, j'aurais embrassé le parti de la cour.8 

Nous voudrions poursuivre cette recbetche 
de I'injustice qui, a la fin, lassa la pztience de  
la France. Nous voudrioiis, mais nos pages sont 
comptCes, montrer coniment dans le matériel 
meme de la vie sociale I'organisation désordon- 
nee de cet ancien régime opposait des ob- 
stacles au d8veloppenient le plus naturel des 
arts et  des travaox paciílques. On nous per- 
mettra peut-etre de renvoyer le lecteur a un 
livre ou nous avons avec quelque soin dressé 
I'inventaire detaillé de la situation. Cet État de 
la France en 1789 est une réponse faite aux 
theoriciens de loisir qui, dans ces deriiieres 
années, ont voulu iious faire croire que la Ré- 
volufion d'abord n'etait pas nécessaire, et en- 
suite qn'elle pouvait Ctre prévenue ou mieux 
diiigke. Non ccrtes, nous ne la louons pas de c e  
qu'elle a fait couler du sang, et ce n'est pas 
elle non plus qui reclamait des victimes. hlais 
a présent que 1789 est fait, ne  nous laissons 
persuader par personne et par aucune raison 
de  le défaire. 

Reprcnant leur thhse dans un aulre seiis, 
les memes écrivains , aprés avoir cherché la 
cenlralisation la ou le despotisme le plus ab- 
solu restait impuissant pour combattrc les plus 
grossieres inégalités, s'efforcent de montrer 
qiie la France de 1789 était deja libre, et  que, 
dans ce qu'on appelait les pays d'Etats (voy. le 
ntot Btats), elle possédait I'une des plus pré- 
cieuses libertés, celle de  voter l'impbt, de le 
lcver et de i'emp!oyer en partie. 

Si les pays d'Ptals jouissaient de  quelques 
avantages qu'ils devaient ou aux contrats dres- 
sks lors de leur reunion au royaume, ou a leur 
cloignement du pouvoir central et a I'ancien 
ordre des choses, ces avantages ne faisaient 
que rendreplus choquantes et plus nécessaires 
a reformer la subjection et  la misere des pays 
dits d'election, c'est-a-dire de la plus vieine 
France; mais les priviléges et  les avantages 
des pays d'Etats n'étaient pas si considérables 
que I'on voudrait le faire croire. Et puis des 
privilkges nc sont pas des libertes. 

Qiie dire alors? Que Louis XVI et Turgot, que 
Louis XBI et Reckei aii moins, avec les assem- 
hlées provinciales (voy. ce mot), sunisaient pour 
regénérer la France. 

On a raison en disant que cet cssai de  rB- 
organisation administrative a a ~ s u r e  le suc- 
ces de la Révolution; mais si le gouvernement, 
sous Turgot, sous Necker, eous Calonne ou 
sous Briennc, I'avait entreprise, ne I'accusons 
pas d'iin suicide irrefléchi. Le sibcle demandait 
imperieusement que par une porte ou par une 
autre la nation tout entiere entrat dans la 
terre promise. 

Sans doute, dans chaque paroisse s e  for- 
gérent, grice aux assemblkes provinciales, les 
principes et les armes de la Révolution; mais 
pourquoi, les pririlégiés n'osérent-ils pas trou- 
bler ce grand travail et renverser ea premiere 
enclume? C'est parce qii'ils sentaicnt la force 
irresistible de I'esprit piiblic. 

L'heure de la Révolution Ctait venue, apres 



avoir longtemps tardb. 11 n'y avait que deux 
moyens de l'accomplir: si le roi ou si lanation 
s'en chargeait. La pensée a quelque peine a 
irnaginer un prince qui , les circonstances 
étant dounees, ebt os8 courir cette hkroique 
fortune. Un régent tout au plus le pouvait faire, 
et peut-étre Philippe d'orléans, dans le nau- 
frage des idees du sikcle de Louis XIV, asait- 
il la partie plus belle qu'un autre. intelligent 
et hardi de t&te comme il l'etait; mais l'humeur 
du réformateur lui manqua, et 1'8me du tyran. 
Ce n'est pas assurement Louis XVI qui devait 
faire plus. 

U En examinant la conduite deLouis XVI, on y 
trouvera sQrement des fautes, soit que les uns 
lui reprochent de n'avoir pas assez habilement 
défendu son pouvoir illimite, soit que les autres 
l'accusent de n'avoir pas cede sincerement aux 
lumikres du sikcle; mais ses fautes out etk tel- 
lement dans la nature des circonstances qu'elles 
se renouvelleraient presque autant de fois que 
les mémes combinaisons extérieures se repré- 
senteraient. D (RPe de Stael.) 

11 fallait donc que la France elle-méme s'af- 
francblt; mais qu'était-ce que cette France de- 
puis quatorze siecles en servitude? C'était une 
bourgeoisie Gere d'une jeiinesse ardente et 
gbnéreuse. mais qu'en retombaut de leur seul 
poids auraient bient6t kcrasee le pouvoir et 
les priviléges, si, pour soutenir son effort, tout 
le peuple ne s1btait,lev8 avec elle. On l'avait 
bien vu au temps d'Etienne Marcel, alors qu'il 
Btait trop tbt pour ébranler la monarchie. C'Btait 
encore un peuple afPamé d'égalité, mais sans 
lumibres et qui n'eht fait qu'une jacqueric sans 
gloire si le  dix-huitieme sikcle ne lui avait pas 
prepare des chefs dans les rangs de la bour- 
geoisie. Ces orateurs, ces philosophes, ces 
écrivains devaient donc marcher d'abord, sou- 
tenus et obéis par I'armke populaire, si  la vic- 
toire ktait pacifique, soutenus, puis renversks, 
s'il fallait en venir a une bataille. 

Paris btait heureusement pr&t cette fois pour 
se charger du salut de la France. Les provinces 
ne s'embraserent pas tout d'un coup comme 
Paris ou Versailles. La vie intellectuelle n'y 
avait encore pénktré que leutement et par des 
inílltrations irrkgulieres. Croira-t-on qu'au mois 
de juillet 1789, au moment ou la Bastille suc- 
combait sous l'effort du peuple parisieu, la 
plupart desgrandes viiies ne recevaient aucun 
journal pour se  tenir au courant des immor- 
telles aventures dont l'heure était sonnée? Plus 
tard, a Besanpn, a Moulins, i Clermont-Per- 
rand le voyageur Arthur Young demande inu- 
tilement une feuille publique. Oii lui repond 
ici qu'elles sont trop chkres; ailleurs on ne lui 
rkpond pas. 11 se venge en bcrivant sur son 
carnet : u L'ignorance et la stupidité de ces 
gens-la est incroyable; n et sur une autre page: 
rf Personne ne saurait douter que cette affreuse 
ignorante, de la part du peuple, des événe- 
ments qui doivent l'intéresser le plus ne pro- 
vienne de l'ancien gouvernement. On peut dire 
que la chute du roi, de la cour, des nobles, 
del'armke, du clergb, des parlements, vient 
d'un manque de communication de ce qui ar- 

rive tous les jours et conséquemment doit Btre 
attribiiée aiix effets de l'esclavage dans lequel 
on tenait le peuple. n 

Que d'autres causes rendaient la lutte iné- 
vitable et le triomphe du peuple certainl 

On a tort de vouloir comparer la Révolution 
de 1789 a aucune autre. Ri l'histoire ni le ca- 
ractkre de la France ne ressemblent ce qn'on 
voit chez les peuples dont on veut rappeler le 
souvenir. Parle-t-on de l'hngleterre? Mais rAn- 
gleterre, en son lle isolke, avait dii forcement 
se forrner un corps de nation ou le patriotisme 
tfnt lieu de l'égalité, si l'égalit8 n'existait pas; 
et de la liberté, si la liberte n'existait que pour 
une aristocratie. Or, la liberté, une liberte re- 
lative, existait depuis des sihcles en Angle- 
terre, conquise sur la royautb par l'union des 
comrnunes et de la noblesse; et si l'hgalité 
manquait, au moins l'aristocra,tie; en payant 
sa large part de l'entretien de 1'Etat. se donnait 
le droit d'en diriger les destins. C'est tout le 
contraire en France oii la féodalite fut a la fois 
l'ennemie du peuple et de la couroniie et ou 
elte ne cessa d'etre l'ennemie du roi que lors- 
que le roi, soutenu du peuple, l'eut rbduite 
en servitude et consolbe avec des faveurs et 
des priviléges dont le principal était de ne pas 
payer l'impbt public. 

La royauté avait iini sa tache en formant l'u- 
nité territoriale de la France; c'btait desormais 
ala nation a l'acliever en réalisant l'unitk Ibgale. 

11 faudrait raconter ici, au moins brikvemeat, 
ce malheureux rhgne de Louis XVI qui est la 
prbface necessaire de toute histoire dc la RB- 
volution; peindre le roi, faible et doux, instruit 
et bornb, bon sans duicatesse, pieut et hon- 
néte sans blevation, et, A force de placiditb, 
sans courage utile; la reine, lXre et pelit-étre 
léghre, pen Bclairée, dbdaigneuse el facile, al- 
tiere et dksappreuant a la cour et au peuple i 
respecter i'étiquette, ce ~ o i l e  de la majestk des 
rois, enticliee de  so^ rang et poussant le pou- 
voir dans les aventures qui devaient la dé- 
trbner; le frere alné de Louis XVJ, Monsieur, 
froid, intelligent, lettre, égoiste. dur, ambi- 
tieux; le plus jeune, le comte d'Artois, frivole, 
libertin, chasseur, coureur, dévot, téte sans 
cervelle, la quiutessence du jeme éveque et 
du gentillatre; le duc d'0rlCans. dkbauchb, 
spirituel, méprisk, sans principes, hardi de 
peusCe et timide de coeiir; au-dessous de cetle 
famille vetue de pourpre, une cour Bprise de 
badinages, de raillerie, de petits vers, de pam- 
phlets, de philosopliie, raffolant de la Consti- 
tution américaine, de la liberte anglaise, de la 
tactique priissienue, peu amie de l'hutriche, 
se moquant volontiers de Ronie, faisant et dé- 
faisaut les ministhres, toujours par amour de 
la nouveaute, quelquefois par un caprice pOlir 
la vertu; et, choisis par la cour, par la reine 
ou m&me par le roi, des ministres qui, en 
quinze ans , n'eurent jamais l'autorité pOur 
faire le bien quand ils voulurent le faire et qui 
purent impunément faire le mal. 11 faudrait 
suivre, annee par année, les actes de ce ~ O U -  
vernement, si dkbile et si étrange, marquer 
toutes les rbformes que l'opinion publique 



exlgea d'un roi qui les désirait lui-meme, et 
que personne n e  sut  exécuter avec courage 
ou avec sagesse, faire voir comment les essais 
de rdorganisation aboiitirent toujours au désor- 
dre, et  comment les coups d'autorité linirent 
invariablement par ébranler la société et  le 
trbne, signe certain de la nécessitk de la grande 
et délinitive reforme que tout devait servir et 
dont tont devait accélérer I'lieure. 11 faudrait, 
mais c'est la maliere d'un livre entier, dé- 
pouiller avec mktliode les cinq cents cahiers 
remis par six millions d'électeurs aux députés 
qui devaient former l'dssemblke constituante, 
et de cette seule analyse lirer I'inventaire des 
idees, des besoins. des désirs et  des vices de 
I'ancien régime. 11 faudrait encore jeter un re- 
gard hors de la France et la considerer au tra- 
vers de  I'opinion de l'Europe du temps. 11 fau- 
drait enfln pknétrer, en France meme, dans 
les villes et dans les familles, ressusciter les 
meurs  generales, esquisser la physionomie de 
toiites les personnes, rouvrir les salons fer- 
més, répéter ce que pensaient, ce que disaient 
tant de  survivants du siecle qui avait saluk 
Montesqiiieu, Diderot, d'Alembert, qui, nagukre 
encore, avait enseveli Rousseau au bord des 
eaux dormantes d'Ermeiionville et couronné le 
buste de Voltaire en préserice de Voltaire ex- 
pirant. 

Mais enfin le signal est donné, et c'est la 
royaute elle-meme, c'est l e  plus frirole de ses 
conseillers, Calonne, qui le 29 janvier 1787 
ouvre 1'AssemblPe des notables ou I'on va pren- 
dre les  premikres mesures pour réparer le 
dksordre des flnances et discuter le progamme 
d'un établissement d'assemblées provinciales 
dans tout le royaume. Les événements marche- 
ront vite désormais. Le 5 mai 1788 le parle- 
ment de Paris declare que la France était une 
monarcliie gouvcrnée par l e  roi, suivant les 
lois; et que de ces lois, plusieurs qui étaient 
fondamentales, embrassaient e t  consacraient: 
l o  le droit de la maison régnante au trOne, de  
mile en mille, par ordre de primogeniture; 
Za le droit de  la nation d'accoider librement 
des subsides par I'organe des états géneraux. 
réyli&rement convoqués et composés; 30 les 
coutumes et  les capitulations des provinces, 
Irei'inamovibililé des magistrats; 50 le droit des 
cours de vkrifier dans cliaqiie province les vo- 
lonfés du roi, et  de n'en ordonner i'enregis- 
trement qu'autant qu'elles étaient conformes 
aux lois constitulives de la province, ainsi 
qu'aux lois fondamentales de 1 '~ t a t ;  60 le droit 
de cliaqiie citoyen de n'etre jamais traduit en 
aucune maniere par-devant d'autres juges que 
ses juges naturels, qui étaient ceux que la loi 
dksignalt; et 70 le droit, sans lequel tous les 
autres étaient iniitiles, de n'ktre arrkté, par 
quelque ordre que ce flit, que pour &re remis 
sans délai entre les mains des juges compe- 
teiiÍs. 

Le 2 1 juillet la province du Dauphlnb, sans 
ordre de I'autorite, decide que ses antiques 
Etats doivent s e  reunir, et lorsqu'ils s e  rkunis- 
sent, les trois ordres du clcrgé, de laaoblesse et  
du tiers etat s'y confondent en'une seiile assem- 

blee fraternelle. Voila les premiers actes de la 
Rdvolution commencée. Toute lanation éclairée 
avait etB invitée par un ministre meme, par 
Brienne , i recliercher, a conseiller des me- 
sures pour la convocation dkflnitive des grands 
Jhats généraux (voy. ce mot), et c'est un ministre, 
Necker, qui, en faisant dkcider que le tiers état 
y compterait un  nombre de députés égal a 
celui des deux autres ordres, décida en d e t  
que la nation disposerait d'un commencement 
d'autorité lkgale pour pratiquer la reforme de  
I'Etat. On a éte injuste pour Necker. La France 
lui doit une profonde et constante reconnais- 
sance. 11 a le premier publié un  compte rendu 
des flnances, c'est-a-dire dissipk l e  mystkre 
de la souveraineté absolue, et il a ,  par « le dou-- 
blement du tiers u ,  assuré les premiers succks 
de la Révolution. 

Le 5 mai 1789 les États géneraux sont ou- 
verts a Versailles. 

.En 1789, a dit M. Guizot, un  noble desir 
vint a nos pCres, celui de vivre dans u n  pays 
libre, c'est-a-dire de  prendre part au gouver- 
nement de  leiir pays.1) Sans contredit, la li- 
bertk politique, c'est-a-dire la puissance de la 
nation sur  elle-m&me, est le but que la Révo- 
lution propose a ses eñ'orts ; mais des l e  com- 
mencement de son action, il est visible que la 
grande passion de vérité e t  de justice dont 
elle est  saisie ne  lui donne l'amhition d'agir 
elle-meme que pour inaugui'ersur toute la terre 
le rCgnc de la justice et de la vérité. 

nLa jeune liberté franqaise, lorsqu'elle ou- 
srit les yeux au jour, lorsqu'elle dit le premier 
nlot qui ravit toute crbatiire nouvelle : U Je 
snis ! U et bien 1 alors méme sa  pensée n e  fut - 

point limitee au nzoi; elle ne  s'enferma pas 
dans une joie personnelle, elle Btendit au 
genre humain sa vie et son esperance; le pre- 
mier mouvement qu'elle íit dans son berceau, 
ce fut d'oiivrir les bras fraternels : rr Je suis ! 
dit-elle a toiis les peuples; O mes freíres, vous 
serez aussi!» Ce fut sa glorieuse erreur, sa 
faiblesse , touchante et sublime. La Révolu- 
tion, 11 faiit I'avouer, commenqa par aimer tout. 

u Elle alla jiisqii'a aimer son ennemie, I'Aii- 
gleterre. Elle aima, s'obstinalongtemps asauver 
la royaute, la clef de voutc des abusqu'elle ve- 
uait démolir. Elle voulait sauver 1'Eglise ; elle 
tichait de rester cbrétienile, s'aveuglant ro- 
1ontairc.ment sur  la contradiction du vieux 
principe, la g i i ce  arbitraire, et  du nouveau, 
la justice. 

« Cette sympathie iiniverselle, qui d'abord Iiii 
flt adopter, meler indiscretement tant d'élé- 
ments contradictoires, la menait a l'inconsé- 
quence, a vouloir et ne pas vouloir, A faire 
et  a défaire en méme temps.n (M. hliclielet.) 

Si, par un excks d'amour, la Rkvolution fran- 
qaise a commis des erreurs, s i  elle est tomhée 
dans les piéges de  la giierre civile et de la 
guerre universelle en s'obstinant a n e  s e  dé- 
fier ni des privilégies dont elle venait renverser 
I'iujiiste Fortune, ni  des rois et mCme des peu- 
ples étrangers que son ardente coleíre du bien 
bpouvantait, au moins ne  peiit-on lui repro- 
clier d'avoir rnanquk n i  d'audace ni de  sang- 





fortune, tandis qu'au bas tout maoqtie, jus- 
qu'au pain indispensable a la vie, I'Assemblée 
constituante eprouve dans ses pensées une 
réaction violente et  veut tout niveler. Elle dé- 
cide donc que la masse des citoyens complé- 
tement égalisee exprimera ses volontks et qiie 
le roi demeiirera cliargk seulement de leiir 
exkcution. Son erreur ici n'est point d'avoir 
reduit la royauté a une siniple magistrature, 
car le roi avait encore assez d'aiitoritk pour 
maintenir les lois, et plus que n'en ont les 
magistrats dans les répiibliqiies, mais c'est 
d'avoir cru qu'un roi, avec le souvenir de ce 
qu'il avait été, put s e  rksigner, et  qu'un peu- 
ple qui se rbveillait a peine et  qui venait de 
recouvrer une partie de la puissance publi- 
que ne voiilfit pas la conquerir tout entiere. n 
(al. Tliiers.) 

U OEuvrede laclasse moyenne, IaConstitution 
de 1791 périt moins par ses dkfaiits que par 
les coups des fac1ions.u (N. lignet.) On a vu, a 
I'article Constitutions, que1 est le rang qu'elle 
occiipe parmi les textes dont s e  composent les 
grandes tables de  la loi du nouveau droit na- 
tional. 

II fut aisk de voir, des les premieres sCances 
de 1'Assemblée législative, que la Revoliition 
avait a parcoiirir une longue carriere avant 
d'arriver a son terme, et qu'il y avail de I'illu- 
sion espércr un accord durable entre la 
royauté ancienne et I'ordre noureau. L'antipa- 
thie se traliissait cliaque jour davantage, et les 
dangers publics, qui, a I'interieur comme a 
I'extkrieur, devenaient plus sérieux, ajoiitaient 
a la nécessite de soutenir la Révolution par une 
action d'un caractere toujours plus énergiqiie. 
La Constitution n'était donc pratiquée sinc8re- 
ment que par un petit nombre d'esprits mod8- 
res, qui ne trouvaient a s'appuyer ni sur le 
pouvoir eaécutif ni sur le parti popiilairc el  qni, 
ne partageaut pas les passions de leur tcmps, 
etaient incapables d'exercer nulle part une 
utile iiilluence. Quand les emigres excitaient 
contre leur patrie la colkre des rois, quand le 
Iiaut clerge refusait de reconnaltre sa dépos- 
session et que le roi lui-mCme, de bon ou de 
mauvais gre,  s'engageait dans la conspiration 
qiii se lramait contre les idées, les principes 
et les lois dc 1789, non-seulement a l'intkrieur 
du pays, mais tout autour de ses fronlihres, 
il était impossible que la modération fht consi- 
d&ee comme une vertu de politique, et nk- 
cessaire que le salut de la nation fiit remis a 
la force qui, le 14  juillet et le 5 octobre 1789, 
avait fait triompher son droit. En présence des 
malheurs qiii vont atlrister un théitre dresse 
pour de si nobles fhtes, la réactiou aristocra- 
tique et religieuse est le premier coupable 
qu'il y ait a punir de I'kquitable séveritk de  
I'histoire. 

. L'AssemblBe constituante avait eu i'an- 
cienne organisation féodale a dCtrriire et une 
nouvelle organisation a fonder; 1'AssemblCe 
législative avait eu cette organisation a essayer 
en prCsence du roi, laissé dans la Constilution. 
Apr& un essai de quelqiies mois, elle recon- 
nut et déclara I'incornpatibilité du roi avec les 

institutions nouvelles, e t  s a  complicité avec 
1'Europe conjurke; elle suspendit le mt et ia 
Constitution, et  se dkmit. La Convention trouva 
donc un roi d8trOn6, une Constitution annulke, 
la guerre déclaree a I'Europe, e t ,  pour toute 
ressource, une administration entieremen-t dk- 
truite, un papier-monnaie discrédité, de vieiix 
cadres de rkgiments uses et vides. Ainsi, ce  
n'btait point la liberte qu'elle avait a procla- 
mer en presence d'un tr6ne aíTaibli et mkprisk, 
c'était la liberte qu'elle avait a defendre contre 
I'Europe entiere, et cette ticlie etait bien autre. 
Sans s'épouranter un  instant, elle proclama la 
Republique a la face des armées enuemies; 
puis elle immola le roi pour s e  fermer toute 
retraite; elle s'empara ensuite de  tous les pou- 
voirs et  s e  constitua en dictature. Dcsvoix s'é- 
leverent dans son sein qui parlaient d'huma- 
nitk, quand elle n e  voulait entendre parler que 
d'knergie : elle les etouffal. BientOt, cette dic- 
tature qu'elle s'ktait arrogbe sur la Prance par 
le besoin de la conservation commune, douee 
membres se I'arrogerent sur elle, par la meme 
raisou et par le mhme besoin. Des Alpes a la 
mer, des Pyrénees au Rhin, ces douze hommes 
s'emparerent de tout. hommes et choses, e t  
commencerent avec les nations de I'Europe la 
lutte la plus terrible et la plus grande dont 
l'histoire fasse mentiou. Pour rester directeurs 
suprCmes de cetle ceuvre immense, ils immo- 
lerent alternativement tous les partis; et ,  sui- 
vant la condition humaine, ils eurent les ercés 
de leurs qualites. Ces qualites étaient la force 
ct  l'knergie; l'eñcks fut la cruaute. 11s v e r s b  
rent des torrents de  sang, jusqii'i ce que, de- 
venus inutiles par la victoire et  odieux par 
l'abus de la force, ils succomb8rent. La Con- 
veiition reprit alors pour elle la diclature, et  
commenca peu a peu a relicher les ressorts 
de son administration terrible. Rassurée par la 
victoire, elle écoiita l'humanité et s e  livra a 
son esprit de régéneration. Tout ce qu'il y a de 
bon et de grand, elle le souhaita et I'essaya 
pendant une annee; mais les partis, kcrasks 
sous une autorite inipitoyable , renagi~irent 
sous iine autorite clkmenle. Deux factions , 
dans lesquelles se confondaient, sous des 
nuances iníinies, les amis et les ennemis de la 
Révolution, I'attaquerent tour a tour. Elle vain- 
quit les iins en germina1 et en prairial, les au- 
tres en vendémiaire, et jusqu'au dernier jour, 
elle s e  montra IibroYque au miiieu des d a n g e r ~  
Elle redigea enfin une Constitution républi- 
caine, et  apres trois ans de  lutte avec I'Europe, 

1. a Je ne  cherehe pas si vraiment ces hommes qui 
avaient bien mBritB do peoplc dans taut d'occasions 
ont  consoir6 contre lui: ce au'il me suffit de Raroir. 
c'est q u o l a  Montagne, par esprit puhlic on par eqprii 
de parli, s'étant portBe aiix dcruihrea extr6mitAs con- 
t re  eux, les ayant dBcrBt6s, emprisonnés. je veux 
meme rous  le passer. le8 ayant calomniBs, ils Btaient 
perdus san6 une guerre civile qui les mit  dan8 le cas 
de faire la loi a leurs ennemis. B'ils avaieut mdrit6 
l e u r  rdoutal lon oremihe. fls anraient ieté leurs ar- 
mes a l'asprct d e l a  ~onstiiution; ils auGient sarrifld 
leurs iutBretr au bien public. Ils .e son t  aujourd ' l iui  
rendua coupables du plus grand de tous les crimes; 
ils ont, par leur conduile, justifié leur  dhcret. B 

(NapolBon Bonsparte dans le Souper de 
Beaucaire, dat& du 39 juillel1793.) 



avec les factions, avec elle-meme, sanglante 
e t  mutilke, elle s e  démit et  transmit la France 
au Directoire. 

Son souvenir est resté terrible; mais pour 
elle il n'y a qu'nn fait a alléguer, un seul, et 
tous les reproches tombent devant ce fait im- 
mense : elle nous a sauvés de I'invasion étran- 
gere I Les précédeuteb assemblées lui avaient 
Iégii8 la France compromise; elle légua la 
France sauvee au Directoire et a 1'Empire. Si, 
en 1793, I'émigration fht rentree en France, il 
ne restait pas trace des ceuvres de  la Consti- 
tuante et  des bienfaits de la Révolution. En re- 
poussant l'invasion des rois conjures contre 
notre République, la Convention a assnré a la 
R6volution une action non interrompue de  
trente années sur le sol de la France et  a donné 
a ses ceuvres le ternps de se  consolider et d'ac- 
querir cette force qui lenr fait braver I'im- 
puissante colere des ennemis de l'humanité. a 

(M. Thiers.) 
Nous sommes deveuiis bien délicats, el, a 

entendre le langage de quelques-iins, on croi- 
rait qu'il répugne a la France démocratique 
d'avoir étk définitivement sauvée de i'ablme ou 
toutes les aristocraties conjurées voulaient 
I'ensevelir; le bon sens de Joseph de Maistre 
n'avait pas prevu cette inode d'une sentimen- 
talité vraiment plaisante lorsqu'il disait i ses 
contemporains que nous nons moquerions bien 
de  lenrs douleurs et que nous danserions sur 
leurs tombes. 11 écrivait encore : a Ce qu'il y a 
de plus frappant dans la Révolution francaise, 
c'est cette force entralnante qui courbe tous 
les obstacles. Son tourbillon eniporte comme 
une paille legere tout ce que la force humaine 
a sil lui opposer; personne n'a contrarié sa 
marche impunément La pureté des motifs a p c  
illustrer I'obstacle, mais c'est tout. n 

Et c'est quand les adversaires de la Révolii- 
{ion tiennent ce langage que l'on veut que, 
noiis ses eiii'ants et ses héritiers, noiis cher- 
cliions querelle a ceux qui l'ont cominencée, 
continuée et defendue, non pas seulement a 
la Convention, mais aux Girondins de 1792 et 
aux Constituants de 1789. Nous ne saurioiis, 
pour aucun motif, y consentir. 

Peut-étre, il est vrai, n'aurait-ou pas fait 
l'apologie de 1788 si d'autres n'avaient pas 
voulu ériger en systeme d'Etat la politique de 
1793. Peut-étre aussi qiielques esprits géné- 
reur  ont-ils vu de la chevalerie a protester 
contre le genre d'liistoire qui n'admet pas que 
les hommes aient pu agir et que les événe- 
ments aient pu s'accomplir autrement. Mais 
nous ne prétendons pas que la Révoliition a 
et8 nécessairement tumultueuse et  sanglante, 
et  c'est, au contraire, notre conviction que ses 
exces n'auraient pas taché sa gloire, si les dé- 
fenseurs des priviléges n'avaient pas voulu, 
plutdt que de ceder en citoyens, risquer le 
pouvoir, la vie méme du roi, et i'ordre et la 
liberté et la paix de la France e t  du monde. 

Nous n e  fermons pas notre cceur a la pitié et 
il s'émeut aii récit de tant de  dcuils. Les vic- 
times de la Révolution, tant de femmes surtout 
e t  de  jeunes filles innocentes de leur nais- 

sance, de  leur richesse, de leur vanite meme, 
ces victimes sont pour nous sacrées, si I'on 
cesse d'agiter la cendre de ceux qui, au be- 
soin, en saiivaiit leur pays et les idées nou- 
velles , faisaient le sacriflce de leur renommée. 
Mais respectoris le silence des norts,  car il 
faudrait, pour que le passé nous dlt toute la 
vérité, lui deinander si, avant 1789, I'aucien 
régime n'avait pas fait verser bien d'autres 
larmes et supprimé bien d'autres vies. Sans 
remonter trop loin dans les si8cles, que de 
sang 11'3-t-il pas été répandri dans les guerres 
de religion, et  qui a compte les miseres et les 
désespoirs decretes par un seul des actes de la 
royauté absolue, par la révocation de l'édit de  
Nantes l 

La R6volution eht pii &tre bne reforme; on 
ne voulut la considerer que comme une ré- 
volte, et elle devint ce  qu'elle a eté. 

Aoiis sommes encore trop pises de la Révo- 
lution pour mesurer justement ses bienfaits 
certains et  ses fautes, qui, si souvent, ne  fu- 
rent pas les siennes. Nous-memes, quiavons a 
prkseut tant d'borreur poiir la violence, n'avons- 
nouspas, pour la défense d'intérets secondaires 
a c6te de sa grande cause, dissipt? peiit-etre 
autant de bonheurs individuels. Nos p6res ap- 
pelaieut « guillotine s&clie n celte peine de la 
transportation qui, depiiis lenr temps, est de- 
venue si frequente ct qiii nons indigne si peii. 
Laissoiis donc ces reproches qu'il ne  nous ap- 
partient a aucun titre d'élever contre la mé- 
moire de nos bienfaiteurs, et  tichons seule- 
ment de démeler, daiis lenrs erreurs evidentes. 
celles qu'il noiis doit etre le plus utile d'éviter. 

La plus grave est d'avoir laissé l'union du 
tiers etat se déchirer de trop bonne heure et 
de n'avoir pas int6ressé au meme point a l'a- 
mour de la liberté et de i'ordre le peuple 
éclaire et riche qui formait, en 1789, la bour- 
geoisie de I'Assemblée constituante, et le peu- 
ple illettré et pauvre qui, en 1789, prit la Bas- 
tille pour que I'Asseinblée constituante Wt 
maltresse des destins publics. 

n Les conditions de liberté, d'egalité, de 
concurrence uuiverselle, établies par la Consti- 
tution de 1791, pouvaient satisfaire la bour- 
geoisie, mais non la démocratie. C'est pourquoi 
la Constitution de 1791 était déja impopulaire 
qiiand elle fut publiée. Toutes les discnssions 
qui avaient précédé la rédaction de ce premier 
acte constitutionnel avaient irrité violemment 
la masse des proletaires francais, et il n'avait 
pas manqué d'oiateurs et d'écrivains improvi- 
sés pour expliquer au peuple qu'il avait fait 
un marché de  dupes; qu'il s'etait battu, qu'il 
avait verse son sang et pris la Bastille pour 
donner a ses ennernis des droits politiques au 
moyen desquels ceiix-ci l'enchalnaient de nou- 
veau, le rédiiisaient, suivant le langage meme 
de la Constitiition, a l'état de n nature pnssive o; 

que s'appeler pauvres sous ce nouveau goii- 
vernement, c'etait absoliiment la meme chose 
que s'appeler roturiers, vilains et vassanx sous 
I'aucien; qu'il fallait fonder l'égalité positive, 
l'Pgalité dans la société ; que 1'égalité politique 
etait une uouveaut6 aii proflt exclusif des ri- 



clies bourgeois; que ceux-la seulement Irou- 
vnient, dans leur éducation, leur notabilité, leur 
crédit, les moyens de soutenir la concurrence 
contre les anciens privilégiks, transformés en 
<i citoyens actifs n ,  en électeurs et en kligibles. 

a Te1 était le langage du pauvre, et mbme 
sous la Convention. n (Armand Carrel.) 

Puisqu'il était devenu évident, le 14 juillet 
et surtoiit le 5 et le 6 octolire, que la masse 
enliere du peuple regardait l'aeuvre de régé- 
nération comme sieniie, il efit &té sage de ne 
pas l'écarter légalement des affaires publiques, 
et le droit de suffisage, s'il lui eiit étk laissé, 
au moins pour la sanction dcs grands actes lé- 
gislatifs, aurait servi de  base solide a la Con- 
stitution francaise. Le peiiple elit respecte 12 
loi coniirmée par liii, et  l'aristocratie eiit craint 
davantage de touclier a une Révolution dont 
on aurait compté matériellement par millions 
les approbateurs. La meme erreur fut commise 
aussi en  1830, et il ktait alors plus facile de 
L'é~iter.~ 

Des qu'il y eut un te1 germe de dissentiment 
et de dkflance dans l'ancien tiers ktat, devenu 
la nation souveraine, les premiers promoteurs 
de la Révolution perdirent la force dont ils 
avaient besoin d'btre armes poiir rCsister a la 
cour et a la coalition etrang&i-e. Mais comme lu 
France ne pouvait s e  laisser pbrir par In fai- 
blesse de ses clicfs legaux, ce fut le peuple 
qui se cliai'gen de la dofendre, et il étnit impos- 
sible qii'il le flt avec la rnodération des gens du 
monde. Mais il faiit le répéter sans cesse : qui 
est-ce qiii a forcé le peiiple a passet' sur Ic 
corps de la classe moyeiinc pour sauver la Ré- 
~olution? Ceuv qui n'ont pas voulii s'entendre 
avec celte classe moyenne et qui ont peut-&tre 
compté que les exces de la violence populaire 
dégoiiteraient la France de sa liberté. Ils sa- 
vaient bien, en effet, qiic dans une telle agi- 
tation des partis et dans cet ébrarilement de 
toute la masse nationale, ü y aurait un  moment 
oh la vase rnonterait a la surface. 

Qiielqiies liistoriens, et le plus brilla111 coinine 
le plus sbrieux est Y. Louis Blanc, ont voulii 
diviniser I'époque ou la niullitude, encore igno- 
rante, devint maltresse du gouvernement. 11 
appelle Robespierre un graiid homrne, un grand 
citoyen; il dit, pour prouver sa convictioii: 
« Celui qui a passe trente ou qiiarante ans de  
sa vie a croire vraie une chose fausse ou ii re- 
garder un grand Iiomme comme iin monstre. 
n'arrive pas aisémeiit a reconnaltre qii'il s'est 
trompé peiidant si longtemps. N Robespierre iie 
fut ni un grand liomme, ni  iin monstre. U I! 
n'aimait pas plus le siing que je  ne l'aime. 11 a 
été entrainé par les bvenenienls, et  c'est par 
Iiumanité , c'est ponr arreter les massacres , 
poiir rkgulariser le moiivemeiit de rancune po- 
pulaire qu'il a créé des tribunaux révolution- 
i iaires.~ (Napoléon.) Voila poiir le monstre; 
voici pour le graiid homme. 

0 Robespierre a pu etre I'idole d'un parti, il 
u'était pas né  pour en etre l e  chef. Avoir ac- 
cepté ee  rble aii-dessus de  ses forces et  con- 

lraire i sa  nature est, selon moi, son plus grand 
crime. Je veux bien croire ses intentions res- 
tPes pures;  je m'incline devant l'idbal qu'il 
poursuivait, mais néanmoins je l'accuse, ainsi 
que ses amis, d'avoir fait reculer la liberle e t  
d'avoir creé d'immenses obstacles a l'établis- 
sement de Ia République en France. Quand mon 
ami, M. de Lamartine, commenca d'écrire ses 
Girondins, je lui dis: Robespierre est le plus 
reniarquable personnage de eette époque, mais 
l e  plus dificile a étudier, poiir 6tre juste avec 
lui, par le mélange des quantites et  des dé- 
fauts, par la diiparite des intentions et  des 
actes. Cet examen que je recommandais de  
faire. je l'ai fait pour moi; et  je n'ai jamais pu 
pardonner a Robespierre sa sanglante politi- 
que, d'abord parce queje  suis homme, et qu'en 
second lieu j'ai toujours été républicain. La 
Convention a fait d'admirables choses, nous en 
profitons, mais il nous sera pardonné $&re 
ingrats , car on pouvait nous les faire acheter 
moins chhrement. n (BCranger.) 

Napoleon ne  croynit a Robespierre ni  talent 
(quoiqdil en eiit). ni  force, ni systeme. mais 
il le regardait comme le bouc émissaire de la 
Révolution, les terroristes qui lui ont survécu, 
ayant tout jet6 siir lui. 11 s e  rappelait a Sainte- 
Hélenc un mot de son confideut, Cambacéres: 
n G'a eté un proces jiig6 et non plaidé. N 

Uais n'attachoiis pas a un nom d'homme 
plus d'importance qu'il ne  convient. Si ce  n'eiit 
eté Robespierre , la tyrauiiie populaire eOt 
trouvé un autre chef pour la representer, et 
celui-ci n'a pii devenir l e  dieu de la foule que 
parce qn'il btait impossible de douter de sa 
probité privce et de  lapureté de ses mceurs. 

Le peuple voiilait en effet, du m6me coup, 
purger nos frontieres de I'étranger et inaugurer 
dans la Republique le regne de la vertul. Son 
ignorance lui cachait les lenteurs de la civili- 
sation morale qui ne  s'improvise pas aussi vite 
que des désirs et que des lois, e l  il ne  savait pas 
que ce n'est pas a la violence, si c'est souvent 
a la force, qu'il appartient de  faire triompher 
le droit. Des que, par les nécessités de lalutte, 
la terrenr frappait non-seulement Ics enneuiis 
de la patrie, mais ses amis coupables de mo- 
deration , l'ideal de  la Révolution n'était plus 
realisable. La liberté s'ajournait jusqu'a ce que, 
rassasiée de victoires et  delivree d'un joug mili- 
taire, la nation s e  retrouvát d'accord pour con- 
tiniier 1789. 

U Qu'ou parte de  Turgot, de Necker, de Ma- 
lesherbes, de La Fayelte, de Condorcet ou de 
Robespierre, on est shr de  marcher au mbme 
but, l'amélioration du sort des classes iufé- 
rieures ; mais avec Robespierre on court risque 
d'&tre accuse de vouloir amener le bien par le 
mal, c'est-a-dire par la dictature d'une mi- 
norité ; avec Condorcet, Turgot et La Fayette, 
on montre qii'on veut assurer un bien par la 
justice, c'est-a-dire par la liberte, par les pro- 
cedés du gouvernement représentatif vrai, par 
la majorité nationale provoqiiée a la discussion 
et persuadb. n (Armand Carrel.) 

1. Ce point est-11 Men prouvd? 16. B.. 



Ici nous toiichons au point le plus contro- 
versé de  I'histoire et de la theorie de la Re- 
volution, point touché déja dans ces pages, 
mais oh il faut reveuir. car la Repnblique va 
devenir I'heritage du plus heureux de ses sol- 
dats. Voici ce qu'a kcrit M. de  Tocqiieville : 
a Un peuple si mal preparé a agir par lui-meme 
ne pouvail entreprendre de tout réformer a la 
fois sans tout détruire. Un prince absolu eht 
éte un novateur moins dangereux. Pour moi, - 
quand je considere que cette m8me révolution 
qui a détruit tant d'institutions, d'idées, d'habi- 
tudes contraires a l a  liberte, en a d'autre part 
abolt tant d'autres dont celle-ci peut a peine 
s e  passer, j'incline a croire que,  accomplie 
par un despole, elle nous eilt peut-&re laissés 
m9ips impropres a devenir un jour une nation 
libre que faite au nom de la souverainete du 
peuple et  par lui. B 

Quelle pensee pour un philosophe iibéral qui 
ne  médit de  la Révolution que par dépit du des- 
potisme! Mais d'abord. ce prince salutaire n e  
s'est pas t r o u d ,  e t ,  il eht fait la Révolution, 
que la Révolution n'eiit pas eté ce  qu'elle a Bte 
et  ce  qri'elle est encore, la profession de.foi 
d e  la liberte et de i'egalit6 universelle. Un Etat 
eOt été reforme peut-&re, mais non pas les 
peuples appelés par la passion de la justice a 
la vie frateruelle de i'avenir. Nous n'aiirions 
pas eu a honorer tant de grands orateurs, taut 
de  grands patriotes, tant de citoyens coura- 
geux, et ,  certes cet héritage de respect iie 
périra pas I Que de gloire nous eht manqué I 
Que de  vertus civiques, plus précieuses que la 
gloire l l 

11 ne  faut pas répandre de  ces idees panni 
les peuples. déja s i  enclins a remettre le pou- 
voir entre les mains d'un seul, qui, aussitdt 
investi, s e  fait dkclarer chefde  dynastie, pour 
assurer . dit-on, la paix publiqiie. 

Qiie dire de,plus pour legitimer le 18 bru- 
maire, coup d'Etat qui ne  venait pas coinmen- 
cer,  mais redresser la Revolution? M. de Toc- 
queville l'absout et nous n e  savons encore si 
m8me l'assentiment uiiiversel I'excuse assez. 
11 Toute ma part dans l e  complot d'exécution , 
a dit Bonaparte, s e  borna ti reunir a heure fixe 
la foule de mes visiteurs e t  a marclier a leur 
tete pour saisir la p!iissance. r II a dil vrai, et ,  
apres les coups d'ñtat rlu 18 fructidor et du 
30 prairial , diriges successivement coiitre les 
conseils et contre le directoire de la Républi- 
que, nous admettrions peiit-etre I'urgence de 
celui-la; mais d'abord il n'est pas prouvé que 
la Erance n e  put s e  dispenser de le subir, et 
ensuite ce qui incrimine la jouriiée du 18 bru- 
maire, c'est ce que le premier consul a fait de 

1. Mais que de mime8 aussi! 
Nous croyous que  le despotisme es1 un initiateur 

aussi imparfait de la liberte q u e  l'anarcbie. 
11 n'y a qu'un moyen de couquerir la liberte d'uue 

Oanibre dbfinitive , c'est de la vouloir  fortemeut, 
aveo per~evbrance , avec obstinatiou meme, et de la 
revendiquer par tous lesmoyeus légaux, sans jamais 
faillir ni reculer. 11 faut imiter la aatiire : le progrés 
su fait peu A peu, l'arbre croit lentement ; il n'y a 
que  la destruction q u i  s'op8re subitement. De meme 
en politique, la violence ne produit que des catas- 
trophes. M. B. 

la magistrature rkpublicaine qui I d  fut conflée. 
Ou ne  persuadera jamais a la France que la 
noble RBvolution de 1789 fut faite e t  cohta s i  
cher pour qu'un tr6ue couvert d'abeilles rem- 
placit un trdne couvert d e  lis et pour qu'on 
entendlt un jour un empereur, en conflant a 
ses freres des royaumes acquis aii prix de no- 
tre sang, leur dire publiqiiement: (( N'oubliez 
jamais, dans quelque positioii quc vous placent 
ma politiqiie et  I'interet de mon empire, qiie 
vos premiers devoirs sont envers moi, vos se- 
conds envers la France. U O doiileur, et  cepen- 
dant le consulat etait peut-8tre le port ob. 
reposée de tant de tempetes, la nation devait 
troiiver le repos dans la liberté et dans I'kgalité. 
On chantait, lorsqu'il allait commencer: 
T u  fus longtemps I'effroi, sois I'honneur de la terre, 

O rdpublique des Frauqais! 
Q u e  le cbant des plaiairs auccdde aux. crin de guerre. 

La victoirc a conquis la paix! 
a L'essai d'une république avait de  la gran- 

deur. 11 a surtout mauque par le genre d'hom- 
mes qui ont exclusivement occupe les emplois. 
L'on jeta trop de serpents dans le berceau 
d'Hercule. n (Mme de Sta&].) 

On pouvait esperer que le consulat les etouf- 
ferait. De I'aveii meme di1 consul qui ne sut 
pas rester consul, pour I'exemple de I'avenir, 
il n'y avait plus a désirer que l'ordre et la paix. 

nNob-seulement toutes les puissances du 
monde reconniireiit la République apres lamort 
de Louis XVI , mais m8me aucune n e  reconnii t 
jamais de successeur a ce prince. Le proces 
de la troisieme dynastie était donc termine en  
1800 comme ceux de  la premiere et de la se- 
conde. La République a eté un gouvernement 
de  fait et de droit, légilime par la volontb de la 
nation, sanctionné par i'gglise et  par i'adhesion 
de I'univers. 

~Toi is  les changements Btaieut si avantageux 
au peuple qu'ils s'operkrent avec la plus grande 
facilité, et qu'en 1800 il ne  restait plus aucun 
souvenir ni des anciens priviléges des provin- 
ce s ,  ni de leiirs anciens souverains, ni des 
anciens parlementr; et  bailliages, ni des an- 
ciens dioceses; et pour remonter a I'origine 
de  tout ce  qui existait, il sullisait d'aller re- 
cherclier la loi nouvelle qui l'avait établi. )) 

(Napoléon.) 
En parlant (Ic I'Empire et de la resurrection 

du trbne, on a pris, nous le craignons. c e  qui 
est arrive pour ce qui devait arriver. 

« Le changement opéré dans notre societé 
etait plus profond qu'il n'avait &te subit; venant 
de plus loin, produit par des causes anciennes 
et permaiienles, il tenait moins de la nature 
d'un fait rSvolutionnnire que de celle d'un re- 
sultat liistorique, et  la Révolution avait plutdt 
manifesté que transforme la France, trop peu 
transforme sans doute, car,  en faisant tomber 
en poudre de  vieilles institutions qui n'exis- 
taient plus que pour l'apparence, elle a mis a 
l'aise et comme en Iiimiere une nation rkelle, 
qtie les sikcles n'avaient pu facoiiner pour 
de nouvelles institutious qu'iis n'avaient point 
hites;  si bien que notre nation a passe t o ~ t  
entiere d'un regime a i'autre, moins modifice 



dans sa natnre que dans sa situation, dans ses 
mceurs que dans ses lois, dans ses lois que 
dans son gouvernement, et que, ses habitudes 
entrant en lutte avec ses idees, eiie a conserve 
ou repris du passé toiit ce  qiii était a elle, tout 
ce qu'elle avait paru abolir avec ses formes 
poliliques. tout ce  qui, plus vil ace et plus du- 
rable, pouvait i la rigueur s'encadrer d a n ~  des 
formes nouvelles et  devenir, a certains égards, 
la maniére d'elre d'une société systematique- 
ment democratique. u (N. de Rémusat.) 

Répétons-le sans cesse, car c'est bien lavé- 
rité : w u s  n'aurions pas eu  ces déductions a 
etablir, s i  en 1789 la résistance n'avait pas né- 
cessite, presque immkdiatemerit, i'interrention 
de la foree, puis de  la riolence dans la réuolii- 
tion.1 

En tout ras,  qiie le pass6 ait éte ce  qu'il a 
été, et qo'excitee par les succ8s. d'abord si dé- 
sirables, de la force, la France se soit malheu- 
reusement habitiiée a lni tout s ac r l e r ,  pourvu 
qu'elle achevit la destruction de i'ancien ré- 
gime, nons n'avons a prendre la que des en- 
seignements pour ne  pas agir de meme. Nous 
serions trop coupables si nous admettions, 
comme iin arret de la Providence, qiie pour 
avoir suivi telle ou telle marche, la Revolution 
ne b i t  pas sortir de son ancien chemin. 

11 est Plégant peut-Clre, mais pueril aussi de 
disciiter plus longtenips sur les causes et sur 
le degré d'iililite de cc grand mouvement. En 
passant par le despotisme, nous avons failli, de 
1815 a i 830, retomber sous le joiig de l'ancien 
régime. La révolution de Jiiillet noiis en a pour 
toujours affranchis. Ce fut cornme une seconde 
prise de la Bastille, et, nous I'avons dit d i j i ,  
il aurait été aisé d'éviter dks ce jour que la 
nation repasdt par des épreuves deja connues 
et se désunlt encore, comme en 1848, lors- 
qu'il n'y avait plus de perils extérieurs pour 
ressusciter laviolence. Au moins nous sommes 
tous bien avertis maintenant, l'ancien régime 
etant détiuit, que i'ceuvre de la RBvolution, 
c'est le dereloppement paralléle et continu des 
principes de liberte et des priiicipes d'égalite. 

PAUL BOITEAU. 

RÉVOLUTION DE 1830. 11 y a des révolu- 
tions qui kclatent soiidainement sans qii'on les 
ait préviies la veille, sans qu'on les comprennc 
le lendemain. 11 y en  a d'aiitres, au contrairc, 
doiit personue ne  peut ignorer les causes ni  
meconnaftre le sens et dont I'liistoire est, en 
qiielque sorte, ecriie d'avance. Telle est la ré- 
volution de 1830, la plus juste, la plus iieces- 
saire, la pliis sage des révoliitions. 

La Restauration avait le malheiir de s'&tre 

1. Nonsr6pBtons, denotrecOt6, qu'userdeviolence, 
c'efit gélwtdemenl abuaer de la force; e'est rbpondre 
i u n  a r s u m e n t ~ a r  u n  COIID de coiiteau. La violenee 
est d'ai~tnnt moin~ excusable e t ,  hPlas! biis8í d'autant 
yliis f r i q u e n t s  que l'adversalre emr plu8 t~ible. 

Pour  qu'ou ne se mfprenne pas sur no t re  p e n i k e ,  
nous  dirona que la violence est  le r6rultat de la fal- 
blesse morale, bien qu'elle puisse poss6der la force 
physiqzre. 
Nous n'admettonu la violence que comme moyen 

de lkgitirne dbfense , car B la violence on ne peut 
pBre opposer que la vlolence. M. B. 

faite a la suite de  nos dksastres; mais on n e  
poiivait la rendre responsable de  la politique 
insensée qui avait attiré sur le sol franczis les 
armees Ctrangeres . et comme elle rapportait A 
la France deux biens précieux, la paix et  la 
liberte, elle avait bt6 accueillie avec satisfac- 
tion. Palheureusement l e  retour de Napoléon 
Bonaparte, la seconde invasion et  les tristes 
évenements qiii en furent la conséqiience, vin- 
rent ranimer les passions , réveiller les haines 
et jeter la Restauration dans des voies funestes. 
Néanmoins, si la Chambre dite introucaólc se  
laissa emporter ti de déplorables exces, elle 
fut la premiere a comprendre que,  dans l e  
gouvernement representatif, la direction poli- 
tique appartient surtout aux majorités parle- 
mentaires, et que les minist~es doivent etre 
les élus de ces majorith aussi Men que dn FO~. 
On pent dire que la Chambre de  1815 avaU sea 
raisons pour @tre de  cet avis et  que ce n'ktait 
point cliez elle une opinion desintéressée. Mais , 
au milieii de ses erreiirs , cette Chambre n'en 
a pas moins le merite d'avoir, malgré de puis- 
santes contradictions , proclamé le principe 
fondamental du gouvernement représentatif. 

Pendarit les années qui suivirent, Ic gouver- 
nement iuclinant tantdt a gauche, tantbt i 
droite, louvoya entre ceux qoi voulaient la 
charte saus la dynastie et ceux qui voulaient 
la dynastie sans la charte. A cette époque le 
principe parlementaire ne  fut point invoqué. 
par ce motif qu'il y avait trois paríis dans la 
Chambre, et qu'aiiciiii des trois n'ayaut la ma- 
jorité, aiicun ne  poiivait revendiquer la pleine 
possession du pouvoir. Eníln, en 1820, aprPs 
l'assassinat du  dnc de Berry, la diSoite royalisle 
reprit i'ascendant qu'elle avait perdu et bientdt 
elle en profita pour porter ses chefs au pouvoir. 

La Restauration était alors sé~ieusement me- 
nacée par des complots militaires et  par le tra- 
vail souterrain d'une vasle association dont les 
ramiücations s'btendaient dans toute la France. 
Déja il s e  trouvait d'excellents royalistes qui, 
s e  souciant peu de la charte, ou I'interprétant 
comme Charles X i'a interpretée huit ans plus 
tard, conseillaient au roi de secouer le joug 
pesant de la legalité, et  de sauver I'État par 
une mesure hardie. Mais Louis XVllI était trop 
sage pour éconter de  tels conseils, et dix-huit 
mois apres,  sans coup d'Etat, les complots 
militaires avaient cessé, l'armée des societés 
secretes ktait licenciée. dispersée, réduite ii 
I'inipuissance. Enfin, en décembre 1824, des 
élections aénérales donnaient au ~ a r t i  royaliste 
la presque uriaiiirnité et  r~diiisaient a -1 3 ou 
14 meinbres les forccs de I'opposition libérale. 
A partir de ce moment la ~estauration était 
maltresse de ses destinées et ne pouvait plus 
perir que par ses propres fautes. 

A ce mornent aussi le parti liberal subissait 
une transformation. Jusque-la il s'etait compose 
de trois fractions dislinctes : ceux qui voulaient 
modifler la formedu gouvernement oii di] nioins 
changer la dynastie; ceux quí, sans,aimer la 
dynastie, I'acceptaient B condition qu'elle tlnt 
les promesses de  la charte et  qii'elle n'arretát 
pas le libre développemcnt des instilutions 



constitutionnelles; ceux, enfin, qui croyaient 
sincerement que la dynastie légitime ne  pouvait 
se maintenir sans la liberté, ni la liberte s'af- 
fermir et s e  développer sans la dynaslie légi- 
time. Or, meme parmi les premiers, beaucoup 
comprirent qu'ils avaient eu tort de clierclier 
dans d'obsc.urs complots le triomphe de  la 
cause libérale, et  rentrerent tres-sinckrement 
dans les voies constilutionnelles. Qiiant a ceur  
qui, plus obstines, n'abandonnaient pas i'espoir 
de prendre un jour leiir revanche, ils recon- 
naissaieut que cette revanche serait impossible 
tant que le gouvernement ne sortirait pas lui- 
meme des voies légales. 11s renoncerent donc, 
eux aussi, aux complots et partout on les vit 
s'abstenir ou joindre leurs efforts A ceux du 
parti constitutionnel. 

Ainsi, d'une part, le parti royaliste, mailre 
du powoir et  disposant d'une enorme majorité 
dans la Cliambre elective; d'autre part, l e  parti 
libéral, rkduit dans la Chambre a une minoritk 
insignifiante, mais réuni tout entier sous le 
drapeau de i'ordre legal, voila quelle etait, i la 
fin de 1834, la situation respective des partis. 
Trois ans plus tard les fantes graves du parti 
royaliste, la bonne conduite du parti liberal 
avaient tout cliangé. En 1824 la France avait 
témoigné par des élections royalistes qii'elle 
désapprouvait les insurreclions militaires et les 
sociétés secretes. En 1827 elle térnoigna par 
des élections liberales qu'elle n'entendait pas 
s e  laisser dépouiller des conquetes de la révo- 
lution et subir le gouvernement de la cour et  
du clergé. hlais, alors encore, la tres-grande 
majorité du parti libéral n'avait qu'un désir, 
celui de  défendre la liberté sans rérolution, et 
de rkconcilier la vieille dynastie avec les insti- 
tutions nouvelles. Si quelques dissidents per- 
sistaient e regarder le siicc8s comme impos- 
sible, et meme comme peu désirable, du moins 
ne falsaieut-ils rien pour l'emp6clier. 

La conduite d'un roi constitutionnel semblait 
tracée d'avance. A la place du miiiistre qui se 
retirait, il devait en nommer u11 qui, pris dans 
la fraction la plus moderée du parti libéral, 
pbt doniier salisfaclion a I'opinion rictorieuse 
sans trop inquiéter I'opinion vaincue. lfais 
Charles X n e  l'entendait pas ainsi, et l'idée 
d'abaisser la prérogative royale devant la pré- 
rogative parlementaire lui était odieuse. 11 he- 
sita donc, il titonna, et il finit par constituer 
un ministbre iort lionorable, inais qui ne pou- 
vait avoir la pleiiie confiance d'ariciine des deiix 
grandes opinions qui s e  partageaient la Cham- 
bre. Te1 était poiirlant le besoin de conciliatiou, 
qu'a c e  ministere, le parti liberal presqiie en- 
tier preta loyalement son concours. jusqu'au 
joiir ou sur une question secondaire, une coali- 
tion inattendue de la droite et de  la gauche le 
mit en minorité. 

- Dans les circonstances ou s e  trouvaient alors 
la Chambre et le ministere, ce vote Btait une 
faute. Le roi Charles X n e  pouvait pardoniier 
aux ministres leur origine et  n'aspirait qu'a 
s'affranchir. Le jour ou lamajorite leur echappa, 
ils fureent perdus, et  bientdt le roi les congédia 
pour mettre a leur place non des homrnes plus 

agréables la majoritb, mais des liommes dont 
le nom seul prksageait les plus dangereux pro- 
jets. C'était jeter un défl non-seulement a la 
Cliambre, mais a la France nouvelle, a la France 
ennemie de I'ancien régime et toujours obse- 
dee par la crairite de la contre-revolution. 

Ainsi fut posee la plus redoutable des ques- 
tions constitutionnelles, celle de la prédomi- 
nance d'un poiivoir sur I'autre. Quand le pays 
est appelé a élire des dbputés, est-ce seule- 
inent pour qu'ils donnent a uil pouvoir supé- 
rieur des avis doiit il peut ne tenir aucun 
compte, ou bien pour que le vceu national, 
exprimé par eux, penetre dans le gouverne- 
ment et y devienne prépoiidéraut? En d'autres 
termes, I'assemblée élue par la nation est-elle 
un pouvoir ou ii'est-elle qu'un conseil, et, en 
cas de coníiit, ti qui reste le dernier mot? Si 
c'est au roi, la monarchie constitutionnelle dif- 
fere peu de la mnarchie  absolue. Si c'est au 
parlement, c'est presque la republique avec 
iin président héréditaire. 

11 est rare sans doute que les deux principes 
soient poiissés jusqu'a leurs dernieres consé- 
quences, et presque toujours un sage esprit 
de conciliation les enipeclie de se heurter; 
mais par le choix de ses nouveaux ministres 
le roi disait clairement que le temps des trans- 
actions était passé, et clu'il voiilait désormais 
rester rnaltre absolu de la directioii des affaires 
publiques. En presence d'iine telle pretenfion, 
il fallait que le parti liberal acceptat la lulte 
ou qu'il abandonnlt le principe fondamental 
des gouvernements libres. 

On sait quelle fut s a  resolution et avec quelle 
ardeur généreuse il releva le gant qu'on lui 
jetait. C'est alors qu'un écrivain deja célebre, 
M. Thiers, résuma dans une formule simple, 
vive, saisissante (Le roi regne et ne gouveriie 
pas) les idées qui alimenlaient la poléniique 
libérale. C'est alors aussi que I'on cornmenca i 
débattre sérieusernent la question de savoir si 
les vieilles dynasties sont compatibles avec les 
institutions nouvelles. C'est alors enfln que I'on 
lit entrer dans les esprits cetle idee qu'eiitre 
les Borirboiis et les Stuarts I'analogie était frap- 
pante, et qii'un nouveau Guillaiime 111 pouvait 
seul achever et  consolider la ré~olution. Ce n'é- 
tait pas la preiiiiere fois que cette analogie avait 
été signalee, et ce dbnouement indiqué; mais 
c'était la premiere fois que I'opinioii publique 
y voyait quelque chose de plus qu'une vaine 
menace. 

Cependant rien n'ktait perdn. Si quelques- 
iins desiraient que la crise aboiitit a une revo- 
lution, la plupart le. craignaient, et  s e  mon- 
traient disposes a se contenter de la moindre 
concession. On parlait Iiaut et vivement, on ne  
conspirait pas. 11 y a plus, dans la prkvision 
méme d'un coiip d'Etat, on ne songeait point 
a iine prise d'arines, mais au refus d'impbt. 
Quand donc la Chambre s e  réunit, le 2 mars 
1830, tout pouvait encore s'arranger; mais a 
I'adresse ou la Chambre demandait respec- 
tueusement le changement du ministere, le 
roi repondit par une prorogation d'abord, puis 
par une dissolution, et la grave question qiii 



divisait les pouvoirs se trouva portée devaiil le  
tribunal souverain du pays. 

L'arrCt n'eut rien de doiiteux, et  le  pays 
consulté donna pleinement raison au Parlement. 
11 restait a savoir si, apres avoir dédaigné le 
vaeu de la Chambre, le roi se  soumettrait au 
jugement de la France, ou s'il violerait la Charte 
et donnerait aux ennemis de sa maison I'occa- 
sion qu'ils attendaient. Peudant quelques jours, 
on put croire que la raison l'emporterait, et 
te1 était le désir général d'éviter une collision 
violente que i'on vit des hommes, engagés au- 
trefois dans les conspirations, offrir d'avance 
leur appui a tout ministere que le pays n'au- 
rait pas condamné, a toute politique qui ne 
romprait pas avec les opinions et  les intérets 
de la Francc. l a i s  Charles X, ainsi qu'il le disait, 
était resolu a ne pas rendre son épée; un jour 
donc la France indignée apprit que la Charte 
n'existait plus, et  que le roi, d'accordavec les 
ministres, venait de promulguer un nouveau 
code électoral et un nouveau code de la presse. 

Nous ne  raconterons pas les incidents de la 
lutte qui s'engagea alors entre le pouvoir royal 
mollement défendu par I'ainée, et le pouvoir 
parlementaire éncrgiquement soutenu par la 
population parisienne. 11 sufit de dire qu'en 
trois jours le pouvoir royal avait siiccombé, et  
que la violation des lois, le mépris du serment 
avaient reeu leur juste cliitiment. l a i s  ce n'était 
pas assez d'avoir fait triompher le bon droit; il 
s'agissait encore de constituer un gouverne- 
ment qui assurkt a la France les iruits de la 
victoire. Or trois solutions s'offraient naturel- 
lement: la vieille monarcliie non plus avec 
Charles X, mais avec un jeune prince Ctranger 
par son ige  aiix dernieres luttes; une monar- 
cliie nouvelle entouree d'institutions franche- 
ment libérales et dont le chef tiendrait tous ses 
droits de la nation meme et de la Constitutiou ; 
enfin la républiqiie. A ces trois solutions quel- 
ques serviteurs de 1'Empire en  ajoutaient iine 
quatriCme, mais dont personne alors ne voulait 
et  dont il n'était question nulle part, excepté 
peut-etre dans deux ou trois salons. 

La République avait pour elle un petit nom- 
bre de vieux républicains et une élite de jcunes 
qens, anciens membres des sociétés secrCtes, 
pleins de fermeté et de courage; mais le nom 
m&me en était odieux a la France, et, apres quel- 
ques demonstrations impuissantes, ceux qui en 
avaient concu I'idée sentirent qu'ils y devaient 
renoncer. II fallait donc clioisir entre les deux 
autres solutions. L'abdication de Charles X et de 
son fils détruisait iin des obstacles que la pre- 
miereaurait pu rencontrer, et c'ktait aunom de 
lacliarte qu'onla proposait. La Cliarte, en effet, 
déclarait le roi inviolable: mais cette inviola- 
Bilité poiivait-elle survivre a la Charte quand 
la Charte avait été décliirée par celui-la meme 
qui en revendiquait le bénéíice? Oiii: si la France 
appartenait, par droit de naissance, a la famille 
de ses anciens rois et si I'on ne devait voir 
dans la Charte que la concession gracieuse et 
toujoiirs revocable d'un pouvoir anterieur et  
supérieur; non, si la France était maitresse 
d'elle-mL'me. et si la Cliarte iormait entre elle 
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et la famille appelée i rkgner un contrat obli- 
gatoire pour l'une aussi bien que pour i'autre. 

La question de droit écartée, une autre ques- 
tion s'élevait, celle de i'iitilit&. Ce n'est jamais 
impunément qu'une nation change de dynastie. 
11 est impossible qu'une hérédité qu'on a vue 
naltre, obtienne le meme respect qu'une hérk- 
dité consacrke par une Iongue suite de sikcles. 
La dynastie qui tombe a d'ailleurs des parti- 
sans, des serviteurs dont le concours pourrait 
&tre utile et dont I'inimitié devient souvent 
dangereuse. Si donc, au début m&me de la 
lutte, Cparles X eiit abdiqué en faveur de son 
petit-015, il est possible, probable m&me, que 
cet acte etit été accepté par les députés e t  ra- 
tin6 par la France. hlais qnand on s'était batto 
trois jours, quand le sang avait coulé, quand 
la population soulevée avait vaincu la force 
publique, venir lul proposer de rétablir sous 
un autre nom ce qu'elle venait d'abattre et  de 
se  borner a substituer un enfant de dix ans i 
un vieillard de soixante-dix ans, c'était la plus 
folle, la plus inexéciitable des tentatives. 

En elle-méme d'ailleurs, cette solution avait 
de graves inconvénients. Jusqu'a la majorité 
du jeune roi une régence eiit été nécessaire. 
Qui pouvait en etre investil Une seule per- 
sonne, le duc d'orléans, Gls d'un p6re qui 
svait voté la mort de Louis XVI, suspect lui- 
meme ti la cour depuis lougtenps, sans cesse 
accush d'aspirer A la couronne. Le duc d'Or- 
léans était un honnCte homme, et  il aurait fait 
loyalement son devoir. Qui i'aurait cru a la cour 
et m&me dans les salons et  les chiteaux des 
vieux royalistes? D'un autre cbte, l'idke d'une' 
dynastie, constitutionnelle par son origine, de- 
vant tout a la nation, n'ayaut rien a regretter, 
rien a recouvrer, avait saisi les esprits, et  beau- 
coup y voyaient le seul moyen de clore enEn 
la Révolution. Or, le chef possible de cette dy- 
nastie, tout le monde le nommait de Dunkerque 
5 Dayonne, de Brest a Strasbourg, et les dé- 
putés n'avaient, en le proclamant, qu'a coníir- 
mer le choix presque unanime de la France. 

Ici s'eleve une question grave et souvent 
débattue. La Chambre des députés avait requ 
la mission de faire respecter la Charte et  de 
défendre la prerogative parlementaire ; elle 
n'avait pas requ celle de clianger la dynastie 
et  de modiíier la Constitution. Ne devatt-elle 
pas s e  borner a former un gouvernement pro- 
visoire et a convoquer une assemblée consti- 
tuante? Cette mauiere de procéder était, sans 
contredit, la plus conforme au principe de la 
souveraineté nationale; mais il fallait prendre 
garde de sacrifier le fond a la forme, et de con- 
trarier le v e u  de la France tout en  ayant I'air 
d'y déférer. Or, la Frauce s'était décidée a re- 
gret a courir les hasards d'une révolution, et  
elle désirait ardemment que la transition d'un 
régime ti i'autre fiit aussi rapide que possible. 
C'est d'ailleurs sous le  drapeau de la Charte 
qii'elle venait de combattre et de vaincre, e t  
elle ne demandait rien de plus. Voila pourquoi 
I'idke d'une assemblée constituante ne fut sé- 
rieusement soutenue par personne, pas meme 
par N. de La Fayette, qui s'en Btait toujours 
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montré le partisan résolu. Quand donc la Chani- 
bre des députés prit sur  elle de  disposer de  la 
couronne et  d'apporter quelques modincations 
a la Charte, elle fit ce  que la France presque en- 
tikre lui demandait de faire, et  ce  fut a peine 
s i  quelques voix isolées lui en  contesterent l e  
droit. 

Ce n'est pas tont. Les résolutions prises, fal- 
lait-il les considérer comme déflnitives, ou de- 
vait-on, a i'exemple de  IaRépublique, du Consii- 
lat et  de  I'Empire, les soumettre a la ratificatioii 
des assemblées primaires? Certes elle n'e0t 
pas éte refusee, et  il etait facile de donner 
aussi a la nouvelle mouarchie le bapfkme du 
suffrage universel. Mais plus le résultat du vote 
etait certain, plus les cbefs parlcmentaires ré- 
pugnaient a le provoqiier. C'était, selon eux, 
recommencer une comédie trop souvent jouee, 
et  montrer peu de respect pour ce peuple 
que i'on semblait consulter. Si qiielqiie cliose 
distinguait la rkvolution nouvelle , c'était la 
maniere simple , franche , ouverte dont elle 
s'était faite. Lui enlkverait-on ce caractdre par 
le charlatanisme d'une ratiflcation dérisoire, et 
imiterait-on une conduite que i'on avait tou- 
jours blimée 7 

Peut-etre les chefs parlementaires de  1830 
comptaient-ils trop sur le bon sens dii pays; 
mais en  1830 tout le monde parut approuver 
leur -résolution, les uns parce qii'ils parta- 
geaient leur avis, les autres parce qu'ils u'a- 
vaient aucun désir de constater par des cliiffres 
le discredit ou ils etaieut tombes. 

Ainsi fut créée la monarcliie de 1830, apres 
une révolution faite au nom de la loi et du droit. 
Ce jour-la, la France déclara qu'elle s e  croyait 
majeure, et  que désormais, iel le entendait s e  
gouverner elle-meme par s a  propre pensée et  
par sa propre opinion 11 1. On a pu croire dcpuis 
que son opiuion avait changk, et  qu'apres &re 
sortie de tutelle, il ne  lui répugnait pas de s'y 
remettre. Riais des évéiiements recenls prouven t 
qu'on la jugeait mal, et  qu'a travers quelques 
defaillances passageres, elle reste toujours at- 
tacheeau principe dont la Révolution de 1830 a 
6th lamanifestation éclatante. On peut contester 
telle ou telle conséquence de ce  priucipe; o11 
ne  peut le nier, sans cesser d'etre liberal. La 
Révolution de 1830 a éte une révolution essen- 
tiellement libérale. et  c'est pourquoi, malgré 
la chute du gouvernemeut qu'elle avait établi, 
elle marquera glorieusement dans I'histoire. 

P. DUVERGIER DE HAURANNE. 

RCVOLUTION DE 1848. Le fait le pliis sail- 
lant de la politique intérieure pendaut les quatre 
dernibres aunées du r&ue de Louis-Pliilippe, 
c'est ce qu'on a appelé la campagne des bau- 
quets. Les banquets étaient la forme que l'op- 
position avait donnée a i'agitation reformiste. 
Or, la réforme signiíiait, pour la bourgeoisie , 
i'adjonction des capacitks; c'est-a-dire, 1'8galité 
des bourgeois entre enx, et pour le peuple, la 
suppression du cens électoral, c'est-a-dire, 
i'égalité du peuple avec les bourgeois. 11 y 

1. Discours de M. Thiers. 11 janvier 1864. 

eut la entre les deux alliés, car ils s'allierent, 
un  malentendu qui ne s'expliqua qu'au der- 
nier moment; ce  dernier moment venu, le 
peuple íit ce que des l'origine il voulait hice: 
la bourgeoisie s'abstint, partagée entre la peui' 
de  ce qui allait advenir et la honte de reculer. 
Voila la cause de la Revolution de 1848, et 12 
part des deiix classes d'hommes qui ont con- 
tribué a la faire. 

On sait que sous le regne de Louis -Philippe 
il fallait payer 200 fr. de contributious di- 
rectes pour etre électeur et 500 fr. pour elre 
eligible. En vertu de cette loi, il n'y avait, en 
1842, que 220,000 électeurs en France. La Ré- 
volution de 1830 avait changé les conditious 
du cens electoral; car il fallait. avaut 1830, 
payer 300 fr. d'imp6ts direets pour &tre élec- 
teur , et 1,000 fr. pour &re éligible; ainsi le 
nombre des ceusitaires avait été.augmeuté, et 
I'acquisition du cens rendue plus facile; mais 
le pouvoir electoral n'en etait pas moins de- 
meure un privilege des ceusitaires. Au fond, 
la fortune seule Btait représentée. Le peuple 
s e  demandait s i  c'était bien la peine de faire 
une révoliition pour avoir des électeurs a 200 fr. 
au lieu de  300, e t  des éligibles a 500 fr. au 
lieu de 1,000. 

On faisait toutes sortes de  calculs sur ces 
électeurs a 200 fr. pour montrer combien cette 
iristitution était factice et  mal combinee. Le 
nombre des électeurs etait tres-inégalement 
réparti; car, si l'on divisait les colleges en 
deux parties égales, la nioyenne de la premiere 
moitié donnait un député pour 293 électeurs, 
et la moyenne de la deuxikme un depute pour 
665 électeurs. C'Ctait bien pis s i  on opérait sur  
un  nombre restreint. Les 30 colléges les plus 
representes nommaient un député pour une 
moyenne de 167 electeurs, et lcs 22 colléges 
les moins représentks, un  deputé pour une 
moyenne de 1,346 electeurs. Le deuxieme 
arrondissement de Paris comptait, en 1842, 
2,969 électeurs; et  i'arrondissement de Lou- 
déac n'en avait, eii tout, que 144. Aux élec- 
tions de la mSme année, les 284 dépules de la 
majorité avaient &té nommés par 92,003 &lec- 
teurs; et les 175 députés de la minorite repré- 
sentaient 128,000 8lecteurs. 11 en résultait que 
la majorité de la Chambre Btait en minorité 
dans le pays. 

On comprenait difIicilementcomment un iisu- 
rier, qui avait acbeté un bien avec ses voleries, 
etait électeur, taudis qu'un avocat ou un méde- 
cin n e  i'ktait pas, s'il était demeuré pauvre, ou 
s'il ~i'avait pas placé safortune en fonds de terre. 
Un membre de 1'Institut m&me n'etait électeur 
qu'a la condition de payer 100 fr. d'impdts. 11 
pouvait etre nomme pair de France, faire des 
lois au Luxembourg, sans rien payer; mais il 
ne pouvait &re 611.1 député, et  faire des lois aii 
Palais-Bourbon, qu'a la condition d'ktre censi- 
taire. 

Ces réflexions, et d'autres analogues qu'0n 
pouvait faire en grand nombre, frappaient tous 
ceux qui, dans la bourgeoisie, se sentaient 
capables d'etre de  bous deputes et  incapables 
de  faire fortune. ils s e  deniandaicnt si la par- 



ticipation aupouvoir politique Btait un droit ou 
une fonclion. Si c'ktait un droit, comment était- 
il fonde sur la fortune plut6t que sur le merite ? 
Et si ce n'ktait qu'une fonction, la SoCiéte, en 
préfkrant le  plus riche au plus capable, ne 
blessait-elle pas son propre intkret en meme 
temps que la justice? 

Beaucoup de ceux qui raisonnaient ainsi 
Btaient frappks de ces injustices et de celles-la 
seulement. La reforme, pour eux, ktait pure- 
ment politique, et, meme en politique, elle 
n'etait pas radicale. Loin de renverser la charte 
de 1830, elle I'eiit f~rtlfiée en lui donnant toute 
sa portke et des applications plus Bqiiitahles. 

Le peuple ne pensait pas ainsi. 11 trouvait 
juste de traiter un  médecin a I'kgal d'un pro- 
prielaire ; e t  si  l'on voiilait abaisser encore 
d'un cran le  cens klectoral, il y consentait 
avec empressement. Yais, comme il n'espérait 
guere arriver jamais a posseder un dipldme ou 
a payer 100 fr. d'imp6ts, l'adjonction des ca- 
pacité~ et I'abaissement du cens electoral si- 
gnifiaient simplement pour lui qu'il serait g o ~ ~ -  
verne par plus de bourgeois et de plus petits 
bourgeois ; mais que lui, peuple, ne gouverne- 
rait pas du tout. 

Or, il voulait gouverner, ou du moins, il 
voufait avoir sa part de gouvernement. On avait 
beau lui dire qu'il n'y avait plus de classes, et  
que le premier ouvrier venu pouvait passer 
bourgeois; il repondait que ces 200 fr. divi- 
saient tres-réellement la nation en deux clas- 
ses, dont la moins nombreuse avait seule des 
droits politiques. 11 voyait bien de loin en loin 
quelques ouvriers s'enrichir, mais il ne se  con- 
tentait pas d'exceptions si  rares, e t  il ne trou- 
vait pas qu'il filt si facile d'arriver a payer 
200 fr. d'irnpdts, quand on avait tant de peine 
a gagner 2 fr. par jour. 

11 n'avait pas la pratiqiie de la libertk, et on 
ne lui en avait pas enseigne la théorie. Ellais il 
avait I'instinct de 1'Cgalité. 11 avait contribu6 
pour sa virile part a renverser le pouvoir absolii 
en 1789 et  en 1830; il n'entendait pas avoir 
dorine son sang uniquement pour clianger de 
maitre. 

On lui parlait tous les jours de la souverai- 
neté du peuple. Qu'était-ce donc que le peuple, 
si  le peuple en blouses n'en était pas ? La sou- 
verainetb du peiiple etait le suffrage universel 
ou n'etait rien. 

Si l  n'avait pas vu de ses yeux qu'il n'y avait 
d'autres électeurs, en France, que les 200,000 
bourgeois inscrits sur les listes des mairies, s'il 
n'avait pas s i  souvent passe devant les coll6ges 
Clectoraus ou fait sentinelle a la porte en qua- 
litk de garde national, il aurait eté averti de 
son exclusion, rien qu'en voyant ce qui se 
passait dans les atcliers. 

11 recevait la un salaire qu'il jugeait insuffi- 
sant pour ses besoins; il le comparait avec les 
bknéfices du patron, et il trouvait que la part 
n'était pas équitablement faite entre le travail 
et le capital. On exigeait de lui quinze ou seize 
lieures de travail, et il se disait que, s'il ne lui 
restait pas une minute pour penser et  pour 
Ctudier, il n'ovait aucuii espoir de jamais amé- 

liorer sa condition. Qu'il eht tort ou raison 
de penser ainsi, c'est ce que nous n'examine- 
rons pas pour l'heure; quelquefois il avait rai- 
son, et quelquefois aussi il avait tort; mais 
enfin, voili ce qu'il pensait; et, le pensant, que 
pouvait-il fairel 

11 ne  pouvait que recourir a la tutelle d e  
l'État ou se  secourir lui-meme. Ce sont deux 
routes tout ti fait opposbes. 11 les prit pourtant 
l'une et  I'autre; mais voici ce qui lui advint 
dans les deux cas : 

Quand il demanda i'État a'organiser le tra- 
vail. c'est-a-dire de ílxer le taiix des salaires e t  
la durke du travail, on lui rbpondit , avec rai- 
son, qu'il allait au-devant de l'esclavage, que 
tout citoyen avait le droit de travailler ou d e  
ne pas travailler, de travailler anssi longtemps 
qu'il lui plalt, par les moyens qu'il prkfkre, e t  
a prix librement debattu; que c'était la un 
droit naturel, anterieur et supérieur a toutes 
les constitutions; qu'il avait 6té longtemps m&- 
connu, foulb aux pieds par l'institution des 
maltrises ; mais qu'enfin nos peres l'avaient 
reconquis en 1789, et  que c'etait une des 
plus importantes conquetes de la Rkvolution. 
Si, repousse de ce cbtb, il songeait a faire ses 
affaires lui-meme, il n'avait pour cela qu'uri 
moyen, c'était de s e  coaliser. Car si  on met 
d'un c6t6 le  patron, avec son capital, son on- 
tillage e t  ses dkbouches. et  de I'autre un ou- 
vrier, n'ayant pour toute ressource que ses 
bras, il est clair que le patron est maltre absolu 
du marche, et  que i'ouvrier n'a pas autrc 
chose a faire que de s e  soumettre a discrétion. 
Tout cliange, si les ouvriers sont d'accord entre 
eux, parce qu'alors le debat n'est plus entre le 
capital et un ouvrier, mais entre le capital et  
le travail, qui sont deux puissances de premier 
ordre, capables de lutter a armes egales. Donc 
les ouvriers s e  coaliserent. Mais aussit6t on 
leur signiíia qu'ils ne  pouvaient ni s e  reunir, 
ni se  coaliser, sans tronbler l'ordre et  sans s e  
heurter contre la loi. Les articles 411, 415 e t  
416 du Code penal leur permettaient bien de 
lutter contre leur patron, pourvu que ce  fiit 
isolkment; lutte derisoire et  impossible. De 
sorte qu'on leur refusait I'organisation au Bom 
de la liberte, et la coalition au nom de i'ordre. 
11s penserent aussitdt, par une consequence 
qui semble asaez naturelle, i devenir les mal- 
tres, et  a faire I'organisation eux-memes. Or, 
pour devenir les maltres, il fallait ou faire une 
revolution, et  beaucoup y songeaient. ou ob- 
tenir la rkforme, et  tous la demandbrent; 
non pas la reforme modkree, mais la reforme 
radicale, o'est-a-dire le suffrage universel. 

Te1 est le  lien qui, pendant toute la durbe 
du regne, unit ces trois idees, dont i'une, l'or- 
ganisation du travail par l'Etat, est la negation 
de la liberté; l'autre, le droit de coalition, est 
pour le peuple, la forme m6me de la liberté, 
et la troisieme, le suffrage universel, est la r b  
forme sociale par la reforme politique. La rk- 
lorme politiqiie n'est jamais pour le peuple 
qu'iin moyen de reforme sociale. En 1848, 
c'est le peuple qui afait la révolution, et  il I'a 
hile pour ktablir le socialisme. 11 I'a signille 



durement, en fkvrier, B cette portion de la 
bourgeoisie qui comptait se servir de lui pour 
obtenir seulement i'adjonction des capacitks; 
en juin, a cette autre portion de la bourgeoisie 
qui marchait avec le peuple jusqu'an suffrage 
universel, et voulait s'en tenir la. 

Quand les ouvriers font entendre des reven- 
dications passionnées, on croit trop souvent, et 
ils disent eux-memes trop souvent, que c'est la 
faim qui les pousse, le besoin implacable. Quand 
c'est lafaim en effet, la faim généralement souf- 
ferte, c'est-i-dire, quand il y a une cdse de tra- 
vail ou de subsistance, comme on connalt I'ori- 
gine et la nature di1 mal, on en connalt aussi le 
remede. Le besoin apaisC, l'émeute cesse. Les 
aspirations sociales et politiques des ouvriers 
ont au contraire leur source dans leur bien- 
&e. Ce sont les ouvriers des villes qui les 
sentent les premien, et plus la ville est grande, 
I'industrie florissante , la main-d'oeuvre bien 
payCe, plus les ouvriers montrent d'ardeur 
pour changer leur condition. Pourquoi cela? 
C'est qu'ils ont a la fois des termes de compa- 
raison devant eux, et assez d'intelligence pour 
comparer. De meme qu'a la guerre, il y a des 
soldats qui ne sont braves que parce qu'ils 
n'ont pas d'imagination pour prevoir le danger, 
il y a, dans les ateliers, des ouvriers résignés 
par impuissance d'imaginer et de rever. Ceux-la 
ne s'irritent que pour du pain; les ouvriers 
éclairés peuvent s'agiter et se soulever pour 
des thbories et des esperances. Les mutuellistes 
de Lyon qui Ccrivaient sur leur drapeau : Yzvre 
en travaillant ou mourir en cmbattant, n'C- 
taient pas des meurt-de-faim; c'ktaient des ou- 
wiers aussi intelligents que leurs patrons : ils 
se plaignaient ostensiblement de leur miskre, 
et de la destinke au fond du cceur. Avant 1789, 
les ouvriers n'avaient pas d'instruction; la mat- 
trise était i tous a peu pres inaccessible, et la 
maftrise m&me ne faisait la plupart du temps 
de ceux qui l'avaient, que des ouvriers un peu 
moins asservis; au dela de la possession de ce 
privilége, on n'osait rien envisager. Le monde 
etait trop compliqué et trop fort; il pesait 
trop sur les ateliers. Les ouvriers, gouvernks 
a outrance, et dans leur pensbe comme dans 
leur vie, n'intervenaient jamais en rien dans 
les affaires publiques, si  ce n'est pour crier 
NoEI I aux chrémonies sans savoir pourquoi. 
Aujourd'hui, les ouvriers, en grand nombre, 
ont BtB a 1'Ccok; il n'y a pas un grand atelier 
qui ne compte trois ou quatre ouvriers in- 
struits, reveurs, éloquents; ils savent l'liistoire 
de la Revolution, ils en connaissent la devise ; 
ils ont le mot d'égalite grave au fond du mur .  
11s se  sentent encore joyeux, a l'heure qu'il 
est, de I'abolition des castes. 11s savent qu'il 
n'y a plus de droit de naissance, plus de pri- 
vilége exclusif, et qu'on arrive a tout par le 
travail, pourvu qu'on possede les deux grands 
eléments du succbs : la capacite et un com- 
mencement de capital. 11s ont donc a la fois 
I'occasion et la puissance de rever. Leur souf- 
france, qui est trés-reelle, n'appartient plus a 
i'ordre physiqiie ; c'est une souffrance intel- 
lectuelle et morale. Ce fait est tres-considé- 

rable, parce qu'il prouve qo'il n'y a de réforme 
possible désormais, que par la liberté. Un 
gouvernement, qui augmenterait le bien-btre 
des ouvriers sans leur accorder de nouveaux 
droits, ne les apaiscrait pas: au contrairc; il 
diminuerait le prbtextc, mais il augmentcrait 
I'espérance. Les ouvriers pui demandaient l'or- 
gunisation par 1'Etat se leurraient eiix-memes, 
s'ils l'avaient obtenue, et aussi partiale que 
possible en leur faveur, ils se seraient mis 
aussitdt a dksirer autre chose, parce qu'in- 
struits comme ils le sont, entourks de la ci- 
vilisation moderne, et protkgés par les lois 
issiies de la Révoliitiou, ils ne peuvent plus se 
résigner a ce qu'on leur fasse leur part. 11s 
peuvent se résigner, comme nous tous, a ne 
pas réussir, ou meme 6 ne pas essayer, mais 
non a ce qn'on les empeche d'essayer. Qu'ils 
le sachent ou qu'ils I'ignorent, ce que les ou- 
vriers du dix-neuvibme siecle demandent a la 
patrie, c'est l'acces a l'égalitk sociale par l'Cga- 
lité politique immédiate. 11 semble qu'on fasse 
iin paradoxe en disant que, meme les commu- 
nistes égalitaires, les pliis faroucbes ennemis 
de la liberté. étaient poussCs par le besoin de 
la liberté. C'étaient des malades qui ne com- 
prenaient pas leur mal. Mais tous dans.les 
nteliers , qu'ils fussent communistes ou so- 
cialisles, de I'école de Saint-Simon, ou de celle 
de Fourier, ou de ceUe de Cabet, ceux memes 
qui n'étaient d'aucune école, ni d'aucune affi- 
liation ou sociéte secrbte, tous, sans exception, 
demandaient la réforme ; et la reforme pour 
eux, c'était une réforme sociale, rendue pos- 
sible par la réforme Clectorale. 

Quand le gouvernement et le parti conser- 
vateur entendaient parler de suffrage univer- 
sel, ils ne s'y trompaient pas: ils comprenaient 
qu'il s'agissait du socialisme; et comme le so- 
cialismedesthéoriciens était anti-liberal et tour- 
nait promptement au communisme, ils confon- 
daient, dans leur peur, et aussi dans leur 
argumentation , la revendication du suffrage 
universel avec l'attaque des principes fonda- 
mentaux de la societé; ils croyaient de tres- 
bonne foi dEfendre en meme temps le tr6ne de 
Juillet et la société. 11s se trompaient sur le 
mal des ouvriers comme les ouvriers eux- 
memes; et il était en effet diiücile de compren- 
dre que des hommes qui, pour la pliipart, of- 
fraient avec ernpressement le sacriílce de la 
plus necessaire des libertés, étaient au fond 
travaillés par le mal de la liberté. 

Parmi les libéraux de la bourgeoisie qui de- 
mandaient, comme les ouvriers, la reforme 
électorale, mais par des raisons bien differen- 
tes, les uns allaient jusqu'au suffrage univer- 
sel, soit qu'ils n'en vissent pas la connexion 
avec la reforme sociale. ou qu'ils comprissent 
au contraire tout ce qu'il y avait de désastreux 
et d'impossible dans les théories communistes, 
et que la liberte leur parut Ctre le dernier mot 
des aspirations socialistes. Le plus grand nom- 
bre, animé a la lutte, et ne regardant que l'ad- 
versaire du moment, acceptaient ces auxiliaires 
qui avaient lc meme niot qn'eux a la bouche et 
se croyaicnt a mille lieiies de la republique, 



au moment rnCme ou ils s'asseyaient a c6té 
d'elle dans les banqiiets rkformistes. Le roi, 
dans le dernier discours qu'il prononca pour 
i'ouverture des chambres, n'avait pas tort de 
parler de passions ennemies ou aveugies; car 
les ouvriers étaient ses ennemis, depuis qu'ils 
le regardaient comme un obstacle vivant entre 
eux et le socialisme; et ceux des libéraux qui, 
ne voulant pas aller plus loin que I'abaissement 
di1 cens et l'adjonction des capacites, s'alliaient 
avec le socialisme et  le  suffrage universel, 
etaient assurément bien areugles. 

La campagne des banquets fut faite cepen- 
dant d'un commun accord entre ceux qui ne 
voulaient que réformer e t  ceux qui voulaient 
renverser. L'agitation fut organisée par des li- 
béraux, au protit de la république dont ils 
avaient peur; e t ,  au dernier moment , le suf- 
frage iiniversel fut organisé par des républi- 
cains au pront du socialisme dont ils avaient 
Iiorreur. C'est & peine si les dissentimeiits qui 
éclatkrent entre lc Nalional et  la Reyorme rap- 
pelkrent aux esprits clairvoyants Ie temps ou 
Godefroid Cavaignac, au nom de la Société des 
droits de I'homme, proposait son manifeste so- 
cialiste aux Amis de la liberte de la presse qui 
le repoussaient et chargeaient Armand Carrel d'y 
répondre. On croyait le mouvement socialiste 
arreté avec celni des sociétés secrktes, parce 
qu'on prend aisémcnt, en France, un feu as- 
soupi pour un feu éteint. 11 n'y eut de froisse- 
ments entre ces deux genres de réformateurs, 
si étrangement accouples, qiie dans les der- 
iiiers banquets, a Lyon, par exemple, et  quel- 
ques joiirs avant a Lille. La M. Odilon-Barrot, 
déterminé a limiter clairement son action, de- 
manda qu'un toast au roi fiit porté. M. Ledru- 
Rollin et ses amis s'y opposerent et  eurent le  
dessus; aussitbt M. Odilon-Barrot se  retira. Ce 
clui est étrange, c'est que les journaux minis- 
teriels, au lieu de le féliciter et de le remer- 
cier, le raillerent. 11 est vrai que M. Odilon-Bar- 
rot, s'imaginant peut-elre qu'il s'agissait d'un 
accident isolé, se  retira du banquet de Lille et 
non de la campagne des banquets. 

On préparait a Paris le banquet du 128 arron- 
dissement qui devait effacer celui du Cliiteau- 
nouge et  tous les banqiiets de dkpartements, 
malgré le brutt qu'avaient fait les banquets ré- 
formistes de Lyon, de Lille, de Saint-Quentin; 
celui de PIIíicon, ou M. de Lamartine avait parlé 
avec une éloquence entralnante; celui de Dijon, 
ou hl. Ledru-Rollin avait lancC son manifeste. 
Le préfet de police intervint et  défendit de s e  
reunir. Le comité ne tint conipte de la défense, 
flxa le banquet au 22 fkvrier, decida qu'il au- 
rait lieu dans un terrain appartenant a M. Ni- 
sole, rue du Cliemin-de-\'ersailles, non loin des 
Cliamps-~lysées, et  que les deputes se  réuni- 
raieut place de la Madeleine, no 2, pour se rendre 
cn cortégeau lieu désigné. 11 publia le 20 un ap- 
pel aux habitants de Paris et a la garde natio- 
nale pour leur recommander de faire respecter 
l'ordre. Au jour indiqué, a l'heure dite, la foule 
des souscripteurs, accompagnée de cette im- 
mensc foule qui ne mangiie jamais aux grands 
spectaclcs, dcsceiidit le boulevard et vint se  

masser devant la maison de la place de la Ma- 
deleine d'ou le cortége ofliciel des dkputés et  
des pairs de France devait sortir. Mais la porte 
resta femée. L'opposition modkrée, s'aperce- 
vant qu'elle ne dirigeait plus le mouvement, 
s'abstenait. La troupe parut et  entreprit de dis- 
perser le  mouiement par la force. Nous n e  
rappellerons pas les faits qui suivirent. Nous 
n'avons pas d'histoire a raconter. Nous n'avons 
voulu qu'indiquer les causes de la revolution. 11 
nous sunira de dire que la garde nationale con- 
voquée se rassembla, resta d'abord índécise e t  
flnit par donner son appui moral a l'insurrec- 
tion, en refusant formellement d'intervenir con- 
tre elle. Le roi marcha rapidement de M. Guizot 
a N. Mole, de Y. Mole a M. Tliiers et a M. Odilon- 
Barrot, de M. Odilon-Barrot a i'abdication. Le 
peuple u'allait pas moins vite. 11 avait d'abord 
crié: Vive la rdforme!puis il cria: la de'chdance! 
et enfin: la rdpublique! 

En résumé, l'occasion immédiate de la révo- 
lution fut le banquet du 22 fkvrier; les pré- 
textes apparents furent le droit de réunion violé 
et la réforme refiisée. La réforme était dernan- 
dée en commun par deux classes d'hommes 
bien différentes, e t  dans deux buts diIPerents 
et  presque opposés. La bourgeoisie, qui avait 
cru tenir la tete du mouvement et qui i'avait 
commencé en faveur de la réforme restreinte, 
s'aperqut tard que i'armée populaire qu'elle 
avait dcrriere elle ne lui obéissait pas et pour- 
soivait un tout autre but que d'augmenter ou 
meme de doubler la liste électorale. A partir de 
ce nloment, elle n'eut plus I'illusion de diriger, 
mais elle laissa faire. Te1 cst le sens del'absten- 
tion des députés et de la garde nationale. La . 
troupe elle-meme, voyant le peuple levé e t  la 
bourgeoisie indifférente, s e  déconcerta. Le roi 
avait blessé le  sentiment national a plusieurs 
reprises : des son avénement, en protestant 
dans toutes les cours de l'Europe de son res- 
pect pour les traitks de 1815 (voy. Traité de 
1815); en abandonnant la cause delarévolution 
en Pologne, en Italie, en Espagne; en  refusant 
la Belgique pour le duc de Nemours; plus tard, 
en 1840, et  enfin a l'époque des discussions 
sur le droit de visite, en s e  laissant imposer 
la volontb de l'Angleterre. Ces souvenirs, chez 
un peuple encore plein des coleres de 1815, 
entrkrent pour beaucoup dans la dksaífection . 
de  la bourgeoisie et  dans l'irrésolution de l'ar- 
mée. En somme, le roi Loiiis-Philippe ne  fut 
pas défendu, m&me par ses défenseurs natu- 
rels. La bourgeoisie ne  vit pas clair ce jour-la 
dans scs propres intérkts, et sacrina la grande 
question a la petile. Quant au peuple, qui fit 
la révolution de Février, et  la fit seul, il n e  
pronta pas, comme on i'a dit et comme on l'a 
cru, d'un hasard heureux, et  de la neutralité 
iiiattendue de la garde nationale et de l'ar- 
mée. 11 put devoir a des causes secondaires 
son succks de ce jour-la; mais il obkissait 
a une résolution ancienne et immuable. Tan- 
dis que la bourgeoisie, s'endormant dans se8 
succks, croyait en avoir 8ni avec les kmeutes, 
les ~sociétés secretes et la presse, le peuple 
etait au lendemain des journées de JuiUet, au 



lendemain des barricades du cloltre Saint-Merry 
et de la rne Transnonain; il était aussi a la 
veille des journées de juin 1848. En un mot, il 
était républicain et socialiste; socialiste surtout 
et  avant tout. Ceux qui ont pu croire alors qu'il 
allait s e  contenter d'une révolution politique, 
meme radicale, s e  tromphrent aussi lourdement 
que ceox qui avaient voulu a I'origine se servir 
de  lui pour obtenir un innoceiit remaniement 
des listes électorales. 

Yais de quelle facon le peuple était-il socia- 
liste 1 car il n'y a pas de mot plus obscur, gr lce  
a la multiplicité des Bcoles et  des aspirations. 11 
y avait le socialisme de Saint-Simon, deja trCs- 
arridré et  oublié dans les ateliers, celui de 
Fourier, celui de Cabet; il y avait des cliefs 
d'école, tels que M I .  Louis Blanc, Pierre Le- 
roux et Proudhon, fort éloignés d'etre d'ac- 
Gord entre eux. Peut-etre serait-il jiiste de dire 
que le peuple de Paris, pris dans son ensem- 
ble, était étranger a toutes les écoles et indif- 
férent pour elles. Linfluence considérable de 
certains chefs, de M. Louis Blanc, par exem- 
ple, était personnelle; il avait infiniment plus 
d'amis et  d'adhérents que de  disciples. On 1'é- 
coutait, on le suivait; on ne  l'étudiait pas, ou 
du moins peu de personnes i'étudiaient. Le 
peuple s e  sentait mal a l'aise ; il s e  croyait 
mal partagé et mal traité; il voulait résolfimeut 
une amélioration dans sa condition; il ktait 
unanime en cela. hlais cette révolution sociale 
qu'il voulait , il manquait de notions precises 
sur  la manikre de i'opérer. (Voy. Socialisme.) 

En général, etre socialiste, c'est vouloir ré- 
former soit la propriété , soit la famille. On ac- 
cusait le peuple, en  1848, d'ébranler la famille 
et  d'attaquer la propriété. Cette accusation, 
ainsi formulée, Ctait injuste et m&me odieuse; 
elle pouvait etre méritée par certaines écoles, 
elIe n e  l'était pas le moins du monde par la 
population des ateliers de Paris. Personne ne 
pensait a modifier les lois et les conditions de 
la famille; meme lorsque hl. Crémieux, quel- 
ques mois aprCs la révolution, porta a 1'Assem- 
blée constituante un projet de loi sur  le di- 
vorce, ce  projet, qui du reste n'aboutit pas, 
produisit fort peu d'émotion; il y eut dans la 
foule quelque satisfaction et  encore plus de 
surprise. Le divorce (voy.), d'aiileurs, n'est pas 
la suppression de la famille; le premier empe- 
reur, qui I'a introduit dans nos codes, n'a ja- 
mais passé pour un socialiste. La vérité est que 
la préoccupation n'était pas 15. Si l'on s'occii- 
pait quelque part de réfoimer la famille, c'était 
dans les bureanx du journal Ea Phalange, et 
dans un cercle de  tliéoricieiis assez inoffensifs. 
Quant ti la propriété, on la disculait en effet. 
On disculait partout sur la rente et le salaire. 
Un rnot célebre, EapropriWé, c'est le vol, était 
dans la bouclie de tous les ennemis di1 socia- 
lisme et devenait leur premier argument contre 
toute réforme. C'était la premiere plirase d'un 
livre dont on ne  connaissait que la premiere 
phrase, et  I'autenr a plusieilrs fois désavoué le 
sens qu'on Iui attribuait. Ce pamphlet: Qu'est-ce 
quela propriété? est le plus célebre et le moins 
connu des ouvrages de DI Proudhoii. Au fond, 

la préoccupation dominante des ouvriers Btait 
celle-ci : gagner davantage. Les plus forts rB- 
vaient de remplacer le salariat par la partici- 
pation. Les deux mots d'organisation du travail 
et de droit au travail circulaient dans les mas- 
ses; les idees qu'ils exprimaient etaient loin 
d'etre bien déilnies, et surtout d'etre déllnies 
par tous de la m&me facon. En pressant les 
conséquences, les logiciens en faisaient sortir 
la suppression de la propriété; mais il y a les 
conséquences possibles et les conséquences 
nécessaires. Celle-ci n'était pas nkcessaire; on 
ne pouvait donc sans injiistice l'imputer aua de- 
fenseurs du principe qui déclaraient la repous- 
ser. En toiis cas, elle ri'était ni apercue ni voulue 
par l'immense majorité du peuple de Paris. 11 
était tres-attaché au principe de la propriété; il 
entendait seulement la réforme dans quelques- 
unes de ses applications. 11 y a '  bien quelque 
différence entre rkformer eb dktruire. Ceux qui, 
a diverses reprises , ont réduit la rente, et  
ceux qui, sous le roi Louis-Philippe, ont voté 
la loi d'expropriation pour cause d'utilit0 pu- 
blique, n e  sont pas des socialistes. 

Ce qui était plus vrai, c'est que le peuple 
inclinait a des réformes imposées par la loi, 
dirigkes par 1'État. 11 demandait a l'autorilé des 
reglements, des tarifs, et meme au besoin des 
outils et  des capitaux. 11 était, en un mot, 
essentiellenient autoritaire. Nos libéraux, qui 
saisirent sur-le-cliamp ce c6té défectueux dii 
socialisme de 1848 et qui en flrent avec raison 
leur principal argument contre lui, n'étaient 
giikre enx-memes libéraux que de nom. Les 
divers pouvoirs qiii s e  sont succedé en France 
depuis la Révolution, a commencer par nos 
grandes assemblées populaires , ne nous out 
appris la liberté ni  aux uns ni aux autres. Ce 
qu'on appelle la conquete de la liberté n'est 
trop souvcnt qu'un dkplacement de l'autoritk. 
Les libéraux comprirent cependant a merveille 
qu'il importait a chacun de rester maitre de ses 
capitaus, et ils entreprirent de démontrer aux 
ouvriers qu'ils devaient rester niaftres de leur 
travail. Leur argumentation sur ce point fut 
irrefutable, et la liberté y gagna de toutes les 
fapons, parce que les ouvriers socialistes ou- 
vrirent les yeux sur la faute qu'ils allaient 
commettre, et qiie les professeurs de liberté 
apprirent, en l'enseignant, a la connaltre un 
peu micux et a l'aimer moins platoniquement. 
Peut-&re est-il vrai de dire que, depuis la 
derniere révolution, la liberte a beaiicoup perdu 
dans les lois, et beaucoup gagné dans les es- 
p r i t~ .  

Les dCtails de  la Révolntion de 1848 sont 
bien loin de nous, au bout de  seize ans révo- 
lus , mais plusieurs de ses conséquences sub- 
sislent. La conséquence officielle la plus appa- 
rente est l e  suffrage universel. 11 faut compter 
aussi parmi les institutions deja fondees ou en 
train de s'établir les sociétés de secours mu- 
tuels, créées avant la révolution. et qui n'ont 
pris leur grand essor qiie depuis; les caisses 
de retraite pour la vieillesse, le crédit au tra- 
vail, les associations de production entre tra- 
vailleurs. Ces dernieres reformes sont en réalité 
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des réformes sociales, quoique contenues dans 
des limites fort étroites. 11 est remarquable que, 
parmi les conséquences de la révolution de 
Fevrier, celles que les événements postérieurs 
n'ont pas momentanéinent ou définilivement 
détruites, sont le suffrage universel en poli- 
tique, et un mouvement de plus en plus pro- 
noncé vers les réformes sociales; le double but 
que le peuple s e  proposait d8s l'origine de la 
campagne des banquets: le radicalisme et le 
socialisme. 

JIais le fait le plus important, le fait capital, 
parce qu'il donnera enfin, s'il acheve de se  gé- 
néraliser, son sens véritable a la Révolution de 
1789, c'est que les ouvriers s e  sont passionnés 
pour l'instruction, et  ont du m&me coup et par 
les memes motifs abandonné de plus en plus les 
théories d'organisation par 1'Etat; qu'ils sont 
devenus aussi jaloux de leur liberte que nous- 
memes; qu'ils cherchent désormais a protéger 
eux-memes leurs intérets, a debattre eux- 
memes leurs salaires, a diriger eux-memes 
les mutualites, a fonder eux-m¡3mes, librement 
et sans patronage oficiel, leurs associations. 
C'est, en  effet, par laliberté que le paupérisme 
sera vaincu et l'kgalité delinitivement fondée. 
Le bien-8tre matériel, venant d'une autre 
source, ne suffirait ni pour apaiser les désirs 
ni pour effacer les difirences de castes. 11 est 
temps que chacun ne dépende que de soi et  
prenne naturellement la place que lui assi- 
gnent son travail, sa probité et sa capacité. En 
un mot, la révolution devait avoir pour consé- 
quences le suffrage universel, l'instruction 
universelle et la liberté : le suffrage universel, 
nous l'avons ; I'instruction , nous l'aurons , 
puisque nous la voulons. Qu'on en dise une 
bonne fois autant de la liberté, et tout ira bien. 
La liberte est a conquérir sans doute; mais il 
s'agit surtout de la conquérir sur noiis-memes, 
en sachant et  en voulant Btre libres. 

JULES SIBION. 

REVUE BRITANNIQUE. Elle a Btk fondee 
en 1825 par Saulnier íils, qui en a été le direc- 
teiir jusqu'a samort, en 1835. De 1836 a 1840 la 
Rcvue a étk dirigée par RI. L. Galibert, et depuis 
1841 elle a passé sous la direction de M. Amé- 
dée Pichot. 11 en paralt une livraison par mois. 

Pendant longtemps la Revue se  borna a re- 
produire ou a analyser des ouvrages et des 
arlicles publiés en Angleterre. Le cboix était 
fait avec tact et intelligence, et la Revue jouis- 
sait d'iine popularité bien méritée. Depuis deiix 
ou trois ans elle a un peu élargi son cadre, e t  
publié des correspondances sur 1'Allemagne e t  
sur d'autres pays. M. B. 

REVUE CONTEMPORAINE (LA). Fondee le 
15 avril1852 par M. deBelleval, cette revue fut 
d'abord edclusivement littéraire et comptaparmi 
ses coilaborateurs MM. A. de  Pontmartin, A. Ret- 
tement, de Salvandy, Viennet, Ph. Chasles, de 
Saulcy, le comteBeugnot, A. de Calonne, E. Au- 
gicr, de Caraman, J. Janin, Villemain, Nérimée, 
le P. Ventura, Lerminier, de Montalembert, de 
Caronte, Iritet, Guizot, etc.. .. Si le concours de 

ces écrivains qui, la plupart, appartenaient au 
parli de la fusiou Iégitimiste, donua a ce recueil 
une liaute valeur littéraire, il ne laissa pas de 
lui preter un sens politique parfaitement ac- 
cusé. N Ces idees qui tombenf de vos plumes, 
disait M. Nettement dans son Introduction, 
sont une semence que recueillent les esprits; 
la moisson se  levera plus tard dans les faits, 
sans vous, malgré vous, contre vous peiit-&e. 
Les politiqiies agissent sur les faits, e t  la puis- 
sance des écrivains s'arrkte aux idées; mais 
les premiers ne  récoltent que ce qui a ét6 semé 
par les seconds. Toujours l e  siécle politique 
est en germe dans le siecle littéraire. 1) Te1 fut 
dans sa premiere pérbde le véritable but de  la 
Revue que dans 1'Introduction 1 .  Nettement 
proclamait avec tant d'insistance et sous trois 
formes différentes. 
M. de Calonne, qui en prit dktinitivement la 

direction le 15 aoiit 1854, lui imprima une 
impulsion nouvelle , l'augmenta d'une chro- 
nique politique (31 aotit 1855), lui annexa 
I'hthenmum franpais (15 aoiit 1856) et  lafondit 
avec la Revue europdenne (15 décernbre 1861). 
Également éloignée de.tout esprit d'opposition 
systématiqiie et de toute complaisance servile, 
la Revue contemporaine professe en politique 
des doctrines liberales, elle prend avec ardeiir 
la défense des nationalités, étudie les moyens . 
de pacifler les esprits et provoque les réformes 
que nécessitent les besoins légitimes de la so- 
ciétk moderne. Ne s'inspirant que d'elle-meme 
en litterature, elle appelle les intelligences les 
plus diverses a concourir a cette ceuvre de  
p rog rb ,  sans exiger le sacritice des opinions 
individuelles. Elle embrasse la politique, i'his- . 
toire, la littérature, les beaux-arts, les scien- 
ces, la pliilosophie, I'art militaire, la marine, 
I'agriculture, l'économie sociale et politique. 
Les aeuvres d'imagination , romans , nouvelles, 
voyages, poésies, y sont egalement accueillies 
avec faveur. Accordant entin plus de place que 
tout autre recueil i la partie bibliographique, 
elle offre a ses lecteurs un répertoire étendu 
du mouvemeut intellectuel qui s e  manifeste 
dans tous les pays. Parmi les collaborateurs de  
cette seconde période, on distingue Mbl. Trop- 
loug, de Parieu, de Forcade-Laroquelte, Boin- 
villiers , Oscar de Vallée, Franck, Leo Joubert, 
Lélut, les généraux Daumas et Ambert, le ba- 
ron Ernouf, Levasseur, G. Lafenestre, Horn, 
Al. Pey, Montucci, Tissot, Leconte de Lisle, 
Claveau, H. RiviBre, F. Fabre, etc. S. R. 

REVUE DES DEUX-MONDES. La presse 
périodique s'est immensément développée de  
nos jours, dans la proportion meme du déve- 
loppement des idées et des mceurs democrati- 
ques. A une société fondée sur la délibération 
publique, sur la représentation de tous les in- 
térets et ardemment animée du besoin de con- 
nalire, de  s'instruire, de lire, de suivre ses 
propres affaires, il faut, en  dehors de la litté- 
rature proprement dite qui a des conditions 
exceptionnelles, une  littérature qui exprime 
ce travail universel, qui reponde a ce besoin 
de tous les instants, qui, en parlant de tout, 
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puisse parler a tous. De 1i l'extension et I'im- 
portance croissantes des journaux, devenus en 
quelque sorte un organe naturel du monde 
moderne; mais a cbté de la presse quotidienne 
il s'est formé encore, il devait se former un 
autre ordre de publications kgaiement propre 
a notre temps: c'est la revue, qui n'est ni le 
livre, nile journal, quoiqu'elie tienne de I'un et 
de l'autre, et de i'avénement meme de cet ordre 
de publications est né un genrenouveau delitté- 
rature, I'essai, résume a la fois substantiel et 
rapide de toutes les questions qui s'élevent, - 
l'essai applique a I'histoire, a la politique, ti la 
pbilosophie, a l'économie sociale, a la Iittéra- 
ture, a tout ce qui tient au mouvement des 
choses et des hornmes. La Revue des Deux- 
Mondes est incontestablement en ce genre 
l'ceuvre qui a eu le plus de succes et qui a 
pris de nos jours le plus d'importance, tant par 
la solidité de sa constitution que par la variéte 
des travaux qu'elle publie et par la réunion de 
talents qu'elle est parvenue a grouper. 

Ce n'est pas en un jour qu'une publication 
de cet ordre peut s'etablir, et bien des condi- 
tions sont nécessaires. Les ressources maté- 
rielles ne sont mBme pas toujours i I'origine 
un moyen infaillible pour réussir. 11 faut les 
citconstances, I'art de rapprocher des esprits 
' divers dans un milieu propice et de répondre 
au p t ~ t  public, le  temps qui favorise et con- 
solide les entreprises sérieuses. A considérer 
historiquement la Revue des Deuz-Mondes , 
elle est nke au lendemain de 1830; elie date 
rkellement de 1831 ; mais quoiqii'elle ait eu 
des l'abord le succes de toute idee heureuse, 
quoiqu'elie ait réuni dans cette premiere pé- 
riode les talents les plus briilauts et les plus 
populaires, les Musset, les Sainte-Beuve, les 
Vigny, les Sand, les Mkrimée, les Planche , 
auxquels se joignaient des cette kpoque les 
Augustin Thierry, les Ampbre, les Lerminier, 
les hIagnin, etc., ce n'est que bien plus tard 
et avec les annees qu'elle est arri~Ce a pren- 
dre une importance exceptionnelle en France 
et peut-Ctre encore plus en Europe. Elle est 
le produit d'une formation successive morale- 
ment aussi bien que matériellement. A sa pre- 
miere apparition, en 1831, elle était un recueil 
tout littkraire, et chacune de ses livraisons ne 
comptait que sept ou huit feuilles d'impression. 
Bientbt, a la littérature venaient se joindre des 
travaux de pliilosophie et de science. Des 1833 
la politique faisait son entrée a la Revue des 
Deux-Mondes et devenait ce que le critique an- 
glais Jeffrey appelait la jambe droite de toute 
revue. « La Revue diÉdimbourg, disait-il, marche 
sur deux jambes, la littkrature est l'une des 
deuxsans doute, mais c'est la politique qui est 
la jambe droite. u La Revue francaise se com- 
plCtait ainsi progressivement et elle faisait en 
mBme temps entrer dans son cadre 1'étude des 
littératures étrangeres, du développement mo- 
ral, philosophique, politique des divers peu- 
ples ; les voyages avaient aussi leur part, e t 
i'Bconomie politique, sociale était kgalement 
étudike avec soin. 

C'est ainsi que la Revzre des Deux-Nondes 

arrivait en 1848, ayant joué un r61e politique 
eS littéraire marque pendant toute la période 
du regime parlementaire de 1830, serieuse- 
ment constituke, réunissant les conditions es- 
sentielles de toute publication dksormais faite 
pour vivre, ayant pourtant encore plus de suc- 
ces de lecture et de considération littéraire que 
de succes matériel. C'était le recueil le plus 
répandu, le plus lu, le plus recherché, sans 
avoir dépassé toiitefois, dans i'essor le plus 
graud qu'il eiit éte possible d'atteindre jus- 
qu'alors, le chiffre de deux ti trois mille sous- 
cripteurs. La rSvolution de Février, peu favora- 
ble daiis les premiers moments aux choses de 
l'esprit, semblait devoir porter un coup terrible 
a la Revue; ce fut au contraire cette revolution 
qui devint pour elle le point de départ d'un 
succes plus marque et plus rapide, d'une ex- 
tension nouvelle. C'est peu apres, en 1850, que 
commencait, sous la m&me direction, une pu- 
blication destinée i compléter la Revue et re- 
tracant sous la forme d'un Anntiaire I'histoire 
des divers Etats du monde. L'Annuaire forme 
maintenant onze volumcs contenant apeu pres 
toute J'liistoire contemporaine, éclairee de do- 
cuments diplomatiques et statistiques. Apres 
la rkvolution de 1848, le coup d 'E  tat du mois 
de décembre 1851 , loin d'arrCter ce succ*s, 
ne faisait que I'accélérer d'une double facon, 
en diminuant pour le moment I'intéret des jour- 
naux quotidiens renfermes dans d'élroites li- 
mites et en rejetant dans les travaux de l'esprit 
beaucoup d'hommes absorbes jiisque-la par la 
politique. La Revue des Deux-Mondes a suivi 
ainsi depuis trente-trois ans une loi constante 
de progression, étendant la sphére de ses tra- 
va=, attirant a elle plusieurs génkrations de 
talents, et elle est arrivke a Btre un des orga- 
nes les plus considérables de la publicité eu- 
ropéenne; elle compte aujourd'hui environ 
seize mille souscripteurs. 

Ce succes s'explique par diversescauses. D'a- 
bord l'esprit liberal qui se manifeste dans la 
Revue des Deux-Mondes a servi sans nul doute 
a la propager, a la populariser. Sans cesser 
d'Btre un recueil conservateur de gotits et 
d'habitudes, elle a rksol~iment adopté le prin- 
cipe de la liberté dans toutes les applications 
intkrieures, extérieures, kconomiques. En ou- 
tre, les informations toujours sérieuses, sou- 
ventinédites et curieuses que contient la Revue 
sur les pays, sur les gouvernements étrangers, 
ont contribué a lui donner de l'intérkt, i favo- 
riser le retentissement de certains de ses tra- 
vaux. Enfin, quoiqu'elle ait passé quelquefois 
pour Btre un peu exclusive et d'acces dificile, 
il est incontestable que la Revz:e des Deux- 
Mondes a toujours vise a réunir le plus grand 
nombre possible de talents, les uns nouveaiix, 
d'autres déja eprouvés. Tous ces élements com- 
binés ont servi a créer a cette Revue une si- 
tuatiou qui a Cté souvent i'objet de bien des 
attaques, qu'on a essayk d'kbranler ou de ba- 
lancer par la crCation d'entreprises rivales, et 
qui, en déílnitive, ne reste pas moins imposante 
parce qu'elle s'appuie tout i la fois sur le cré- 
dit moral ct sur le succés uiülédel. 
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La Revue des Deux-Mondes a apparlenu i 
deux proprietaires jusqu'en 1845, bpoque ou 
elle se  transforma et fut mise en actions, 
restant toujours d'ailleurs sous la direction du 
premier fondateur qui devenait et est encore 
aujourd'hui le principal propriétaire, M. Buloz. 
Quant a la redaction, il serait dificile d'en prb- 
ciser les limites et  d'bnumérer les noms de 
tous ceux qui y ont pris part. 11 est peu d'écri- 
vains de quelque réputation depuis trente ans 
qui soient restés absolument étrangers a la 
Revzte des Deux-Mondes. hf. Tliiers y a Ccrit 
quelques articles a une époque ou il etait pré- 
sident du conseil. hl. Guizot y a publié un cer- 
tain nombre de travaur depuis quelques an- 
iiées. Il y a eu quelquefois des articles d'une 
origine princiere a peine dissimulke. hl. Sainte- 
Beuve, apres une séparation prolongke, es1 
revenu dans ces derniers temps a la Revue ou 
son nom a reparu. Gustave Planche a travaillé 
a ce recueil jusqu'a sa mort. 11 reste désormais 
peu des premiers rédacteurs. Alfred de Musset, 
Vigny , Augustin Thierry, Ampbe, Loeve-Vei- 
mars, Lerminier, Léon Faucher, Brizeux et bien 
d'autres sont morts. Les ljrincipaux collabora- 
teurs sont aiijo~rd'liui 81me Sand, M. Octavc 
Feuillet, M. Cherbuliez. IM. de Rérnusat, Saint- 
larc-Girardin, Vitet, Eugene Forcade, Cliarles 
de Mazade, Emile lontegut, Quatrefages, Qui- 
net,  Léonce de Lavegne, Arnédée Thierry, 
Michel Cliesalier, Alplionse Esqiiiros , Cousin , 
Geffroy, Louis Reybaud, Gaston Boissier, Ame- 
dée Acliard, Saint-Rene Taillandier, Jules San- 
deau , Ernest Renan , Elisée Reclus, Forgues , 
Maxime Ducamp, Cliarles Lavollee, Scudo, Beulé, 
Payen, etc., etc. Nous nc citons pas tous les 
noms; il en est qui sans paraltre aussi souvent 
contribuent nkanmoins a assurer I'importance 
littkraire et  politique de la Revue des Deux- 
Mondes et maintenir son succes. 

CH. DE PERCIN. 

REVUE NATIONALE. Le Magasin de la 
librairie, revue non politique, publiée, i par- 
tir du 10 novembre 1858, par M. Charpentier, 
libraire, fut autorisé a traiter de matieres po- 
litiques, e t  a compler du 10 novembre 1860, 
il parait sous le  titre de Revue nationale et 
étrangere. C'est une publication essentielle- 
ment libérale qui compte parmi ses collabora- 
teurs plusieurs des ccrivains les plus distingués 
de la Prance; nommons seulement MM. Lahou- 
laye, Lanfrey, Ulbacli, Louis de LomBnie, Tliéo- 
pliile Gnuthier, Ed. de Pressensé, Elias Regnault, 
Honcliaud et tant d'autres. La Revue nationale 
paralt le 10 de chaque mois. 

REVUE TRIMESTRIELLE ALLEMANDE 
(Deutsche Vierteoahrs-Schrtjt). C'est une crea- 
tion de la librairie Cotta Stuttgart, dont le 
chef, le baron de Cotta, l'a dirigée depuis sa 
fondation, en janvier 1838. Cette revue traite 
toutes les matieres politiques, scientiíiques et 
littéraires, et de nombreux articles sont dus 
aux meilleures plumes de l'Allemagne. Elle est 
consacrée a l'opinion conse~atrice.  Nous n'es- 
sayeroiis pas de signaler les travaiix les plus 

remarquables qui ont paru dans cette sbrie 
d'années deja si  longue; nous noiis bornous 
a dire que, destinée A Stre un miroir fidele n 
des evénements et  des progres de i'kpoque, 
elle a aborde toutes les questions, et qu'on 
trouvera sur toutes une etude quelqiiefois ex- 
cellente, quelquefois d'iine valeur moindre, 
mais toujours utile a celui qui la consulte. De- 
puis quelques annkes la Revue trinzestrielle 
tend a paraltre plus fréquemment; le numero 
est souvent divise en  deux parties paraissant 
successivement, ce qui ferait, si  la division 
était constante, une pkriodicité de six semaines. 

M. B. 

REVUES ANGLAISES. Les grandes revues 
trimestrielles, telles que les comprennent au- 
jourd'hui les Anglais, datent du commence- 
ment d11 siecle. Le cadre des matieres e t  le  
mode de publication en ont été trorivés par les 
fondateurs de la Revue dVÉdimóourg. Rien n'a 
été changé a ce cadre et a ce mode de publi- 
cation, tant par ceux qui les ont inaiigurés que 
par ceux qu.i les ont imitds. 

Revue d'Edintbourg.- Les circonstances qui 
donri8rent lieu a la création de cette publica- 
tion sont en génBral assez peu connues sur le 
contiuent. Vers le milieu du dix-liuiti8me siecle, 
les jeunes gens qui suivaient les cours de I'Uni- 
versité tenaient des réunions particulieres dans 
lesqiielles étaient disciitées, a uu point de vue 
tout spéculalif, les grandes questions histo- 
riques, politiques, Bconomiques, religieuses, 
qu'allait soulever l'avenir, et  sur lesquelles 
l'enseignement officiel, par des raisons di- 
verses, était plus ou moins muet, et  dans tous 
les cas fort discret. Le personnel de ces rCu- 
nions appartenait tout entier a cette jennesse 
universitaire destinée a occuper de  grandes 
positions dans I'État, le Pariement, l'Église, le  
Barreau et les autres professions liberales. La 
plus ci.1kbre de ces rkunions fut la Société spé- 
czrlative, fondee en 1764. 

Quarante ans apres, en 1802, l'idee vint B 
quelques-uns des membres de cette société 
d'en appliquer les rkgles i la publication d'un 
recueil périodique devant a la fois servir d'in- 
striiment a la dissémination de la science poli- 
tique et  de régulateur de l'opinion publique. 
LaRevue deyait aussi s'occuper de suivre Ves- 
prit humain dans les arts, les sciences et  les 
lettres. 

line grande fortune Ctait réservée aux fon- 
dateurs de la Revue dans les diverses carrieres 
qu'ils avaient embrassees ; une non moins 
grande 'fortune etait réservCe a leur ceuvre. 
L'csprit qui présidait aux discussions de la So- 
ciété spéculative était tr8s-large. Passant au- 
dessus des lois reciies, des autorités établies, 
des intkrets existants, ces discussions, mal@ 
les hautes positions sociales occupées ou espC- 
rées par la pliipart de ceux qui y prenaient 
part, mknageaient parfois aussi peu la politi- 
que intérieiire et extkrieure du gouvernement, 
la religion de 1'Etat et la monarchie elle-meme 
que l'esclavage et  la traite des noirs. Cepen- 
dant, dEs le piemler joiir, la Recue se posa en 



champion des principes politiques des whigs, 
c'est-a-dire, pour parler le  langage de notre 
temps, d'une politique libérale. Une pareille 
attitude exigeait alors beaucoup de courage. 
Il y avait du danger a entretenir le  public des 
reformes a faire, des abus a corriger; on n'ai- 
mait pas a entendre parler d'une meiileure re- 
partition du pouvoir politique entre les diverses 
classes de la société; ce qu'on supportait en- 
core moins quele  reste, c'était d'entendre dire 
que dans la Révolution francaise il y avait autre 
chose qu'une longue serie de crimes et de 
folies. Pareil langage exposait ceux qui le te- 
naient a des poursuites criminelles oii tout au 
moins compromettait leur avenir politique ou 
professionnel. Sur tous ces points, I'opinion pu- 
blique pensait, du reste, comme les Iiommes 
d'État. Soixante ans s e  sont écoulés depuis cette 
époque, et  la Revue soutient encore la meme 
cause qu'au premier jour de sa fondation. Ses 
moyens sont aussi restés les mkmes. Une si  
longiie carriere n'a pas BtB exempte de fautes. 
De son propre aveu, au fort des luttes de parti, 
son enseignement politique ne  fut pas exempt 
d'erreur; les faits et  les arguments sur lesquels 
s'appuyaient les doctrines qu'elle cherchait a 
faireprévaloir n'ktaient pas toujours bien choi- 
sis, dans ses apprkciations du caractere per- 
sonnel de  ses adversaires, ses critiques ne 
surent pas toujours rester dans une juste me- 
sure; mais ces défauts ont depuis longtemps 
disparu, avec les animosités politiqucs qui les 
avaient engendres. Considérée dans son en- 
semble,l'ceiivrede la Revuetient depuissoixante 
ans une place honorable dans la vie politique 
anglaise. Tous les écrivains qui font autorite 
sur ces matieres reconnaissent qu'en soumet- 
tant toutes les questions politiques, tant inté- 
rieuresqu'cxtérieures, ti des discussions vastes 
et  approfondies, les revues anglaises ont gran- 
dement contribu6 a élargir l'espril national. 

Plus soucieuse de liberté que d'égalité, la 
Revue d'Edimbourg, tout en restant I'avocat de 
l'extension du droit de suffrage, verrait avec 
peine le remplacement de la classe d'liommes 
politiques dont se  compose actuellement le Par- 
lement, classe qu'elle considere comrne ktant 
également assez puissante pour empécher la 
constitution d'un arbitraire gouvernemental e t  
bureaucratique ettenir tete a la turbulence des 
masses. Sans réduire les fonctions du gouver- 
nement &la répression du désordre et du crime, 
elle tient a ce qu'il ne fasse pas ce que le 
publicpeut Iiii-meme faire, mCme ala  condition 
de ne  pas s'en acquitter aussi bien. En religion, 
ses idees sont encore plus larges. La siipé- 
iiorité morale du protestantisme sur le catbo- 
licisme n'est pour elle l'objet d'aucun doute. 
Les époques d'anarchie, de concentration. du 
pouvoir, de réaction qu'eut a traverser l'An- 
gleterre avant d'en arriver a disposer librement 
de ses destinées ont été, de la part de la Re- 
wue, l'objet d'un examen tout particulier. Un 
des mérites les plus remarquables de ces re- 
cherches a travers le passé est d'en avoir su  
tirer des l e y n s  parfaitement applicables au 
présent. 

Les grandes époques historiques des autres 
nations ont étb Btudiées avec autant de soin. 
Ce qui frappe B la lecture de quelques-uns de 
ces travaux, c'est que ce sont moins des exa- 
mens critiques que des réductions exactes des 
ceuvres originales, faites par des gens souvent 
plus au courant du sujet que les auteurs eux- 
mémes. Aux yeux d'uue critique historique, 
qui donne l'apprbciation des faits, tient tou- 
jours compte des idées du temps, des néces- 
sités politiques et du caractere des individus, 
il n'y a pas lieu de s'étonner si  les efforts ten- 
tés il y a quelques annees pour introduire dans 
I'histoire les procédés du roman e t  de la poé- 
sie n'ont pas trouve grice. 

Dans l'examen des problemes sociaux et des 
forinidables questions de race, la Revue n'a 
pas été inférieiire a elle-meme. Si les travaux 
qu'elle a consacrés a ces graves .mati&res évi- 
tent parfois et peut-&tre trop souvent de con- 
clure, ils n'en sont pas moins des exposés 
complets de tous les eléments des questions a 
résoudre. 

Une des grandes causes du succhs de la Re- 
vue, c'est la part prise & sa collaboration par les 
hommes d'Etat eux-mémes. C'est a des écri- 
vains de cette classe que sont dus la plupart 
des traraux sur les grandes mesures di1 gou- 
vernement et les grandes questions politiques. 
Ces articles ne sont pas signés; mais le public 
sait néanmoins assez bien a qui en attribuer la 
paternité. Du reste, pour peu que ces arti- 
cles attirent I'attention publique, on en fait un 
tirage special, e t  alors il est d'usage que l'au- 
teur fasse connaltre son nom. 

Un des défauts de la Revue d'Édimbourg, qui 
est commun du reste a toutes les autres revues 
t rimestrielles, c'est de manquer souvent d'ac- 
tualité. Ce défaut est, au surplus, une des 
consépiiences inévitables de leur publication. 
Le fondateur de la Revue d'Edimbourg, Jeffrey, 
évitait l'actualité autant que les autres publi- 
cations de la presse périodique la recherclient. 
A ce sujet, il comparait son oeuvre a celle de 
i'historieu, qui, dans les faits et  les évene- 
ments humains, doit se  borner a recucillir ccux 
qui portent avec eux une lecon ou -un ensei- 

a a vetiir. gnement pour les gknérationo 
QuarterZy Remew. - Le succhs de la Revue 

d'Édi?nhouvg, l'empire que des les premiéres 
années de son existence elle avait exercé sur 
l'opinion publique, le concours que lui don- 
naient les notahilites politiques et IittCraires du 
parti whig, amena, en 1809, la fondation de la 
Quarterly Review, qui se p l a p  sur u11 terrain 
tout ti fait oppose. Sans entendre revendiquer 
pour la Constitution le merite de la perfection, 
le  moment lui paraissait mal choisi pour en 
demander la modification, et les réformes pr6- 
nées par la nouvelle ecole whig étaient repre- 
sentées comme des réves dangereux. L'idée 
d'une Chambre des commlnes, quin'chtpas 
ete complétement sous la direction des mi- 
nistres , et qui , pour appuyer ou soutenir 
une politique, ii'aurait eu qu'a consulter Son 
jugement et  sa  consciente, était traitée de 
chimérique et de rerolutionnaire au premier 



chef; pareille cliose n'avart jamais existe et 
ne pouvait exister qu'i la condition d'abou- 
tir a la pire des dkmocraties. Tout c e  qui pou- 
vait ajouter a I'iufluence de la propriété ter- 
ritoriale fut rkclamé et  soutenu avec instante. 
Les principes réglant les rapports des pro- 
priétaires du sol avec leurs fermiers étaient 
pour la Revue l'objct d'iin véritable culte. La 
porte du Parlement devait &re aussi so- 
lidement maintenue fermée contre I'industrie 
et le comrnerce, comme classes, que contre 
l'elément populaire proprement dit. Ces deiix 
catégories sociales n'ktaient pas considerées 
comme assez morales pour etre admises aupar- 
tage de la vie politique. 

Tres-attachée a l'Eglise d'Angleterre et au 
protestantisme, la Quarterly Review fut l!adver- 
saire énergique de I'émancipation des catlio- 
liques. En cette circonstance , elle obkissait 
moins a u n  exces de zele religieux qu'a la 
crainte de voir entrer dans le Parlement un 
elkrnent qui neflit pas essentiellement anglais. 
L'éducalioq n e  lui paraissait bonne que pour 
les classes qui ont des richesses et des loisirs; 
clle a fait assez longtemps obstacle a tous les 
projds du gouvernement a ce  sujet. En linan- 
ces, les incessantes modiflcations apportees 
tant dans i'assiette que dans la repartition des 
taxes, out aussi éte l'objet de son Iiostilité 
déclarée. ElIe prkvoyait du reste ce qui est 
arrivé, c'est q i ~ e  toutes ces rnodifications et ré- 
ductions sur  les taxes indirectes qui pesaient 
sur le gros de la nation aboiitiraient a toucher 
i la presque exernption de  taxes, dont les 
classes riches ou plut6t une certaine partic 
des classes riclies avaient réussi a s e  consti- 
tuer le privilege. 

En dkpit de la Quarterly Review et de ses 
savantes dkmonstrations, aucune des reformes 
religieuses, politiques, financiéres et kconomi- 
aues accomnlies deauis trente-cina ans. n'a 
e'ncore livré i '~ng1etirre I'esprit de'conf1;sion 
et derdvoliition. Le ~ e u ~ l e  des lles Dritanniaues 
est plus gouvernable qu'il ne l'a jamais é te .  
Toujours altacliée a ses principes et  a s e s  doc- 
trines politiques, la Quarterly Review se  con- 
sole de leur peu de succ&s en Angleterre, par 
le spectacle de l'insuccbs mallieiireusement 
trop constant qui a signalk, sur le continent et 
en Amériqiie, le triomplie momentane des idées 
libdrales et democratiques. Elle oublie un peu, 
envers la dhoc ra t i e  et  la classe moyenne, 
l'excuse de non-perfection qu'elle alleguait en 
faveur des classes entre les mains desquelles 
elle eGt voulu concentrer l e  gouvernement. 
Ses critiques a cet fgard coutiennent nean- 
moins des instructions tres-précieuses, et ses 
travaux sur riotre vie politique intérieure de- 
puis 1809, en gknéral, assez inconnus, sont 
pe!it-&re, tout autant que ceiix de la Revue 
mdimbourg, dignes d'etre signalks a I'alten- 
tion de I'liistoire. 

Revue de Weslminster. - Fondke en 1823, 
par I'illustre Jérémie Bentham, celterevue passa 
bientdt entre les mains des radicaux. Son ca- 
racthe,  qui depuis quarante ans n'a pas trop 
cliange, cst cssentiellemeiit different de celui 

des deuv autres grandcs revues. C'est une 
ceuvre d'enseignement bien plus que de criti- 
que. Le passk en general lui a toujours inspire 
assez peu de respect. Suíüsamment convaincu 
par I'ensemble des faits que le présent vaut 
heaucoup mierix que le passé, l'avenir ne lui in- 
spire ancune espece d'inquiétude. Ses maximes 
politiques ne  sont pas toujoiirs en  complete 
harmonie avec les idées reques et la pratique 
ordinaire. Elle croit qu'il serait du devoir du 
peuple anglais de prendre a l'édification de la 
liberté chez les autres peuples étrangers aii- 
tant d'intbret qu'il en a pris pour l'édiflcation 
de la sienne propre. Ses critiques du méca- 
nisme politique et gouvernemental intkrieiir, 
tres-ménagées dans la forme, sont au fond tres- 
skrieuses et tres-tropiques; et au rebours de la 
plupart des ceuvres de  ce genre, elles s e  termi- 
nent tres-souvent par des coricliisions pratiques. 

11 est plus d'une fois arrivé que ces sugges- 
tions ont attiré i'attention des hommes politi- 
ques, et s e  sont transformkes en acte du Par- 
lement. Cela notamment est arrivé pour le 
brióery art de 1854, dont les dispositions sont 
a peu prbs identiques au texte de celle sug- 
gkrée par la Revue en  1851.11 va sans dire que 
la Revue reclame une cxtension du droit de  
suffrage, et surtout une répartition de ce droit, 
qui fasse aux grandes villes une part plus large 
dans la representation nationale. Elle veut que 
cette réforme soit skrieuse et  combinee de  
facon a n e  pas étouffer la voix des liommes 
kclaires sous celles des masses iniptelligentes. 
Elle croit le scrutiu secret nécessaire a l'indé- 
pendance des fermiers et  des petits boutiquiers, 
elle a kgalement a maintes et maintes reprises 
indique des moyens tres-pratiques de remédier 
aux anomalies du systeme électoral. 

Assez mal disposée pour l'institution ac- 
tiielle de la pairie, la Revue croit neanmoins 
B la nécessité de la division du travail législatif 
entre denx cliambres. Elle voudrait meme que 
cette ~ a r t i e  du travail du Parlement f i ~ t  un Deu 
moin~ncyclopkdique. Ses ktudes constaiiteS du 
mdcanisme lkgislatif et adrninislratif lui ont fait 
depuis longtempscomprendre lanecessitk d'kta- 
blir une distinction entre la lo¡ et l'ordonnance, 
distinction qui n'existe pas cncore en Angle- 
terre, ou les dcux choses sont confondues i'iine 
dans l'autre et faites par la mSme autorité. La 
Revue voudrait que la partie temporaire, acci- 
dentelle, particuliere , spéciale, de la légis- 
lation dont s e  compose sur le continent l e  
domaine de I'ordonnance flit abandonnée par 
le Parlement et  d&léguée, soit aux ministres, 
soit au conseil prive, soit aux corporations mn- 
nicipales. L'augmentation des attributions du 
gouvernement n e  lui inspire aucune craintc 
chimérique, tant cependant que cette conceii- 
lrationn'affaiblira pas chezles individiis le senti- 
ment de leur responsabilité personnelle. Toutes 
les ceuvres politiques, administratives, sociales, 
littéraires qui s e  rattachent a I'amelioration du 
sort des masses et  a la culture de leurs facultcs 
intellectuelles, ont toujours trouve dans cettc 
revue une appréciation aussi équitable que 
sérieuse et kclairée. Louis GOTTARD. 
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Reme and foreing Reviea. - L'espace ne  
nous permet pas d'embrasser les autres revnes 
analaises. et nous avons dil oasser sous silence 
des puhlications mensuelle; et  hebdomadaires 
nombreuses et importantes. Mais a v e s  ces 
revues protestantesnous devous au moins une 
mention a une r eme  catholique, la Home and 
foreing Review dont huit numéros trimestriels 
seulement ont paru de juillet 1862 a avril 1864. 
Son but était de défendre les opinious liberales 
en philosophie, en politique, dans les sciences 
et les arts, et de démontrer qu'elles ne  sont 
pas incompatibles avec le catholicisme. Ce pro- 
gramme si elevé, la Revue l'a réalisé autant 
que cela a dépendn des hommes éminents qui 
l'out conqu, et en tout cas ils n'ont du moins 
rien négligé pour le traduire dans les faits. La 
Holne and ,foreing Review n'btait inféodke a 
auciin parti, mais ses doctrines se  rappro- 
chaient beaucoup de la politique des wliigs. 
Les articles se  distinguaient par le  détachement 
de toute préoccupation secondaire, par une 
science vaste et profonde, par une grande im- 
partialité. La Revue a compté parmi ses colla- 
borateurs des hommes d'Etat illustres, des sa- 
vants de tous les pays et qui, si nous sommes 
bien renseigné, n'étaient pas exclusivement 
choisis dans le  sein du catholicisme. 11 n'en est 
d'aillenrs resulté aucune discordance, grace a 
l'habile direction de ses fondateurs. l a i s  ils 
ont dh bientbt sentir qu'ils avaient voulu tenter 
l'impossible, et pour ne pas se  mettre en con- 
tradiction ouverte avecl'autorité ecclésiastique, 
ils se  sont résignés a ajourner a des temps 
meilleurs la continnation de leur entreprise 
méritoire. On ne lira pas sans émotion l'article 
(iin véritable manifeste) signé (sir) Johu Dal- 
berg Acton (M. P.), par lequel la Home and fo- 
reing Review prend congé de ses lecteurs. 

M. B. 
RHODE-ISLANDE. Voy:gtats-Unis. 

RICHESSE. Mot que chacun croit comprendre 
et comprend en effet d'une manibre vague,mais 
dont il est dificile de déterminer avec précisiou 
le sens et  l'étendue dans une dbfinition scieii- 
tifique. La philosophie et  l'économie politique 
l'envisagent sous des aspects tres-divers. Pour 
la philosophie, richesse est synonyme de for- 
tuue; c'est la faculté de s e  procurer en abon- 
dance les jouissances qui s'aclietent, de pos- 
séder plus que le commun des hommes et de 
pouvoir satisfaire largement ses besoins et ses 
désirs. Les auciens, plus moralistes qu'écono- 
mistes, l'entendaient ainsi : « Parmi les parti- 
culiers, disait Xénophon, ou ne voit pas autant 
de Dauvres aue ~ a r m i  les tvrans. Car ce n'est 

quantité des choses possédées qui con- 
stitue I'abondance ou le néces'saire, c'est l'u- 
sage qu'eu fait le possesseur : ce qui dépasse 
le nécessaire est abondance, et  ce qui reste en 
deca est indigence.n La inorale des anciens 
est en partie fondee sur ce principe. Dans les 
temps modernes, on s'est attaché a un autre 
point de vue; sans négliger l'influence morale 
de la richesse, on a cherché l'essence meme 
de la rkhesse, et l'économie politique est nce 

de cette étude; aussi plusieurs Bcrivains ont-ils 
proposé de nommer l'économie politique la 
science de la richesse. On a débuté, comme 
d'ordinaire, par des analyses incompletes et des 
idées fausses. II Le pays, dit un auteur du dix- 
septibme siécle, devient d'aiitantplusriche qu'il 
est tiré plus d'argent ou d'or de la terre, ou 
qu'il en est plus importé d'ailleurs; et d'autant 
plus pauvre qu'il en sort plus d'argent. La ri- 
chesse d'un pays se  mesure d'apres la quantité 
d'or etd'argent quis'y trouve. JJ Lesystbmemer- 
cantile est fondé sur cette opinion. Les écono- 
inistes combattirent cette doctrine étroite et  
dbmontrerent victorieusement que, si les mé- 
taux précieux étaient une des formes de la 
richesse, ils étaient loin d'8tre la seule ni meme 
la principale. Déja Sully avait dit: u Labourage 
et paturage sout les deux mamelles de l'Etat et 
les vraies mines et  trésors du Pérou n ; Vauban 
avait le mSme sentiment lorsqu'il écrivait cette 
defiuition : u La vraie richesse d'un royaume 
consiste dans l'abondance des denrées dont 
I'usage est si nécessaire au soutien de la vie 
des hommes qu'ils ne sauraient s'en passer. JJ 

Les pliysiocrates, au dix-hiiitieme sikcle, b i -  
tirent leur systeme sur cette idée, et soutinrent 
que touterichesse venait de la terrc; c'était une 
vue deja beaucoup plus large, mais encore in- 
complete. Adam Smith l'élargit encore quand il 
définit la richesse: 11 le produit annuel de la 
terre et du travail J J ,  et qu'il comprit sous ce 
mot toutes « les choses nécessaires, iitiles ou 
agréables a la vie. n On était encore loin d'une 
définition précise. J. B. Say a essayé d'en don- 
ner une: u Dans sa signiflcation la plus étendue, 
ce mot designe les biens que nous possédons 
et qui peuvent servir a la satisfaction de nos 
besoins ou meme a la gratülcation de nos 
goilts. » Parmi ces biens, il distingue, d'une 
part, ceux qui, comme l'air et la lumiere, sont 
en telle quantité qu'on n'a ni la peine de les 
acquérir, ni la crainte de les épuiser, et il les 
appelle richesses naturelles; d'autre part, ceux 
qui ont une valeurrecounue, qui, seuls produits 
et échangés par I'homme, forment seuls I'objet 
de l'économie politique, et  il les appelle ri- 
chesscs sociales. Rlais des économistes tels que 
Ricardo, h1ac Cullocli, ne reconnaissent la qua- 
litk de richesses qu'aux choses échangeables 
et la refusent a I'air, a la lumibre, parce que 
ce ne sont pas des objets appropriés. D'autres, 
avec hlalthus , Courcelle-Seneuil, veulent que 
les clioses comprises sous le norn de ricliesses 
soient, non-seulement utiles et appropriécj, 
mais matérielles. La lecon d'un professeur, le  
service d'un domestique ou le travail d'un ad- 
ministrateur sont exclus de leiir catalogue des 
ricliesses. u Sont richesses, dit M. Courcelle- 
Seneuil, tous les objets qui peuvent figurer a 
un inventaire dans la forme de celui que dres- 
sent cliaque année les commercants; n'est pas 
au nombre des richesses tout ce qui ne peut 
figurer a cet inventaire. JJ 

11 y a donc trois categories de choscs com- 
prises dans l'idée de richesse : les cboses ma- 
tériclles et appropriées , coinprenaiit les fouds 
prodiictifs et les produits, et reconnues par 
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tous comme des richesses; les choses maté- 
rielles utiles, mais non appropriées, que tous 
n'admettent pas; et les services, désignés SOU- 
vent sous le nom de produits immatériels, qui 
ne sont admis aussi que par un certain nom- 
bre d'économistes. Au fond il n'y a la qu'une 
querelle de classirication; car nul ne conteste 
l'utilité des services et de certaines choses 
matérielles non appropriées; la question est 
de savoir si la qualité essentielle qui constitue 
la richesse est l'utilité, la valeur ou la maté- 
rialité. Nous n'avons p3s la prétention de la 
tranclier déílnitivement, car les querelles de 
mots sout de celles qu'on ne termine jamais 
par un raisoniiement convaincant, parce qu'elles 
provieniient non de l'ignorance dc l'adversaire, 
mais de la volonté de comprendre sous une 
meme expression une idée différente. Mais nous 
declarons regarder l'utilité comme la qualité 
essentielle de la richesse et par conséquent 
donner a ce mot son acception la pliis étendue. 
Dans les phénomknes Cconomiques nous voyons 
la natnre et l'homme placbs en présence I'un 
de l'aiitre, des forces aveugles en face d'une 
force intelligente et libre qui les discipline et 
les tourne a son usage. La nature est plus ou 
moins libérale; ses forces sont plus ou moins 
en Iiarmonie avec les besoins de I'homme; ici 
le sol n'est que sable ou roche; 1i il est re- 
couvert d'une épaisse couche de terre végétale; 
icí le torrent inonde et dévaste, I i  le fleuve 
coule mollement et fertilise; ici les vents im- 
pétueux dessechent le plateau, la des brises 
tiedes réchauffent la vallee; ici iin soleil brQlant 
ou des frimas, la un climat tempéré; il y a des 
contrées naturellement pauvres et des contrées 
naturellement riches. Les hommes ne sont pas 
non plus les memes dans tous les lieux et dans 
toua les temps; clair-semés, ils ont moins de 
puissance individuelle que réunis en socibtés 
cwipactes ; ignorants , moins de puissance 
qu'instruits. Dans l'Australie, par exemple, oii 
des sauvages auraient tralné peut-&re pendant 
des milliers d'annbes une existence miserable, 
des Européens sont venus et en moins d'un 
demi-siecle ont multiplié la richesse dont ils 
apportaient les germes , non-seulement dans 
leurs capitaux, mais surtout dans leur industrie. 
La richesse des nations, comme celle des indi- 
vidus, se compose de deux éléments distincts : 
les forces productrices, nature et hommes; et 
les produits , objets matériels et services. Sans 
doute il est impossible d'en dresser le bilan 
e&ct par francs et centimes, comme on pour- 
rait le faire pour les objets purement matericls , 
mais on ne saurait nbanmoins méconnaltre la 
réalite de cette richesse et on peut en estimer 
par approximation la valeur. Que1 est le plus 
riche, dii petit reníier oisif qui jouit d'un re- 
venu de mille livres, ou du médecin qui, par sa 
seule science, gagne trente mille francs par 
a n ?  du savetier qui vivote avec son échoppe 
et son petit capital, ou de l'ouvrier mécanicicn 
qui, sans posséder un outil, est capable de 
gagner dans une grande usine dix et quinze 
francs par jour 1 de la nation anglaise qui, avec 
ses trente millions d'hommes, aidés de leiirs 

capitaux, de leurs machines et de leur activité, 
produit des milliards d'utilites et attire elle 
les richesses variées du globe entier, ou des 
peuples du Soudan dans lequel les génbrations 
siiccessives ont travaillb aussi depuis des 
siecles sans que la gknération presente ait en- 
core pu s'blever au-dessiis d'une possession 
precaire du sol et d'une existence misérable ? 
Entre les forces productrices et les produits il 
y a d'étroites relations et comme un couraiit 
continuel d'échanges; les forces productrices 
font les produits, mais les produits, quand ils 
sont consommés sous forme de marchandises 
ou de services, entretiennent les forces pro- 
ductrices, et quand ils sont réservés sous forme 
de capitaux flxes ou circulants, ils s'ajoutent 
eux-memes aux forces productrices dont ils 
accroissent prodigieusement la puissance. De 
toute facon, forces et prodiiits sont de la ri- 
chesse, et l'économie politique qu'on dbflnit 
quelquefois la science de la richesse, a en effet 
pour objet d'étudier le jeu de ces forces en- 
gendrant les produits, et pour but pratique 
d'augmeiiter la somme des utilités, c'est-a-dire 
d'accroftre les forces productrices et de multi- 
plier les produits. 

Les problemes relatifs a la richesse intkres- 
sent aussi bien le politique que I'économiste, 
car l'élat de richesse d'une nation influe sur 
toute l'économie du corps social. Autrefois, 
lorsque le travail btait relégué au second rang, 
la force militaire suffisait pour assurerlaprépon- 
dérance. 11 n'en est plus de meme aujourd'hui; 
c'est encore par la guerre, mais c'est beaucoup 
aussi par le commerce que I'influence s'exerce; 
or le commerce extérieur est I'expansion de la 
richesse; quant a la guerre, elle se fait autant 
avec de l'argent qu'avec des hommes, la vic- 
toire est aux gros bataillons et les gros batail- 
lons r e  se réunissent et ne se meuvent qu'a 
I'aide de gros sacs d'bcus. Un pays pauvre est 
condamnb ii n'exercer aucune influence se- 
rieuse hors des limites de son territoire. 

Une nation riche est une nation qui possede 
une grande somme d'utilités; elle a plus de 
forces productrices que les autres et dispose de 
plus de produits pour les entretenir. Dequelque 
maniere que la distribution soit faite, cette 
abondance de produits stimulera le progres de 
la population qui fournira a son tour de nou- 
velles forces a la production; les habitants se 
presseront sur le sol et la patrie sera mieux 
defendue contre les invasions btrangeres. 

La iepartition de la richesse exerce iine 
grande influence sur les lois politiques d'un 
pays. L'égalite des fortunes est une utopie; 
elle serait en opposition avec la nature qui a 
creé l'inégalité des intelligences et des forces, 
et ne subsisteraitpas longtemps si dans quelque 
société on s'imaginait de l'btablir artificielle- 
ment. L'institution du jubilé n'empechait pas 
qu'il y eCit chez les Juifs des riches et des 
pauvres. D'ailleurs, comme on l'a remarqué, 
l'égalité absolue nuirait au progrCs de la ri- 
chesse; il est des métiers que nul ne consen- 
tirait a exercer; il est des fonctions pour l'es- 
quelles manqueraient les Iiommes de loisir ou 
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de scicnce, et de plus le travail et l'bpargrie 
ne seraient pas stirnulks par le spectacle d'une 
condition supérieure et l'espérance d'y attein- 
dre. 

Une tres-grande inbgalité, au- con traire , est 
possible et entralne avec elle les plus graves 
inconvknients. La ou il n'y a qu'extreme ri- 
chesse et qulextr&me panvreté . il ne saurait y 
avoir de liberté politique. Le peuple est asservi, 
et l'aristocratie corrompue; quand la fortune 
tire de la fange quelque misérable pour le sou- 
lever jusqu'au rang de ses favo~h, celui-ci ne 
se souvient de sa basse origine que pour se 
montrer plus insolent ; d'ailleurs aiicune com- 
munication entre ces deux classes si disparates 
&une m&me société; le mépris en haut, la 
haine en bas sont les seuls sentiments qu'elles 
nourrissent d'ordinaire I'une pour l'autre; faute 
de cohésion et de vertus politiques, une pa- 
reille socibté ne saurait éviter l'anarcliie ou le 
despotisme : c'est ainsi que ünit la république 
rornaine. 

La meilleure répartition est celle qui se  fait 
d'apres les lois naturelles du travail dans une 
société laborieuse, sufisamment éclairée, ou 
la liberté de cliacun est protégée contre la ruse 
et la violence. 11 y a des riches et des pauvres; 
mais entre les grandes fortunes et le prolkta- 
riat, se placent tous les rangs de la classe 
moyenne qui forment entre les sommets de la 
richesse et les bas-fonds de la misere une suile 
continue et relient les uns aux autres par des 
pentes pour ainsidireinsensibles. 11 n'y apas de 
transition brusque, pas d'ablme, par conséquent 
pas de désespoir en bas, parce qu'on peut tou- 
jours espérer atteindre le rang immédiatement 
supérieur; pas de dédains superbes en haut, 
parce qu'on est toujours trop voisin du rang 
immkdiatement inférieur pour se croire d'une 
autre espece que ses semblables. C'est aussi 
par la meme raison l'état le plus favorable aii 
~ r o ~ r e s  de la richesse; car I'espoir constant 
d'uñe condition mei~~eure est le pius énergique 
aiauillon de l'induslrie humaine, et la divcrsité 
d& fortunes assure aux diverses professions 
un recruternent facile. Quelle que soit la forme 
de gouvernement qu'une pareüle société se soi t 
donnée , république ou monarchie, elle aura 
plus de chance que toute autre d'arriver a la 
véritable égalitk, qui est I'égalité des droits 
civils et politiques, et i la liberté. 

E. LEVASSEUR. 

RIVALITÉ DES PUISSANCES. Lorsque plu- 
sieurs États a la fois cherchent acquérir de 
l'influence sur leurs voisins, il se produit entre 
eux une émulation pour obtenir la prépondé- 
rance. (Voy. ce rnot.) C'est cette émulation d'un 
mérite extremement douteux qui constitue la 
rivalité des puissances. 11 ne saurait en résulter 
de bien. On lutte d'adresse et de force; les 
efforts de la nation sont dirigés Ters la produc- 
tion, moins pour favoriser la diffusion dn bien- 
&tre quepour remplir le Trésor; les imp6ts sont 
augmentés, multiplibs, afin de soutenir de gros 
armements ; le para bellum n'a pas pour but 
d'assurer la paix, mais de doiiiinei. Lorsque la 

pentarchie (voy.) s'est formbe en Europe, ne 
croyait-on pas que toute guerre cesserait et 
que le puissant arkopage saurait bien meitre 
un frein a toute ambition illégitime, a toute 
velléité de conqukrant? Deux ou trois fois de- 
puis 1815 l'effusion du sang a été prévenue 
par lui - il est juste de ne pas l'oublier, -- 
mais il reste beaucoup a faire pour que les fu- 
nestes effets de la rivalitk des puissances dis- 
paraissent. 11 reste a former l'opinion publique 
et a lui enlever les prejuges nationaux qui 
presqiie partout déparent le patriotisme. Pour- 
quoi l'égoisme collectif serait-il un sentiment 
uoble, quand i'égoisme individuel est sévere- 
ment blimel (Voy. Orgueil national.) 11 faut 
savoir soiiffrir pour a une idee u aussi bien que 
se battre en sa faveur, surtout, si cette idee 
est la justice. Ce qu'il faut, par consBquent. 
c'est qu'une nation ait assez d'abnégation pour 
acreter son gouvernement sur la pente d'une 
injustice, lors m&me qu'elle devrait aboulir 
un agrandissement de territoire. En un mot, et 
on ne saurait assez le répéter, c'est l'opinion 
publique, celle de chaque pays pour ce qui la 
concerne, comme celle de tous les Etats civili- 
sés pour l'ensemble des faits, qui pourra seule 
prévenir les dangers engendrés par la rivalilk 
des puissances. M. B. 

ROBIN. « D'un magistrat ignorant c'est la 
robe qu'on salue,~ et c'est d'elle aussi que l'on 
se moque, c'est a elle que l'ons'en prend. dans 
les vingt-quatre heures accordées au palais, dit- 
on (il Iie faut pas trop s'y ñer), pour mandire 
ses juges. Robin cst donc le terme de dkdain 
employé, surtout au sikcle dernier, par les 
grands seigneurs et les gens d'bpée, pour de- 
signer les gens de robe (gens logata), c'est-a- 
dire magistrats et avocats. On disait : u un gms 
robin, un jeune robin, o a peu pres comme 
aujourd'hui, en langage niilitaire, on appelle 
volontiers (et peu civilement) pe'kin tout ce qui 
est de I'ordre civil. 

J. B. Rousseau, dans une assez mauvaise Bpi- 
gramme de 1733, dit que si l'un des flls de No6 
fut maudit, ce n'est pas pour un acte d'irrévé- 
rence envers l'auteur de ses jours, mais bien 
pour avoir tire de l'arche 

Cette espdoe bktarde 
Qu'on nomme gens de robe et de pnlais, 

et Voltaire qualine quelque part les gens du 
parlement de . , 

a Hdros d'doritoire, 
Pddants e t  sota. en  juges ddguis&s, 
Bourgeois altiers, tyraus en robe noire. . 

Il parut en I'an 11 de la liberté (1793) une 
« liste des ci-devant Nobles, Robilzp, Financiers, 
Intrigants, Aspirants a la noblesse ou Escrocs 
d'icelle 1 r C'était le coup de grdce, et il partait 
de Dulaure. Le vrai Robin d'autrefois a disparu. 
mais on peut encore donn?r ce nom de nos 
jours a teis ou tels personnages enticliks de 
i'esprit de corps. 

C'est aur Etats gbnéraux d'orléans, en 1560, 
qu'avait été Ctablie la distinction entre la robe 
6t l'épée, entre la robe longue et la robecourte; 
niais la grossequesüonqi~e renferrnelamaxime: 
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Ceaknianna togogae, n'avaitpas 616 tranchéepour 
cela; i'ancieu régime, qui était l e  régime du 
privilége, n'en comportait guere I'application. 
C'est tout au plus si le régime nouveau, qui est 
soi-disant celiii de laloi, observe toujours bien 
cette regle salutaire; car srepius a1iv.d dicitur , 
aliud agitur. CHARLES READ. 

ROBOTE. C'est le mot slave bqiiivalent de 
corvée. Le robote n'existe plus en Autriche. En 
ce qui concerne la Russie, voy. ti ce mot ce qui 
est relatif a la bartschina. 

ROI. La royautk etant une fonction, celui 
qui a charge de la remplir est  appelé Roi. C'est 
le clief, heréditaire on électif, absolu ou con- 
stitutionnel, du gouvernement d'un royaume. 
Le meme nom s'applique donc a des r6les po- 
litiques bien divers, suivant les temps et sui- 
vant les pays. Ici le roi regne sur des nsujets 11, 

1ii sur des acitoyens o ; ici il wrkgne et gou- 
verneu. la il a regne e t  ne  gouverne pasn. l a i s  
s i  le degre de pouvoir que donne le sceptre 
varie beaucoup, il est un double caractere que 
la couronne attribue nécessairement a ceux 
qui la portent: c'est qu'ils soiit la plus haute 
personnification de la nation qu'ils régissent, 
qu'ils la représentent aux yeux des autres na- 
tions; et c'est, en secoiid lieu, qiic la justice 
et i'adrninisiration Pmanent d'eiix, ou des lieu- 
tenants ayant leur « procurafion royale r pour 
juger et pour administrer. De l i  de grands de- 
voirs, et qui, en tout Ctat de cause, rendent 
diílicile le metier de roi. 

Ces devoirs apparaissent d'autant pliis grands 
et plus lourds, que i'autoriié royale est moins 
partagke et plus personnelle. Pour s e  faire uue 
idbe de I'étendue des obligations qui incombent 
a un monarque absolu, on n'a qu'a ouvrir cet 
admirable traité que Fénelon écrivit pour le 
duc de  Bourgogne sous le titre de  Direclions 
pour la conscience d'iin roi ou Examen de con- 
science sur les devoirs de la Royaute. 0ii y voit, 
par I'étude attentive des conditions de la mo- 
narcliie, cornbien peu de princes s e  sont reel- 
lement préocciipks, en rkgnant, d'accomplir 
dignement la tache qui leur était écbue, ou 
qu'ils avaient assumée; cornbien peu ont gou- 
verné loyalement leurs peuples en a bons peres 
de famille n; cornbien il en est, au contraire, qui 
ont dissipé le patrimoine commun et laissé a 
leurs successeurs de fiinestes exemples. trop 
fidélement suivis. Le desootismen'est auel'abus 
de la royautb absolue :-cornbien de despotes, 
pour un bon roi que nous présente i'histoire I 

11 est évident que la suppression du pouvoir 
arbilraire et le partage de I'auiorité gouverne- 
mentale, suivant le systeme de la royaiité con- 
sfitutionnelle, out singulierement allegé de  nos 
jours le fardeaii des couroiines. llais il semble 
aussi, a voir les révolutions qui les emportent, 
qiie la soliditb de  leur assiette en ait éte quel- 
que peu dirninuée. Cela tient sans doute a deux 
causes dont on ne  se  r e~ id  gknéralement pas 
bien compte. D'abord le regime anglais, dit 
constitutionnel, n'apeiit-@tre pas étb tres-heii- 
reiisenient imité dans despays oune se  rencon- 

traient point les m h e s  intkrbts, les memes 
conditions de reprksentation politique, de telle 
sorte que l'édifice pechait par la base. En second 
lieu, les rois s e  sont peut-&re trop souvenus 
du droit diviii, et ne se sont pas soiimis avec 
assez de dksintbressement ou d'habileté au  rdle 
restreint que leur assignait l e  regime nouveau; 
ils ont tenu a faire prévaloir leur prérogative; 
en un mot, ils n'ont pas su  jouer le jeu et  ont 4 
faussé les ressorts du mécanisme gouverne- 
mental. Mal leur en a pris, mais ils n'ont pas étk 
les seuls a en  ptitir. Pour &tre renouvele des 
Grecs, le Quidquid delirant reges, plectuntur 
Achiui, n'en est pas moins une vérité de toiis 
les temps. 

En France, l e  roi fut d'abord un chef 8111; 
ses ílls, ou i'un d'eux, lui succédkrent par le 
choix des grands qui rendaient hommage lors 
de la cérémonie du sacre. L'élection appela par- 
fois des étrangers, pendant la seconde race, 
témoin Eudes (888) et  Raoul(923). Avec la troi- 
sieme race (987) s'etablit lo droit d'héréditb 
de mUe en mile et  par ordre de primogéni- 
tiire. La loi salique, qui excluait les femmes et  
leurs descendants du trdne, requt une solen- 
nelle consCcration en 1328, par i'avenement 
de Philippe de Valois, que les Etats genéraux 
reconuurent roi, eontre les prétentions de 
Jeaiine 11 de Navarre et  d'Édouard 111 d'Angle- 
terre. netit-fils Dar sa mere de P b i l i ~ ~ e  le Bel. 

D'aphs l e  sySt&me féodal, la ~ i a n %  était iin 
arandfief duuuel déoendaient directement tous 
les autres flefs, e t  t e  grand Gef appartenait au 
roi, comme les seigneuries appartenaient aiix 
seigneurs. Blaftre médiat de  tout le sol dii 
royaume, le roi avait droit d'etre appelé et il 
était appelé en elTet roi de Franee. Philippe- 
Auguste (1 137) paralt avoir le prernier porté le 
titre, et  Henri IV y ajouta celui de  roi de Na- 
varre et la formule par la grdce de Dieu. Lors- 
que la rkvolution de 1789 eut renversé la féo- 

. dalité, le roi cessa d'6tre proprietaice de  son 
royaume; Louis XVI ne  fut plus que le magis- 
trat supreme de  la nation, i l  devint T O ~  des 
Franpais. (Décret de I'Assemblée lc5gislative du 
5 octobre 1791.) Mais quand Louis XViiIremonta 
sur le trbne en 1814 et octroya la charte, il 
restaural'anciennedCnomination,quifut encore 
une fois abolie et  remplacée par la nouvelle en 
1830. On inventa @me alors celle de  roi-ci- 
toyen. La Belgique a aussi donné a son roi le 
titre de roi des Belges. Et ce n e  sont pas la de  
simples queslions de  mots: le titre de  roi de  
France a eu sa raison d'etre, comme celui de  
roi d'hngleterre, et comme aujourd'hui celui de 
roi d'ltalie, quand il s'est agi de constituer 
l'unitk de la natioii et de placer en vue de  tous 
l'etendard de la monarchie. Puis l e  jour vient 
ou .un nouvel Btst de choses motive une appel- 
lation nouvelle, dont le sens politique ne  saurait 
etre impunément méconnu. Telle est la logique 
ou la force majeure des événements, qiie meme 
la fiction de la reuponsabilité ministérielle ne  
sauve pas les personnes royales des consé- 
quences de ces graves écarts de conduite que 
nos voisins ont qualiflés de mis-government. 

CHARLES READ. 



848 ROI D'ALLEMAGNE. - ROME ( PONTIFICAT SOWERAIN DE). 
ROI D'ALLEMAGNE. Lors de la  dissolution 

de I'empire de Charlemagne, la Germanie ou 
Allemagne forma un État sépare, qui eut ses 
rois, pris dans la famille du conquérant. Quel- 
ques-uns de ces rois s e  firent couronner empe- 
reurs d'occident. hfais ce  n'est que sous la 
maison de Franconie et  depuis les Othon, que 
I'usage s'établit d'élire tous les rois d'Allemagne 
chefs du Saint-Empire romain. J. DE B. 

< 

ROI DE ROME. Titre que porta Napoléon 11 
depuis s a  naiesance jusuu'en 1815, ou on lui 
donna celui de  duc de  Reiclistadt. Ce titre de 
roi de Rome était sans doiite une imitation de 
celui de roi des Romains que prenaient I'em- 
pereur d'Allemagne depuis son élection jusqu'a 
son couronnement, et  l e  prince désigné par 
les électeurs pour lui succéder. J. DE B. 

ROMANOFF ou ROMANOW. Voy. Dynastie. 

ROME (PONTIFICAT SOUVERAIN DE). 
Nous ne  parlerons ici des Etats romains et du 
gouvernement du pape qu'au point de vue de 
l'administration et de  la statistiqiie. Ou peut 
vair aux articles Église catholique, Papauté, 
Temporel comment s'est formée cette autorité 
qui ne  ressemble a aucunc autre, qui non-seule- 
ment constitue un gouvernement d'ancien re- 
gime, comme l'écrivait le Pere Lacordaire, mais 
qui , en réunissant dans une meme main le 
spirituel et  le temporel, contredit de la manidre 
la plus étrange le principe sur lequel elle a pu  
croltre. On n'ouhlie pas en effet que, s i  la foi 
chretienne a s i  vite envahi les 2mes soiis les 
empereurs de Rome, c'est qu'elle venait les 
arracher au double joug d'un César, maltre 
des lois civiles et souverain pontife des lois 
religieuses. 

Lorsque Pie VII, apres l a  chute de Napoléon, 
reprit possession de ses Etats, il y rétablit l'au- 
torité pontitlcale, et l e  cardinal Consalvi, chef 
de son gouvernement, entreprit de  la fortifier 
en  abaissant celle du  Sacré ColIége qui, aii dix- 
huitieme siecle encore, s e  considérait comme 
faisant partie du souverain. hlais, quelque soin 
qu'il eñt de ne  revetir de l a  poiirpre que des 
sujets sans grands taleots et  sans caractere, 
les cardinaux ne  s e  preterent point i l'absorp- 
tion de  leur pouvoir aristoc~atique dans i'uiiité 
pontificale; e t ,  d'un autre cdté, la bourgeoisie 
n'oubliait pas les leqons de liberté civile, ni le 
peuple les lecons d'égalité que l'Italie avait re- 
y e s  de la Révolution francaise. 

Longtemps contenue par les troupes autri- 
chiennes, la révolte éclate apres 1830. Les 
cinq grandes puissances déclarent elles-memes 
a la papaute par un mémorandum du 10 mai 
1831 qu'il est devenu nécessaire de réformer 
I'btat, les tribunaux surtout, et que l'adminis- 
tration doit &re sécularisée. Rome laisse dire 
et demeure immobile. En 1846, quand partout 
fermente l'esprit d'affranchissement, un nou- 
veau pape,PieIX, annonce qu'il satisferal'Italie. 
Les motuproprio de  juin et de décembre 1847 
ne  suftisent bient6t plus; le 14 mars 1848 l e  
pape puhlie le statut fondamental qui convertit 

son gouvernement en  une monarchie constitu- 
tionnelle i deux chambres. Le premier des 
69 articles de ce statut déclare di1 reste qu'au- 
dessus de ces nouveaux pouvoirs, le Sacré 
Collkge demeiire en droit un senat inseparable 
du pontilicat. On sait de queismouvsaents 1'Eu- 
rope était alors agitee. Le 9 fevrierdans YAssem- 
blée coustituante romaine, 143 voix contre 5 
proclament la déchéance di1 pape c o m e  souve- 
rain temporel, e t  lorsqiie cette Assemblée pro- 
mulgiie la Constitution de la Republique, on 
n'y voit qii'un article ou il soit questiou de la 
papauté. ((Le chef de l'Eglise catlioliqiie rece- 
vra de la Republique toules les garanties né- 
cessaires a l'exercice indépendant du pouvoir 
spirituel. 1) La séparation des denx pouvoirs eilt 
&té sans doule déflnitive, si la France n'btait 
pas interveuue. Le 12 avril 1850 elle ramena 
le pape au Vatican. Des le 17 juillet 1849 une 
commission de trois cardinaux était venue s'in- 
staller a Rome. Le 12 septembre 1849 un mani- 
feste pontifical, pour donner une apparence 
de salisfaction a la France, annonca l'institu- 
tion d'un conseil d'État, l'établissement d'une 
consulte pour les finalices, la confirruxtion de 
l'institution des conseils provinciaux, des fran- 
chises municipales et I'établissement d'une 
commission chargCe de la réfonne de la jus- 
tice. Pendant longtemps aucune de ces pro- 
messes ne  requt meme un commencement 
d'exécution. Le 10 septembre 1850 parnt l'edit 
di] cardinal Antonelli, secrétaire dlEtat, c'est-a- 
dire premier ministre, qui oganisait l e  gou- 
vernement. 

Cinq ministeres sont crees, celui de l'intC- 
rieur, celui de gr2ce e t  justice, celui des flnan- 
ces, celui de la guerre et celui di? commerce 
qui comprend aussi l'agriculture, I'industrie, 
les beaux-arts et les travaux publics. En outre 
le droit est reservé au pape de nominer des 
minisfres sans aortefeoilles. Pour la ~rernihre 
fois, un seulpré¡at est chargé d'unpo~efeiiille; 
c'est le miuistre de l'inlérieur. Aupres de cha- 
que nlinistre est placé un substitit. Au-dessus 
de l'administration civile, aiiisi divisée, reste 
dtablie l'aiitorite du cardinal secrétaire d'Etat, 
insesti par delegalion du pouvoir législatif de 
la papaiité qii'il exerce en persoiirie, au lieu 
d'en valider des actes par sa signature, comme 
cela se pratique partoiit ailleurs. C'est en quel- 
que sort,e le grand vizir d'un empire oriental. 
11 preside de droit le conseil des ministres, ou 
s e  discutent non-seulement les lois et les af- 
faires, mais ou s e  décident les nominations 
et  les révocations d'emplois. 

Dans les altributions di1 ministhrc de l'inté- 
rieur sont plachs l'admioistration provinciale 
et municipalc, les archives, les forets, le re- 
gime sanitaire, la police, les passe-ports, la 
statistiiue, la discipline, les prisons, le journal 
officiel et la censure. Le ministre de grice et 
juslice dirige la magistrature et les tribunaux, 
la correspondance avec les juges mixtes et les 
juges ecclesiastiques étant réservée :)u cardi- 
nal secrétaire dlEtat. 11 est encore charge de la 
statietique judiciaire et de la piiblication d'un 
bulletin des lois. Le ministre des finarces ad- 
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ministre les biens et  les revenus de i'Btat, les un prélat. 11 en est de mbme du conseil d'htat. 
monnaies, les douanes, les impbts directs et Tous les légats e t  les délégats ont CtC et  sont 
indirects, la dette publique, l'enregistrement, encore des cardinaux et  des prklats. 11 n'y a 
le timbre, les hjrpotlieques, les postes, la lo- d'employés civils que dans des postes subal- 
terie et dresse, au inoyen des budgets parti- ternes, et  on n'y laisse parvenir que des per- 
culiers de chaque ministere, le  budget général sonnes donnant des garanties religieuses. 
de l'État. Le ministre du commerce est a la tCte Ce n'est pas 1i I'exécution du programme 
de l'administration des cliambres de comrnerce, tracé dans une lettre fameuse qui, comme tant 
des bourses, de la navigation, des manufactu- d'autres pieces de ce genre, n'a pas meme un 
res, des instituts agricoles, des marches, des instant troublé l'immobile quiétude de ce goii- 
beaux-arts et  des moiiumcnts publics. Les at- vernement. On s e  rappelle que,le 18 aoht 1849, 
tributions du ministre de la guerre ne touchent le président de la Rt5publique francaise 6ci.i- 
qu'a l'armée. vait: u La République francaise n'a pas envoyé 

AUX termes d'un autre édit le conseil d'État une armée a Rome pour y Ctouffer la liberté 
se  compose de neuf conseillers ordinaires et de italienne, mais au contraire pour la régler en  
six conseillers extraordinaires, nommés par le la prkservant de ses propres exces. Je résume 
pape. 11 est prCsidé par le cardinal secrétaire oinsi le rétablissement du pouvoir temporel du 
d'ñtat ou par un vice-président cardinal, ' et pape: amnistie générale, sécularisation de l'ad- 
s'occupe de questions gouvernementales, de ministration, Code Napoléon e t  gouvernement 
questions administratives ou du contentieux, liberal. Lorsque nos armées flrent l e  tour de 
et, sauf pour le contentieux, il n e  donne que l'Europe, elles laisskrent partout, comme trace 
des avis. Encore faut-il qu'on lui en  demande. de leur passage, la destruction des abus et les 

~ ' É t a t  est ou plutbt etait partagé en qiiatre germes de la liberté; il n e  sera pas dit qu'en 
légations, outre l'arrondissement de Rome. Les 1849 une armée franqaise ait pu agir dans un 
légations sont divisées en provinces, les pro- autre sens et  amener d'autres résultats. a 
vinces en gouvernements et les gouvernements Cette fois cependant c'est ce qui est arrivé; 
en communes. La premiere legation comprend et le fantbme de gouvernement qui subsiste 
les provinces de Bologne, Ferrare, Porli, Ra- encore a,Rome ne  s e  maintient que par la force 
uenne; la scconde, celle dlUrbino et Pesaro, de cette mCme armée francaise, restée depuis 
Macerate, Loreto, hncdiie, Fermo, Ascoli et Ca- quinze ans déja dans l'impasse ou une politique 
merino; la troisieine, Pérouse, Spoletc et Rieti; que no?is n'avons pas a juger l'engageait. 
la quatrikme, Velletri, Frosinone et Bénévent. Nous venons de dire conunent.se divise ad- 
L'arroiidissement de Rome, placé sous iin re- ministrativement 1'Etat pontincal. Ces divisions 
gime special, comprend Romc, Viterbe, Civita- demeurent inscrites sur les registres officiels, 
Veccliia et Orvieto. Les provinces sont adnii- mais avec l'arrondissement de Rome, le pape 
nistrées par des délégats qu'assistent quatre n'a conserve que les délégations de Velletri et 
conseillers nommés par le pape. de Frosinone, et ,  au lieu de 3 millions de sujets 

Les communes ont des conseils dont foiit qu'il comptait en 1859, il n'en compte plus, 
pa.rtiedes députes ecclesiastiques. llssont nom- depuis la guerre d'ltalie, qu'environ 700,000. 
mes par les habitants ; mais c'est le gouverne- Rome en renferme un peu plus de 200,000, 
ment qui clioisit, au-dessus d'eux, lesmembres sa population s'étant accrue en ces derniers 
de la magistrature communale qui, a Rome et a temps par l'émigration des familles légitimistes 
Bologne, .portent le nom de conservateurs et de la nouvelle Italie. ' 
ailleurs celui d'anciens. C'est également lui qrii 
designe le gonfalonier ou maire, qui a Bologne ,. A de 19ann8e 1863, la population totale de 
et a Rome s'appelle le sénateur. Les électeurs Rome, dirisée, depui~  le pontidcat de LBon XII, e a  
des conseils municipaux ne doivent pas dépas- 54 paroisses, Stait de 201,161 habitants : Cardinaux 

ser un sextuple de celui des conseil- 43; dv&qiies, 36; pr8tres et clercs, 1,457; s~minaristes: 
367; religieux, 2,569; religieusea, 2,031; eleves des 

ils s0nt choisis e ~ ~ l u ~ i ~ e m e i i t  parmi les coliégcs (sexe masculin), 660; éleves des pensionnats 
propriétaires, les capitalistes et les professeurs et des Consematoiros(sexe fbmininl,l,674; personnel 

des instituts de eharitd (sexe masculin) 947; person- et ils dOivent faire preuve bOnne ne1 des instituts de eharit* (sexe fbminin), 1,180. fa. 
duite reiigieuse. Laloi communale de 1816 etait miiies, 40,827; hommes, 92,024; femmes, 87,819. La- 
plus libérale. rihs, 30,235; maribes, 28,201 ; veufs 4 301 vedves 

Tel est le ca,jie de l$administration qui n'a 9,447; célibataires de tout 5ge (sexe &dculin), 5,015; 
célibatairea de tout 5ge (sexe Mminin), 50,171; mili- 

pas &té sécularisée, comme on le pourrait croire, taires, 5,175; détenus, 587; ht5tdroaoxes , 311 ; juifs, 
et qui* en 1864 l'est encare moins qu'en 

492,".recensement de 1862 accusait une popnlation 1850. de 197,078 habitants; eelni de 1863 accnse une aug- 
Le premier ministre est un cardinal, lc mi- mentatiou de 4,083. 

Le clergd s6culier comprend 1,894 indivldus; le d : f ~ g ' , : " " ~ " ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ S ~ ~  ;;;1",6;;;13, le8 couvents de .-me#, 2,031; 

dessus da  ministre des finances il y a ,  COIIlme Rome renferme 6 s8minaires: le Romafn, svec 94 
dans I'ancien gouvernement, la chambre apos- hlhves; le  P i e ,  avec 76; celni du Vatiean, avec 41; le 
tolique, présidée par le cardinal camerlingue "ranvaig, avec 58; eelni de 1'Amerisne dn sud, avec 

45; celui de 19Am6rique dn Nord, avec 53; et 19 col- 
qui ererce vkritablement le pouvoir en matiere ieges. 
de dépenses publiques et dont le ministre des on compte 17 instituts de oharit8, 8 pour les hom- 
flnances n'est que le trésorier. La consulte est ~ ~ , ' , " ~ ~ ~ ~ , " ; s  et pensionnats, tenua 
prksidée par un cardinal et en son absence par par des reiigieusea pour les jeunes personnes. 

11. 54 
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Les finances de ces États réduits ne sont pas 
prosperes, comme on peut le penser. 

La consulte d'Éfat pour les Unances n'y peut 
rien. Ses membres sont choisis par le pape sur 
une liste de quatre personnes désignées par les 
conseils provinciaux. Ils doivent avoir au moins 
trente ans, et btre propriétaires, négociants 
ou professeurs de 1'Université; ils ont a justifier 
d'une certaine aisance. Le pape nomme direc- 
tement un nombre de « consulteurs o 6gal aii 
quart du nombre des délégués des conseils 
provinciaux. 11 est bon de remarquer que les 
membres des conseils provinciaux sont eux- 
memes nommks par le gouvernement sur des 
listes présentées par les conseils communaux 
dont il nomme également les membres. En 
théorie la consulte doit examiner les budgets, 
proposer etréviser les comptes des exercices, et  
sa  révision a le  caractere du controle de notre 
Cour des comptes. Les budgets sont préparés 
pour une période de six ans. La durée de la ses- 
sion de la consulte est de trois mois, mais elle 
ne donne que des avis et le gouvernement reste 
libre de ne pas les suivre. On doit lui soumettrc 
les projets d'emprunts, de fermages et des 
divers conlrats de l'État, ainsi que les modifi- 
catious des tarifs des douanes. 

Dans les premiers temps cette consulte, ou 
sikgeaient quelques personnes éclairkes, prit 
son r6le au sérieux et reclama des réformes. 
11 lni fut marqué qu'on ne I'assemblait pas pour 
cela, et  le gouvernement emprunta, aliéna, 
imposa, tarifa sans lui faire part d'aucune de 
ses opérations. Divers membres s e  démirent de 
leurs fonctions. Depuis lors on ne saurait dire 
a quoi a servi une institution qui, en I'absence 
de toiite autre, anrait pii encore etre utile. 

En 1858, le  budget des recettes était évalub 
a 14,653,998 écus (de 5 fr. 36 c.): la consulte 
leportaaveci'approbation du pape a 14,662,087, 
dont 14,494,857 pour les finances; 44,834 pour 
l'intérieur, 111,206 pour le  cornmerce et 11,190 
poiir la guerre. Le budget des dépenses était 
d'abord de 14,552,567 écus. La consulte pro- 
posa de le réduire a 14,448,309, e t  il ne l e  fut 
qu'a 14,520,021 dont 10,149,577 pour les fi- 
nances, 1,552,069 pour I'intérieur, 793,138 
pour le commerce et 2,025,237 pour la giierre. 

Les recettes du ministbe des Unances s e  
divisaient ainsi : imp6ts directs et domaines,. 
3,551,618 écus; douanes, 7,830,678; timbre et 
enregistremeiit, .1,060,115; postes, 361,654; 
loterie , 148,898 ; monnaie e t  poiuqonnage , 
19,081 ; dette publique, 315,385 ; reserve, 
174,520. Les dépenses de ce mbme ministkre 
s e  répartissaient de la sorte : impbts directs et  
propriétés camkrales , 540,046 écus; cadastre . 
88,151; douanes, 2,385,950; timbre et  enre- 
gistrement, 113,930; postes, 249,807; loterie, 
788,988; monnaie et poinqonnage, 34,207 ; frais 
génkraux, 1,415,404; intérets de la dette pu- 
blique, 4,533,094. 

Cette dette comprenait plusieurs articles : la 
dette permanente, 1,700,613 écus; la dette 
rachetable , 1,810,607 ; la dette temporaire , 
971,443 ; la dette sans intérbt, 3,703; I'arriéré, 
28,986, e t  les frais d'admiriistration, 17,742. On 
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pouvait supposer que le total des capitaux dus 
montait ti 360 millions de francs. Le caractere 
distinctif de cette dette est de n'avoir été con- 
tractée en rien pour les serrices publics. La 
moilié n'a servi qu'a couvrir des dépenses re- 
ligieuses et  cléricales et le reste a couvrir des 
déficits ou a escompter des emprunts. 

Les recettes des Etats romains actuels s'é- 
lévent annuellement a une somme de 25 mil- 
lions de francs; mais voici que1 est l'état de la 
dette publique. 
ConsolidBs. . . . . . . . . . . . . . . . 150,000,000 fr. 
Emprnnt d e  la maison Rotbschild e t  

Parodi de G e n e s .  . . . . . . . . . . 110,000,000 
Pensions de retraite e t  autres charges 

e n  capital . . . . . . . . . . . . . . . 90,000,000 
l m p r u n t  du 18 avri11860 . . . . . . . 50,000,000 
Consolidés créés e n  mars 1861. . . . . 10,000,000 
Consolidé8 créés en novembre 1861. . 30,000,000 
Emurunt du 28 ianvier 1863. . . . . . 20.000.000 , , 

460,000,000 fr. 

L'intérbt, a 3 ou 5 5 p. 100, avec quelques 
amortissements stipulés , cohte 24,325,000 fr., 
c'cst-a-dire absorbe tout le revenu ordinaire , 
sauf 675,000 fr. Or les dépenses du gouverne- 
ment exigent iine somme d'environ 40 millions. 
Le denier de Saint-Pierre, en cinq années, 
n'a pas produit plus de 37 millions. La Com- 
pagnie de Jésiis et  divers comités lkgitimistes 
ont fourni des fonds pour suppléer a son in- 
suflisancc; mais de quelqueimportance qii'aient 
été ces secoiirs. ils ne saiiraient se  prolonger 
et couvrir les dfificits. 

Le dernier 1;iidgct siir lequel on ait des ren- 
seignements est celui de 1860. La recette y 
était évaluée a 14,453,325 kcus, et la dépense 
a 15,019,346. Les dkpenses n'ont pas dimiuué 
et les recettes ont encore b a i s ~ é  depuis. On 
vient, en ce moment (juin 1864) d'ouair iin 
nouvel emprnnt qiii devait porter le titre d'em- 
prurit catholique, mais qu'on a rbdiiit provi- 
soirernent h n'etre qu'un empriint ordinaire de 
2millions et demi de rente au capitalnominal dc 
50 millions, comme en 1860, mais qiii ne peut 
guere, dans les meilleures conditions, fournir 
au Trésor que 37 ou 38 millions de francs. 

Ce n'est pas précisément le pape e! sa cour 
qui coiitent le plus cher au Trésor. La doperise 
personnelle di1 pape cst de 600,000 éciis, et  la 
dotation de la préfectiire des palais apostoliques. 
de la meme somme. 11 est vrai que la papautk 
jouit d'un revenu indépendant d'environ 5 mil- 
lioiis d'écus, provenant de béiiéfices ecclésias- 
tiques. 11 en est de meme pour tous les membres 
du goiivernement religieiix. Ce qu'ils coiitent 
au Trésor public est peii de chose a c6té des 
bieus dont ils disposent en vertu de fondations. 
11 y a des revenus particuliers en nombre in- 
Bni pour le service de 1'Eglise; mais toiis les 
ecclésiastiques de Rome n'y participent pas 
également, et c'est entre les cardinaux et les 
prélats que presque tout s e  réparlit. 

La plus lourde charge dii budget vient de 
l'entretien d'une armee impuissante et inutile. 
Au mois de juin 1863 les troupes pontiricales 
étaient composées de 8,513 hommes. 

Noiis ne parlons pas de la marine, quoiquc 
le pape possede quelques petits bitiments. 11 
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avait jiisqu'en 1859 une pctite flotte marchande 
a proteger, car on comptait sur I'Adriatiqiie 
1,671 bitiments, jaugeant 32,467 tonneaux et 
montés par 9,789 Iiommes. Sur la Méditerranée, 
298 bitiments de 4,658 tonneaux, montés par 
877 hommes. Ces dernicrs seuls portent encore 
les couleurs de saint Pierre et de saint Paul. 

Le commerce des Etats romains s e  rbduit a 
peu de chose. C'est par Civita-Vecchia que se 
fait tout le traric de mer. 11 était, en 1862, 
entré dans cc port 1,883 navires de 301,264 
tonneaiix, et il en était sorli 1,960 de  309,425 
tonneaux. C'est un total de 610,689 tonnes pou:' 
toiis les pavillons. 

Le sol serait tres-fertile s'il était bien cultivé 
ou meme seulement s'il etait cultivé d'une facon 
quelconque. Outre les récoltes annuelles et des 
hois , on en tire des matériaur de constri~ction, 
de la pouzzolane, de  l'asphalte, de I'alun. La 
cdte donne du sel. Quelques draperics, des 
indiennes, des soieries et  de  la soie grege sont 
les produits de  i'industrie si chétive du pays. 
11 faut y joindre les ouvrages d'art de Rome, 
les canlées, les mosaiques, les carrelages, des 
marhres sculptés, des terrcs cuites, de la po- 
terie réfractaire, de l'orfbvrerie et de la bijou- 
terie religieuse , des bronzes , des ins triiments 
de miisiqiie, des tissiis artificiels, des perles 
et des fleurs. Tout cela n'occiipc pas beaucoup 
de mriins et ne reclame pas de grniids capitaux. 
11 y a pourtant une banqiie a Romc depuis 
1851, et m&me depuis 1844, il y avait une 
Cassrc per  piccoli imnpresliti. 

II Aux époques du laboiir et des récoltes, ecri- 
vait, aii siCcle dernier, Diipaty, des particuliers 
se rendent dans une place publiqiie, pr&s de 
Rome. avec cent, deux cents, trois cents paires 
de bceiifs; arrivent ensiiite les propriétnires 
qui en louent un certain nombre, et les con- 
duisent siir leiirs possessions, souveiit i huit 
ou dix milles. Alors, dans I'cspace d'une seiile 
journée, on exécute toute I'opkralion de la 
saison. En un joiir on laboure , en un jour on 
s h e ,  on moissonne et on recolte en un jour. 
Ces travaux de l'agriculture ressernblent a des 
coups de  main c~u'on va faire daris les campa- 
gnes.» 11 n'y a la ni  exagkration ni emphase. 
Cependant, sil'agro romano n'est plus cultivé, 
si chaque jour ces campagnes, naturellement 
si fertiles, devienuent plus insalubres, si la 
malaria assiége Rome et a deja pénktré dans 
son enceinte, il n'en faiit pas, pour &re juste, 
accuser legouvernement seul. Les propriétaires 
s'obstinent a n e  pas toucher a des piturages 
qui n e  leur cobtent aucune main- d'ceuvre , 
qui n'exigent aiicune surveillance et dont les 
récoltes sont certaines. Les papes ne sont cou- 
pables que de ne pas dompter cette incurable 
paresse, mais ils ne négligent pas d'en en- 
courager la guérison. Pie VI avait ordonnk 
qii'un nombre déterminé d'hectares serait dé- 
friché et ensemencé tous les ans. Pie VI1 avait 
fait tracer autour de la capitale un rayon d'en- 
virou un kilometre qui devait etre mis en cul- 
ture et qu'agrandirait chaque année une zone 
nouvelle. 11 était aussi ordonné que toutes les 
propriétés seraient entourees d'arhres. Mais on 

n'a pas tenu la main iI 'er6cution de  ces utiles 
ordonnances. Le gouvernement actuel s e  borne 
a distribuer des primes pour les plantations 
d'oliviers et  de muriers. 11 vient (mars 1864) 
de promettre 25 ecus pour chaque étendue de  
189 ares que l'on consacrerait a la ciulture du 
coton, offrant en oiitre de délivrer gratuitement 
les semences et d'offrir toiis les renseigne- 
ments nécessaires aux nouvelles exploitations. 

Au surplus, la papauté semble essayer de 
conjurer par quelques efforts les nienaces d'a- 
bandon de I'Europe liberale. Dans le dernier 
trimestre d'octobre 1863 l e  cardinal secrétaire 
d'Etat a fait savoir a la France qu'un programme 
des réformes etait depuis longtemps a i'étude, 
qu'on allait successivement : l o  compléter la 
réforme douaniere: en effet le tarifa été revise; 
- 20remanierlesyst&me despostes; -30abolir 
plusieurs tribunaux exceptionnels : celui des 
clercs de la Cliambre apostolique qui traitent 
desmatieres de Bnances (il n'est pas aboli en- 
core en ce moment - mai 1864); celui de la fa- 
brique de Saint-Pierre qui, entre autres attri- 
butions, avait cellc d'adjuger sans appel a 
l'église pontifirale les legs dont l'intention 
n'avait pas étt5 accompiie ou dont la destina- 
tion était incertaine; celui de la congrégation 
de Lorette qui opérait de la mCme maniere au 
bénéficc de Notre-Dame de Lorette, avant que 
les Italiens s'en fussent empares; celui de la 
visite apostolique qui décidait sur les autres 
fondations pieuses (ces trois tribunaux ont dii 
en effet cesser d'exister aii moia de janvier 
1864), et la jiiridiction cumulative du vicariat 
sur les proces des laiqucs et sur les affaires 
commerciales des juifs et des nkophytes; - 
40 s'occiiper de la piiblication d'nn code civil; 
- 50 établir sur-le-champ des lois relatives 
aux priviléges et aux hppotheques; - 60 re- 
viser le code pénal; - 7O modifier le code de  
commerce; - 80 reorganiser les tribunaux. 

On a paylé aussi d'elargir les attributions du 
conseil d'Etat et de la consulte des finances, 
et  il n'est pas impossible qu'une partie de ces 
promesses s'accomplisse; mois on ne  peut 
s'ernpecher de soiiger a toutes celles que le 
soiiverain pontiricat a déja faites, et  jusqu'a ce  
qii'il n'y ait plus a douter de l'existence de c e  
code civil, de ce code pénal, de ce code de  
commerce qui doivent faire du peuple des Etats 
romains un peuple du dix-neuvieme siecle, 
nous pouvons dire qu'il n'y a pas de gouver- 
nement civil et qn'il n'y a meme pas de société 
civile a Rome. Le clergb y demeure le maitre. 
aii-dessus d'une noblesse issue de lui et a la- 
quelle il n est permis que de jouir de ses ri- 
chesses, d'iine bourgeoisie fort peunombreuse, 
sans occupations, sans avenir, et d'iin peuple 
assez grossier que nourrissent la cliarite inté- 
ressée de l'hglise et la curiosité des voyageurs. 

Nous ne voulons pas toucher i un genre 
d'observations qui trouveront plus naturelle- 
ment lenr place au mot Temporel. 11 faut s e  
rappeler, quand on s'occupe de décrire le goii- 
vernement de Rome, que ce souverain pontife 
est le clief, que ce sacre collége est le sénat 
spirituel de la catholicité tout entiere. (Voy. les 
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mots Cardinaux, Conclave, Église catholique, 
Papauté.) 

Outre les « légats )) qui gouvernent ou gou- 
vernaient les départements nommés Iégations, 
quand les papes envoient aux conciles géné- 
raux un mandataire pour les présider, cet ec- 
clésiastiqiie s'appelle u legat >J. On appelle aiissi 
alégats-nés du saint-siégen les vicaires aposto- 
liques perpétuels établis dans les pays éloignés 
de Rome, et « légats a latere a les ambassadeurs 
extraordinaires que le pape envoie a des sou- 
verains. Un ambassadeur ordinaire de la papauté 
s'appelle un «noncen, et ,  quand il n'y a pas 
de nonce établi dans un lieu et qii'il est néces- 
saire que le pape y envoie un représentant, 
cet ambassadeur exfraordinaire s'appelle n in- 
ternonce 11. A Roine meme le pape est entouré 
d e  lieutenants pour l'exercica de sa charge, 
savoir, l e  « vicaire » qui est toujours un  cardi- 
nal, l e  a pénitencier n, le u chancelier s q11i est 
proprement iin secretaire intime, le cardinal 
a camerlingue » et l e  cardinal aprefet de  la 
signature de justicen. Toutes ces dignitks soiit 
a la fois spirituelles et  temporelles depuis quc 
le pape est un souverain. C'est ainsi qu'il y a 
encore aiiprés de lui un ir general de la Sainte- 
Eglise a ,  qiiatre n maltres des céremonies », un 
a ma'ltre du sacré palais i ) ,  un « secrétaire du 
pape o, qui est toujours cardinal, vingt-quatre 
« secretaires des brefs I), iin a niajordome U, un 
amalfre d'étable 11, un r dataire » et douze n pro- 
tonotaires participantsn, sans compter ceux, 
en  nombre illimité, qui n'ont qu'un titre hono- 
rifique. 

Le cardinalcamerlingue devientla pliisgrande 
autorité le jour de  la mort du  pape. La gardc 
suisse l'accompagne partout; on bat monnaie 
en  son nom et a ses armes; c'est lui qui 6te 
i'anneau du pecheur du doigt du pape dbfiint, 
et  il prend a l'instant possession du palais. 
Dans les temps de la puissance des cardinaux- 
neveux, ils étaient ordinairement camerlingiics. 
Le président de Brosses décrit d'une maniere 
fort pittoresque la conduite du terrible cardinal 
Albani, camerlingue en 1740, lors de la mort 
de  Clément XII. 

Autrefois l e  biton pastoral du pape était, 
comme celiii de  tous les kveques, une crosse 
de  bois recourbé. C'est Innocent 111 qui decida 
qu'on porterait devant les souverains pontifes 
une  croix ft triple croisillon. On sait que la 
tiare est un honnet rond Clevé qu'environ- 
nent trois coiironnes d'or et  que surmonte u n  
globe chargé d'une croix. C'est le pape Hormis- 
das, Clu en 514, qui mit sur la tiare la premiere 
couronne royale; Boniface VIII, élu en 1294, 
y placa la seconde au moment meme ou Philippe 
l e  Be1 attaquait son pouvoir, et c'est Clément V, 
I'un des papes franpis d'Avignon , qui completa 
a l e  triregnum a. 

On donne l e  nom de lettres apostoliques a 
tous les documents emanes de  I'autorité des 
souverains pontifes, comme I'étaient les di- 
plomes, cliartes et lettres royaux de  nos princes. 
11 y en a de qiiatre sortes: 10 Les 1, bulles a ,  

parchemin rude, scellés en cire verte avec un 
sceau de plomb et  qiielquefois d'or ii i'eiñgie 
de saint Pierre et de saint Paul. Le sceau d'or 
servait surtout pour les bulles qui conlirmaient 
les élections des empereurs dii doiizi8me et 
du treizieme siecle. On Ies compose d'une écri- 
ture gotliique, en  faisant comniencer I'année 
au 25 mars, jour de l'annonciation. La cour de 
Rome n'en expédie plus que pour les nomina- 
tions d'éveques, les dispenses de mariage, les 
concessions de canonicats et  quelques grices. 
20 Les ir brefs a dont les décisions ne  sont pas 
précédées d'un préambule comme dans les 
bulles et  qui, écrits en latin par un  secrktaire, 
sur un parchemin fin et blanc, sont scellés de 
cire verte, (1 sous l'arineau du pecheuru. C'est 
par des brefs que les papes rhglent maintenant 
toutes les affaires politiques. Le bref importaxt 
qui a rétabli la hiérarchie cathollque en Angle- 
terre, commence par la formule: «Pius,papa IX, 
ad perpetuam rei memoriam. 1) Si le pape ha- 
bite le Vatican, il date u apud Petrum a ;  s'il 
habite le Quirinal, il écrit : u apud sanctan~ 
Mariam Majorem n.  30 Les motu proprio sont 
des brefs, signés du pape, mais entiereiueri t 
dépourviis de sceau. Ils portent maintenant la 
date de  l'incarnation et le quantikrne du mois. 
On les redige en latin et ils sont réscrvés poiir 
les affaires d'administration intérieure. 4 O  Les 
1 signatures de coiir de Romea qni ne sont quc 
des rescrits de chancellerie, expediés sur pa- 
pier, au bas desquels le pape met de sa niain 
le moi $at ou fait ecrire en sa présence le mot 
concessum. On ne  les scelle point. 

Le pape est préfet de la sacrée Inquisitioii 
romaine et universelle, de  la sacrée congre- 
gation de  la Visite apostolique, de la sacree 
congrégation de la Consistoriale, et abbé dc 
i'abbaye de Subiaco, qu'il gouverne par I'in- 
termediaire d'un Cveque, son vicaire géneral. 
11 est protecteur de l'église et du chapitre de 
Saint-Celse et  Saint-Julien, et de l'arcliiconfré- 
rie de la Via Crucis, dite des Amis de Jésus e: 
de hIarie, au Colisée. 

Les congregations sont ainsi rangées par 
ordre : 

La sacrée Inquisition romaine et universelle 
ou le Saint-Ofice, composée de cardinaux, de 
prélats, de  théologiens des divers ordres, et 
qui juge toutes les matieres de la foi et du do- 
maine religieux. Le plus proforid secret entoiire 
ses delibbrations. 11 y a une prison jointe au 
Saint-Omce. 

La sacrée congregation de la Visite aposto- 
lique vient erisuite', puis la Consistoriale, puis 
celle des fiv6ques et  Reguliers, qui n'a plus le 
pape, mais un cardinal pour préfet; celle du 
Concile, cliargée de I'interprétation du concile 
de Trente, dernier concile général de I'Église; 
celle de la Révision des coriciles provinciaiix, 
celle de la Résidence des eveques, celle de 
I'Etat des religieux, celle de IIImmunité ecclé- 
siastique, celle de la Propagande de la foi, 
celle de l'Index, celle des Sacrés Rits, celle du 

seules en nsage jusqu'au c~uinzibme siecle. cé 
1 On a plus haut que son tribnnal et deur ou 

sont des écrits authentiqiies, expediés sur un  trok autrcs ont da ccssor d'rgir en 1864. 





854 RUSSIE. 

population aura doublé. Elle sera encore bien 
insuflisante poiir mettre en valeur complete les 
richesses de cette immense contrke. 

1. ORGANISATION SOCIALE. 

La Riissie politique, cette puissaiice qui pese 
aujourd'hui d'un poids considerable dans la 
destinee des nations, n'existe a propremeiit 
parler que depuis Pierre le Grand; avant lui ce 
vaste pays n'etait, suivant I'expression d'iin 
écrivain, « qu'une agrégation d'blerients con- 
fus, cirnentbs, tant bien que mal, par la force. 
Une profonde anarchie regnait dans i'ernpire, 
en tete de la nation se  trouvait une noblesse 
turbulente, peu eclairée pour ne pas dire bar- 
bare; au bas s e  rencontrait une masse inerte 
de serfs, dkpourvue de toute indépendance 
c o m e  de toute initiative, protkgée seulement 
contre l'arbitraire le plus absolu par des iiisti- 
tutions communales qui remontent a la pliis 
liaute antiquité. Lorsque Pierre cougiit le projet 
de transformer en  pays civilise cet agrégat de 
hordes a demi sauvages, dans lequel quel- 
ques corporations de marcliands représentaient 
seules l'élément progressif, il voulut associer 
la noblesse a l'aeuvre gigantesque que son 
génie encore fruste avait revée; il rencontra la 
plus vive résistance et, comme il reconnut son 
impuissance a en triompher en l'attaquant de 
front, il trouva une combinaison ingénieuse 
qui lui permit d'opgoser la noblesse conquise 
a la noblesse acqnise et de substituer la hié- 
rarchie des fonctions a celle des naissances. 
En proclamant que désormais les fonctions 
seules donneraient le  rang, la considération, 
l'importance dans l'Etat, il contraignit la no- 
blesse & servir ses projets sous peine de dé- 
chéance. Catherine la Grande liérita du gknie 
e t  de la politique de Pierre; elle divisa l'empire 
en gouvernements, régularisa l'administration 
e t  la  justice. Par iin uliase du 21 avril 1785, 
elle conceda des droits politiques aux nobles 
et  les constitua en  un corps, ayant ses magis- 
trats et ses fonctioiinaires particuliers, issus 
de l'election. Catherine jeta egalement les pre- 
miers fondements d'un tiers état; dans ce but, 
elle doma aux villes des institutions munici- 
pales, régla leur discipline interieure, forma 
des corporations, revisa les guildes poiir les 
commercants, etablit des jurandes pour les ar- 
tisans. En vigueur encore aujourd'hui, a peine 
modifiée, cetteorganisationest devenuel'un des 
rouages principaux de l'administration russe 
et l'organe de sa politique interieure. L'éman- 
cipation est appelée dans l'avenir ti changer 
profondement l'econornie de ce systeme; mais 
il est encore l'expression de la societe russe, 
c'est a ce titre que nous allons l'btudier avec 
autant de développement que le permet l'in- 
suffisant espace dont nous disposons. 

Les fonctionnaires russes sont classés en  
quatorze rangs hiérareliiques. La progression a 
lieu de la quatorzieme classe a Ia premiere. 
Abandonné par l'empereur Paul pour i'ordre 
civil et maintenu pour les emplois de coiir, ce 
systeme a éte rktahli par Alexandre Ier pour les 
emplois civils e t  suppriiné, au contraire, pour 

les eniplois de cour , ceux-ci aujourd'hui son 
lionoriliqiies et ne  constituent aucun droit. L'a 
vancement a lieu réguli6rement tous les troi! 
ans. Au début, chacun des rangs conférait 1; 
noblesse, on n'acquiert plus aujourd'hui la no 
blesse personnelle qu'a la neuvieme classe ei 
la noblesse heréditaire a la cinquikme. 

La premiere classe, la plus élevée, comprcnc 
le cliancelier de l'crnpire, les feld-maréchaua 
et l'amiral gbnéral; la seconde comprend lee 
conseillers prives, les gCnkraiix et amiraux el 
les grands ofliciers de la cour; la troisibme 
comprend les coriseillers intimes de second 
rang, les lieutenants-génkraux , les vice-ami- 
raux, le markclial de la cour; la quatrieme el 
la cinquieme, les conseillers d'Etat, généraux 
de brigade , contre-amiraun; les sixikme, sep- 
iikme et  huitieme classes, les conseillers de 
cour, de college, les assesseui.~, les otüciers 
superieurs, les docteurs et  maitres es lettres; 
les cinq dcriiibres classes compreniient les étu- 
diants et grades infkrieurs de l'armée jusqu'au 
grade de cornette. 

Abblesse. - La noblesse, dans chaque gou- 
vcruement, forme une corporation ayant a sa  
tCte un maréchal de la noblesse et  autant de 
maréchaux de district qu'il y a de districts 
dans le gouvernement. EIle désigne le  plus 
grand iionibre des fonctioiinaires adrninistratifs 
et judiciaires. Ces nominations oiit lieu par 
voie d'klection, mais, pour &re déliiiitives, 
elles doivent etre approuvkes et confirmées 
par l'empereur ou par le gouvcrneur de la 
province, suivant l'importance de la fonction. 
Dans le principe, le droit electoral Btait exerce 
par toute personne noble, aujourd'hui le  titre 
dc proprietaire est necessaire, les élections 
sont a deux degres, les électeurs a voix virile 
votent personnellement i la reunion de la pro- 
vince, les électeurs A voix collective ne votent 
directement qu'aux assernblées de district pour 
y nommer les délégues i la réunion provin- 
ciale. 

Pour etre électeur a voix virile, il. fallait, 
avant l'émancipation, justifier de la possession 
d'au moins ceiit Ames (serfs miles) ou de troif 
cents deciatines (3,000 arpents) de terres cul- 
tivables. Aujourd'liui cette derniere condition 
doit, seule, &tre exigée. Le meme droit est 
acquis au noble possedant dans les grandes 
villes une maison d'une valeur d'au moins 
60,000 fr. Les fonctions civiles ou militaires du 
cinquikme tscliin donnent Cgalement droit au 
vote direct. Les nobles qui possbdent des 
terres d'uoe moindre étenduc, ou des maisons 
d'une rnoindre valeiir n'ont que le  droit elec- 
toral indirect. Les élections provinciales ont lieu 
tous les trois ans au chef-lieu de la province; 
clles ont étk precédkes par les assemblées 
préparatoires de district ou les delégués ont 
éte élus par les petits proprietaires. Ces dou- 
bles opérations sont elles-memes subordon- 
nées a la prerogative administrative. Dans les 
élections dedistrict et  de province, lesnoms des 
candidats qui ont obtcnu le plus de voix, pour 
chaque fonction, sont présentés soit au gouver- 
neur de la province, soil ti I'eii~pereiir (suivant 
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I'importance de I'emploi), qui cboisit parmi eux 
le titulaire. 

Les principales fonctions de la province et 
du district sont celles de maréclial de district 
ou de province, de clief de la police, de pré- 
sident et de juges des tribunaiix civils et  cri- 
ininels, de juge de paix. Les marécliaux sont 
Ics representants officiels de  la noblesse de 
leur province ou district. Dans les provinces 
d'Ariiliange1, de Vologda, etc., ou la propriété 
noble n'existe pas, c'est le  gouvernement qui 
pourvoit i ces emplois. Daiis l'intervalle d'une 
session a l'aiitre, la noblesse a une représen- 
tation permanente qui siége au chef-lieu. 

Bourgeoisie. - La bourgeoisie est , en Rus- 
sie, de formation récente et a 1'état quasi-rudi- 
mentaire, comme nous l'avons deja dit. Aux 
termes de la loi municipale promulguée par 
Catlierine 11 en 1785, tous les Iiabitants des 
villes n'appartenant point A la iioblesse, mais 
possédant une maison, exerpant un commerce 
ou une industrie, formaient le corps municipal 
de chaque ville et  avaient le droit d'élire leur 
maire, leurs anciens et  des assesseurs dans 
les divers, tribunaux. L'institution fonctionne 
encore aujourd'liui a peu pres saus modilica- 
tions. Le corps miinicipal, en dcliors de ses at- 
tributionsadministratives, reuiplit les fonctions 
de chambre et de tribunal de cornrncrce con- 
naissant de toiis les liliges, procCs, contesta- 
tions qui peuvent s'blever entre bourgeois. Les 
municipalités sont en outre representées par 
des assesseurs dans les tribunaux civils et  cri- 
minels qui siégent dans les villes de gouver- 
nement et de district. 

La bourgeoisie se  dbcompose ainsi: l o  les 
membres des guildes ou corporations marchan- 
des, les bourgeoisnotables ; 20lesbourgeoispro- 
prement dils; 30 les artisans, membres des 
maltrises; 40 les individus de co~idition libre 
apparienant aux provinces baltiques et aux an- 
ciennes provinces polonaises; 50 les hommes 
de peine, ceux-ci n'appartiennent que nomina- 
lement a la bourgeoisie. Parmi les artisans, la 
maitrjse est perpétuelle ou temporaire. La niaf- 
trise perpétuelle est réservée aux bourgeois 
proprement dits, la maitrise temporaire admet 
meme les étrangers. Le prolétariat n'existepas 
légalement en Russie, tout individu, quelle que 
soit sa position socide, doit etre inscrit dans 
une corporation qui est responsable du paye- 
ment exact des impbts, tant en argent qu'en 
naturc (recrutement), dus par chacuri desmem- 
bres dont elle s e  compose. La corporation est 
armée de moyens coercitifs contre celui de ses 
membres quise conduit mal ou n'acqiiitte pas 
ses redevances. Si les coupables appartiennent 
i la bourgeoisie des villes, ils sont faits sol- 
dats sur la proposition de leur corporation ou 
soumis a un travail obligatoire. 

La corporation hourgeoise se  compose des 
personnes non nobles, libres ou affranchies 
qui Iiabitent une ville de district ou de gou- 
vernement. Elle est sujette au recrutement e t  
répond des impbts en hommes et agen t  qui in- 
combent a ses membres. Les bourgeois peu- 
ven1 accluerir et  posseder des immeubles si- 

tucs dans les villes, ils p e u ~ e n t  coritracter et  
accepter des engagements de toute nature. 
Avant I'émancipation, il leur était interdit de 
prendre hypotlieque sur les biens nobles e t  
de posséder des immeubles ruraux; tout cela 
va s e  modilier par suite de i'al~ranchissement 
du sol et  des paysans. Les cnfants des nietscha- 
nines ou bourgeois suiveiit la condition de leur 
pére. 

Les guildes ou Corporations marchandes s e  
divisent en trois catégories basees sur l'impor- 
tance du capital employé et l'étendue des opé- 
rations commerciales. 2,400 roubles, 6,000 rou- 
bles et 15,000 roubles sont les cliiffres qui 
détermincnt les diverses admissions. Cette de- 
claration d'actif sert de regle au crédit que les 
hanques ouvrent aux commerpants des trois 
guildes.Les patentes sont 6xées a 2,500 roubles 
pour la premiere, 625 roubles pour Ia seconde, 
200 roubles pour la troisieme. - Les Uls des mar- 
chands agrégés depuis douze ans a la premiere 
guilde sont admis dans les services civils a 
I'égal des íils de noble, dans les services mili- 
taires sur le pied des volontaires. 

L'empereur Nicolas, par un ukase du 10 avril 
1832, a creé une bourgeoisie notable person- 
nelle ou héréditaire, degré intermédiaire entre 
la boiirgeoisie et la noblesse. La bourgeoisie 
notable héréditaire comprend les fils Iégitimes 
de nobles personnels ou des employés décorés 
de certains ordres; la bourgeoisie notable per- 
sonnelle est conférée aux eleves lauréats des 
iiniversités ; aur  artistes ; aux éleves des écoles 
de commerce oii d'agriculture pourvus de cer- 
tiflcats de capacité. Les avantages attachés au 
titre de bourgeois notable soiit I'exemption de 
1'iinpdtde capitation, du recrutement; les droits 
d'électorat et d'éligibilité aux fonctions muni- 
cipales. 

Paysans. - L'organisation commuiiale a de 
tenlps immémorial existé cliez les Slaves, elle 
se  presente cbez eux avec un caractere qui la 
distingue essentiellement des municipalités la- 
tines; elle n'est qu'une extension de la famille 
et ne trouve d'analogie que dans la tribu sémi- 
tique. les clans bretons et écossais. Le staroste 
o11 ancien est le clief du groupe, comme l e  
pere est le chef de la famille; le  seigneur lui- 
meme est nommé dans le langage familier . petit pere n, et cette expression rend assez 
bien la nature des relations qui ont longtemps 
existé entrelui et  ses serfs. Les développements 
de la civilisation, la concentration du pouvoir, 
i'agglomération dans les grandes villes ont , 
seuls, fait du scrf un erploité. Si, pendant des 
siecles, la Russie n'a pas eu,  comme Rome, sa  
guerre des esclaves, c'est a l'organisation com- 
munale qn'elle le doit. a A  cette vie publique 
en commun, a dit un écrivain qui connaissait 
bien la Russie, conforme a sa  tradition et ti ses 
aspirations essentielles, l e  serf puisait I'allkge- 
ment, presque I'oubli de son etat; il y puisait 
également I'habitude de l'obéissance, et on 
peut dire, comme le besoin de l'obéissance. 
Cette discipline de I'esprit devait donner I'autre 
pour resultante. » Du reste I'origine du servage 
proprement dit est réceiite, elle nc remonte 



pas a plus de deux siecles et eiie a B t B  l'une 
des conditions fatales de l'organisation de la 
Russie en corps de nation. Les populations rus- 
ses sont composées d'élements nomades qui 
répugnaient a tout établissement stable, encore 
aujourd'huila profession idéale du paysan russe 
est celle de marchand ambulant; pour les Bxer 
sur le sol, il a fallu recourir a un remede hé- 
rolque: le prédécesseur de Pierre le Grand 
rendit un ukase qui forca les papsans A rester 
ou ils se trouvaient, de 14 au servage complet 
il n'y avait qu'un pas; il fut bient6t franchi et 
le  paysan identifié a la terre subit son sort, fut 
aliéné comme et avec elle. Comme tous les 
grands politiques, en général peu favorables 
a la liberté, Pierre régularisa l'usurpation, Ca- 
therine la connrma. Cependant en Russie tout 
va vite, en dépit de l'opinion recue, les transi- 
tions sont rapides; un siecle s'était a peine 
écoulé depuis la constitution réguliere du ser- 
vage qu'Alexandre Ier accordait un reglement 
aux paysans emancipes ou raclietés; le prince 
Romanzow donnait la liberté a ses serfs; I'em- 
pereur Nicolas fixait le sort des paysans obligés 
par contrat et instituait dans les provinces po- 
lonaises une espece de fermage, avec déter- 
mination desterres allouées et du tribut four- 
nir. Quelques autres améliorations nous con- 
duisent a 1857 ou, pai rescrits de I'empereur 
des 5 et 20 décembre. la noblesse de Grodno. 
Vilna, Kowno et ~aint-í>6tersbourg est invitée a 
se reunirpour aviser aux movens d'améliorerle 
sort des paysans. Enfin le i9-février 1861 parut 
le manifeste qui proclamait l'émancipation dé- 
finitive des serfs. 

Le manifeste imperial ordonne u d'organiser 
dans les propriétés seigneuriales des adminis- 
trations communales, et, dans ce but, de lais- 
serles communes rurales dansleur composition 
actuel1e.n Le systeme antérieur est donc main- 
tenu dans son essence; il va subir les modi5- 
cations indispensables, recevoir des développe- 
ments. La communauté antérieure, association 
siirtout privée, ya se transformer en commune 
reconnue par l'Etat et responsable envers lui, 
mais en prenant une uie politique, elle con- 
serve ce qui la distingiie surtout, son caractere 
d'administration directe des intéressés par eux- 
memes et de solidarite entre tous les membres 
qui la composent. 

La commune rurale est une agrégation formée 
uniquement par les paysans Ctablis sur la terre 
d'un seiil seigneur, s'administrant par une as- 
semblée composée de tous les chefs de famille 
(conseil municipal), et par un staroste (maire) 
choisi dans son sein. Les atlributions de l'as- 
semblée communale se rapprochent de celles 
de nos conseils muuici~aux en ce oui touche 
l'administration des intérets commu~aux, mais 
elles sont bien plus btendues, car elles lui per- 
mettent d'expuiser de la commune les paySans 
nuisibles ou vicieux, de proceder aux partages 
de famiiie, de désigner les tuteurs et d'exercer 
les fonctions de curatelle. Si la jouissance de 
la terre est en commun (et c'est la majorité des 
cas), l'assemblée procede aii renouvellement du 
partage des lots entre les familles; si la jouis- 

sance est par lots individuels, la commune dis- 
pose seulement des lots restés sans exploitation, 
ou non compris dans ceux dont les paysans ont 
l'uaufruit 118r6ditaire. Elle fixe les contributions 
communales, regle la répartition des irnpdts 
dus a l'htat et expédie, dans son ressort, les 
affaires du recrutement. Ses décisions sont 
rendues a la majorité des voix. Cette mzjorité 
doit elre des deux tiers au moins des paysans 
apant voix délibérative, pour certains cas spé- 
ciíiks : le cliangernen t de la jouissance en com- 
mun en jouissance par lots, le renouvellement 
du partage des lots, i'exclusion de la commune 
des paysans vicieux, etc. 

Dans les communes rurales oules rcdevances 
a paycr sont de deiix sortes, en argent et en 
travail, les chefs de farnille soumis a l'obrok et 
ceux soumis a la corvée peuvent formcr des 
assemblées séparées. Si la commune est res- 
ponsable solidairement envers le Dronriétaire 
de I'acpilittement des redevances, i'assernblée 
communale en fait la répartition entre ses ad- 
ministrks. 

L'assemblée est , on le voit, le pouvoir légis- 
latif de la commune, le staroste en es€ le poii- 
voir exécutif. 11 préside les réunions, provoque 
et fait exécuter les arrEtés qu'elle a rendus. 
11, veille a I'acquittement des imp6ts dus a 
I'Etat, des conlributions communales et pro- 
vinciales, enfin des redevances au profit du 
propribtaire. 11 est I'intemédiaire de la voloste 
(assemblée de canton) et des juges de paix 
(arbitres de paix), dout nous parlerons ci-aprbs, 
avec la commune et répond de l'exbcution de 
leurs dkcisions. Comme nos maires, les sta- 
rostes administrent la commune etont quelques 
attributions de police. 

La'commuile ne jouit pas encore d'une com- 
plBte indépendance, elle doit, comme ses ad- 
ministré~, traverser les diverses étapes de l'é- 
maricipation. Peridant la premiere période, celle 
ou le paysan est temporairement obligé vis-i- 
vis de son seigneur, elle reste sous la tutelle 
des propriétaires, tutelle ternpérée par les in- 
stitutions arbitrales. Pendantla secopde période 
celle ou les paysans ont acquis le sol qu'ils 
cultivent par vo,ie de rachat, mais sont débi- 
teurs envers i'Etat, les arbitres de paix ont 
seuls droit d'ingérance dans les affaires de la 
commune. Pendant la troisieme période, celle 
ou les payspns, liberes envers les anciens sei- 
gneurs et i'Etat, sont devenus propriétaires col- 
lectivement ou individuellement , la commune 
ne releve plus que des lois gknérales de l'em- 
pire. 

La voloste ou canton est la réunion de plu- 
sieurs commiines rurales appartenant aii meme 
district. Le rayon de la voloste ne saurait dé- 
passer douze verstes (12k,304). L'admiiiistra- 
tion se compose : de l'assemblée de la voloste 
qui se tient dans le village le plus central ou le 
plus irnportant en population et en industrie 
de la voloste et qui est formée des fonction- 
naires des divcrses communes rurales et des 
délbguks de ces dernieres, a raison d'un délé- 
gué par dix feux. Cette assemblée régle les 
intérets communs de la voloste, prend les 
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mesures d'assistance publique. contrdle la 
comptabilité des fonctioiinaires élus, vérifie les 
listes de recrutement e t  en répartit les char- 
ges, f l e  les contributioiis et redevances s e  
rapportant a la communauté. Son rble est sur- 
tout un rble de surveillance. Ses décisions ne  
sont valables que lorsqu'elles sonl rendues a 
la majorité des voir. Elle est  présidke par le 
starcliina ou doyen. 

Ce fonctionnaire est Ic chef de la voloste, il 
en dirige et en préside l'assembl8e, il admi- 
nistre le canton et veille au maintien del'ordre 
piiblic. Ses attributions sont celles du staroste 
a un degré supérieur , il a l'initiative des me- 
sures a prendre dans les circonstances extraor- 
dinaires, il surveille l'exécution du reglement 
général, recherche et détient les coupables, 
prévient et'reprime les délits en en  rkférant 
aux autorités competentes avec lesquelles il 
est en rapport direct. 11 juge en dernier res- 
sort les délits de simple police commis par les 
individus rdevant de sa juridiction. Pour l'as- 
sieter dans ces fonclions diíllciles, il lui est 
adjoint u n  conseil ou régence composé des 
starostes des communes dependantes, de ses 
propres adjoints et des collecteurs des contri- 
butions; cependant il reste cliargE de la res- 
ponsabilile comme il a toute l'initiative des af- 
faires. La régence n'a voix déliberative qiie sur 
I'eniploi des sommes votbes par I'assemblPe; 
sur la vente des biens particuliers a la dili- 
gente du Trksor ou des particuliers ; sur la no- 
mination et la révocation des fonctioniiaires sa- 
lariés par la voloste. Proces-verbaux sont tenus 
de ses séances ainsi que de celles de I'assem- 
M e ;  les copies des actes ont force de docii- 
inenls legaux devant les coiirs de jostice. 

A la voloste est adjoint un tribunal composé 
de quatre ou douze juges, suivant la population 
de la voloste, élus annuellemcnt par l'assem- 
blee et pris dans son sein. Ces juges siegent a 
tour de rdle, ou toute l'annke, a la volorit8 de 
I'assemblée dont ils tiennent leur mandat; leurs 
fonctions sont gknéralement gratuites. Le tri- 
bunal de voloste se rCunit deux fois par mois 
et, en cas d'urgence, sur la convocation dustar- 
china. Sa compétence est entiere surles contes- 
tations et procés entre paysans jusqn'a la va- 
leur de cent roiibles argent, a moins qu'une 
personne étrangere a la communauté n'y soit 
intéressée, auquel cas I'affaire est déférée aux 
tribuuaux ordinaires. Cependiint quand les 
parties acceptent sa juridiction, elle peut com- 
prendre des étrangers et  des sommes plus éle- 
vées; ses décisions sont definitives et sans 
appel. 11 el1 est de meme pour les délits dont le 
tribunal de voloste a le droit de connaitre. Les 
agaires y soiit exptdiEes oralemeiit, son indé- 
pendance est coinpl6te, il use surtout de con- 
ciliation et  offre de sérieiises garanties. 

Les paysans sont autorisés, lorsqu'il n e  s'a- 
git ni de  crime, ni de délit, et que les interkts 
de mineurs n'y sont pas engagés, i defkrer, 
d'un commun accord, leurs dilfbrends a une 
tierce personne. Cet arbitrage est exécutoire 
des son jnsertion sur un registre adhoc dépose 
a la régence, aucun appel n'est repu contre lui. 

Les conditions de  nomination aux fonctions 
électives de starchina, de staroste, d'adjoint 
de starchina, de collecteur d'impbts, d'assis- 
tant a la régence, de  juge au  tribunal de vo- 
loste, sont : vingt-cinq ans d'rige, une bonne 
conduite, une lionorabilité incontestable. Les 
starcbinas, les starostes et les collecteurs d'im- 
p6ts sont de préfkrence choisis parmi les cbefs 
de famille. Le mandat pour tous est de trois 
années: il ne  peut &re refusé a moins de jus- 
tifier de soixaute ans d'sge, d'infirmités graves - 
ou d'un service électoral antérieur. Pour évi- 
ter les vacances, il est nommk des suppléants 
aux starcbinas, starostes et adjoints. La nomi- 
nation du starcliina est conilrmée par l'arbitre 
de paix du district, entre les mains duque1 l e  
nouvel élu prkte serment. Certaines immunités 
telles que l'exemption des redevances en na- 
ture, des peines corporelles, du recrutement, 
sont accordkes, en tout ou en  partie suivant la 
fonction, aux fonctionnairesissus de l'élection. 
Les arbitres de paix des districts, séparément 
ou réunis en assises, coniiaissent des plaintes 
qiii pourraient Ctre formees par les paysans 
contre les administrations et les fonctionnaires 
des communes et volostes. Ils out droit d'ob- 
servation, de réprimande et  d'amende sur les 
starcliinas, aides-starchinas et starostes, meme 
celui de les suspendre. DIais la révocation n e  
peut Ctre prononcée que par la seconde in- 
stancc des institutions arbitrales. 

Cliaque communauté a Iiérité du seigneur la 
responsabilité de I'acquittement intégral par 
chacun de ses membres des impbts dus a 1'E- 
tat et aux caisses du gouvernement. Pliisieurs 
communes appartenant a la meme voloste peu- 
rent  s'obliger volontairement a la mkme fln. De 
cette responsabilité delacommune dbcoule pour 
elleledroit directd'userdemoyens decontrainte 
contre ceux de  ses membres oui n e  satisfont 
pas aux obligations de l'irnpdt. %es poursuites 
ressemblent comme formule e t  uénalité a celles 

'r~ui sont empioyées par le GSC dans toiis les au- 
tres pays, cependant il en est qui sont propres 
a l'organisation communale russe. La commune 
a Le droit nd'engager le retardataire ou quel- 
qu'un de sa famillepour des travaux au deliors, 
dans le meme district ou dans un district voi- 
sin, avec condition de  remettre a la caisse 
commune le prix de son travail. II n'est perrnis 
de I'engager dans d'autres gouvernements peu 
Cloignés qu'apres une décision de l'assemblée 
de la commune, contlrmée par l'aibitre depaix; 
encore cette mesure ne doit-elle ktre employke 
qiie contre ceux qiii n e  rempliesent pas leurs 
obligations par opiniritretb, par paresse ou par 
suite d'une vie d6bauchke.11 (Rzglement gdné- 
ral,  art. 188.) Cette disposition qui semblerait 
iiicompatible avec la dignitk et i'indépendance 
du citoyen dans tout autre pays, est un trait 
caractéristique de I'organisation communale 
cliez les Russes; ce pouvoir discrétionnaire qui 
dispose d'un homme ou meme d'un membre 
de  sa famillc et  le loue comme on louerait un 
animal domestique, estun souvenir du servage 
qiii disparaltra, je n'en doute pas , lorsque J'B- 
mancipation sera complete. 



'Le paysan affraiiclii est libre cependant de  
quitter la commune ou il est insorit , mais ce  
droit est soumis a de sérieuses restrictions. 11 
est tenii de  restituer a la commune l e  lot de  
terrain qu'elle lui avait allo&, a titre d'usu- 
fruit , sur I'allocation communale ; il doit y re- 
noncer pour toujours; il doit avoir intégrale- 
ment acquitté les redevances a la charge de sa 
famille et  payer par anticipation une année de  
ses impots personnels ; aucune réclamation 
particulibre ne  doit avoir btb portke contre lui 
devant la régence de la voloste ; il doit avoir 
satisfait au recrutement ou s'etre fait rem- 
placer; il n e  doit &tre soiis l e  coup d'aucun 
jugement oii d'aucune euquCte; son pece e t  sa 
mere doivent consentir a son dkpart; la famille 
qu'il laisse doit aroir des moyens assurés 
d'existence; il doit faire connaltre la commu- 
nauté urbaine ou rurale a laquelle il désire 
s'agréger et présenter une dkcision prise par 
celle-ci pour l'admettre dans son sein. 

Ces conditions, si strictes , s i  rigoureuses , 
sont gé~ ié ra l e s~  mais elles s e  compliquent en- 
core pendant la pkriode du rachat. Jusqu'a c e  
que le paysan ne  doive plus rien au proprié- 
taire et a I'Btat, il devra en outre obtenir le 
double consentement du propriétaire et  de  la 
commune et  fournir certificat d'un versement 
a la caisse commiinale d'une somne égale a 
I'obrok (capitalisé a 6 p. 100) dont il avait 
cliarge vis-a-vis de la commune. 

Le paysan qui a obtenu son certificat de li- 
bération, est tenu, dans les six mois de la déli- 
vrance , de s'inscrire dans la communauté ur- 
baine ou rurale aui I'a admis. Tout aavsan 
libere de sa commÚne et  acqukreur d'un 16t de  
terrain peut réclamer son inscription dans une 
autre communaute, pourvu que sa proprieté 
soit située dans un rayon de  quinze verstes et 
n e  soit pas d'une contenance infbrieure a celle 
des lots exploités par les paysans de la localite. 
L'inscription lui donne les droits et lui impose 
les devoirs des autres membres de la commu- 
naute. 

Commenous i'avons wplushaut,la charte oc- 
trovée ala nob ie s se~a r  Catherine 11 Iuiaccordait 
le irivilége exclusif i e  posséder des terres avec 
serfs , le droit de prendre part aux klections , 
celui de clioisir dans son sein ses juges et ad- 
ministrateurs ; elle en faisait une classe abso- 
lument distincte dans la population de I'empire. 
L'abolition du servage va nécessairement mo- 
difler cette situation. L'émaiicipation est ac- 
complie, l e  paysan, dans un temps plus ou 
moins court, sera entré en  possession clu sol 
qii'il cultive; le noble n e  sera plus alors qu'un 
propriétaire foucier plus ou moins riche, et  les 
conditions de sa vie politique et sociale nc  dif- 
féreront p h s  essentiellement de celles de tous 
les autres sujets de I'empire. 

L'organisation antérieure que nous avons re- 
tracke , ne sera bient6t plus que de I'histoire , 
appliquons-nous donc a tracer les conditions 
transitoires par lesquelles passe en ce moment 
la societé russe, car il nous importe avant tout 

de  connaltre la Russie vivantc et  de presentir  
i'existence politique que l'émancipation lui 
prepare. 

Les seigneurs conservent leurs droits de  
propriété sur les terres qui leur appartiennent; 
ils doivent cepeudant réserver aux paysans, 
moyennant certaines redevances, la jouissance 
de leur enclos et  celle d'une quantité de terres 
arables , variable suivant la zone territoriale 
dans laquelle la propriétb est sitiiée. Dans l e  
but de faciliter la Gxation de i'etendue des allo- 
cations par individu de  sexe masculin, les gou- 
vernements de la Grande Russie, de la Nouvelle 
Russie et  de la Russic blanche, out été parta- 
gés en  trois zones: la premiere, ou le sol n'est 
pas formé de terre noire ; la seconde, zone a 
terre noire; la troisikme, zone des steppes. 
Cliacune de ces trois zones s e  subdivise en 
régions. Un maximum et un minimum d'alloca- 
tion par individu mile sont Ctablis par cliaque 
zone et cliaque region, de maniere i permeltre 
a cliaque paysan de vivre et de remplir les 
obligations contractées envers le gouveme- 
inent. Les terrains produclifs entrent seuls 
dans la composition desallocations; les bois u'y 
sont pas compris, sauf quelques localités. La 
cliarte réglementaire indique le nom du do- 
maine, le district e t  le goiivernement; tes 
noms et prenoms du proprietaire ; le nombre 
de paysans et gens de la domesticite inscrits 
au dernier recensement; la quantité approxi- 
mative de terrain exploilé actuellement par les 
paysans; un calcul exact des redevances en  
argent et  en journees de travail que les pay- 
sans auront a acquitter ; la part de ces rede- 
vances affectées a I'enclos. 

La redevance en nature (corvée) est lixée 
pour trois ans et renouvelable ainsi a la volonté 
des parties. L'enclos, qui comprend le terrain 
contenu dans la ligne d'eiiceinte du lieu habite 
et sur lequel s e  trouveut les bitiments d'liabi- 
tation ou ceux servant a I'industrie, les pota- 
gers, jardins, chenevikres, granges, houblon- 
nieres, ruches, pacages et autres appartenances 
rurales, n'est pas mentioniie dans les Chartes, 
car sa cession est de droit strict. L'allocation 
en surplus est stipulee par les rhglements, 
suivant deux modes de possession usufruitiere, 
a titre de jouissance commuiiale, a titre de  
jouissance par lots. 

Les paysans affranchis, établis sur les terres 
d'un seul proprietaire, forment, zous l e  rap- 
port économique, une communaute rurale qui 
exploite en commun ou par lots distincts I'en- 
semble des allocations revenant a chacun de 
ses membres. Le systeme d'exploitation en  
commun existe en Russie de lemps immémorial; 
il avait prbckdé l'établissement du servage, il 
survivra a son abolition. Cependant i'association 
étant librement consentie, la commune peut 
lui substituer I'usufruit personnel et  héredi- 
taire, mais cette décision doit &tre prise a la 
majorite des deux tiers des paysans faisant 
partie de la commune e t  avec l'adhésion du 
propriétaire. 

Les redevances que Ies paysans sont tenus 
d'acquitter au prolit du proprictaire, en retour 



des allocations conckdées (enclos et terrains 
arables) , se prksentent sous deux formes: en  
argent (obrok), en  travail (bartschina), et  sui- 
vant des proportions qui varient selon la zone 
depuis 8 jusqu'a 12 roubles par individu pour 
l'obrok et de trente a quarante journkes pour 
la bartschina.' 

Qiiand h jouissance est communale, le nom- 
bre des journées de travail est calculé sur des 
bases proportionnelles a l'allocation ; quand 
elle est par lots, un calcul semblable porte sur 
cliaque chef de famille. Les hommes de 18 a 
55 ans, les femmes (te 17 a 50 ans, sont sou- 
mis a la corvée. Des garanties ont été établies 
poiir l'acquittement exact des redevances. En 
cas de jouissance communale c'est la commune 
qui est responsable; en cas de jouissance par 
lots la responsabilité est personnelle, elle peut 
entraliier l'expulsion de la commune et la vente 
des lots conckdks. 

Les serfs attachks au service des seigneurs, 
tenant d'eux des emplois, ou autorisks a exer- 
cer au deliors, moyeniiant obrok, une indus- 
trie ou métier quelconque, forment ce qu'on 
appelle la classe des dvorovyé. L'kmancipation 
leur a coiicedé les memes droits personnels et  
de propriCté qu'aux paysans (krepostnie), pen- 
dant deux annkes ils ont &té soumis a conti- 
nuer le paycment d'un obrok qui ne pouvait 
depasser 30 roubles par an pour un liomme et 
10 roubles pour une femme. A partir du 19 fé- 
vrier 1863, ils ont été deliés de toute obligation 
envers leurs anciens maltres. 11 leur est accordé 
un délai pour se  faire inscrire dans une com- 
muiiaut& urbaine ou rurale. Les dvorovpk sont 
pour deur années erempts des irnpdts et du 
recrutement s'ils optent pour une commu- 
nauté urbaine, pour six années s'ils optent 
pour une communautk rurale. 

La différence entre les conditions de leur 
rachat s'explique par la situation speciale dans 
laquelle ils vont se  trouver. A partir de leur 
hmancipation ils doivent s e  sutllre par leur tra- 
vail, aucune allocation nc leur est faite, et  s'ils 
ne devaientpas, par l'iriscription dans une com- 
munaute urbaine ou rurale, trouver un point 
d'appui, ils ne tarderaient pas former une 
classc prolétaire semblable a la ndtre. 

Réduits a 'eux-memes, les paysans rusees, 
habitués a l'irnprevoyance du seri-age, eussent 
été Iiors d'etat de payer le racliat des terres 
(enclos et allocation); le gouvernement russe 
l'a compris et  il a décidé que des secours se- 
raient accordés par lui, au moyen de prets, 
pour les terres libres d'hypotheques, et de 
transferts de dettes pour celles qui en seraient 
grevkes. (La plupart des propriktks Ctaient en- 
gagkes aux banques de 1'Etat et l'hypoth8que 

1. L'obrok reste au taux 5x6 ant6rieurement A 
1'8mancipation; il ne peut &re augmcnt8 qu'a la re- 
qi16te des parties et sur dbcision de la commission 
provinciale; il demeure invariable pendant vingt 
ans,  &. partir de la confirmation des reglements. L a  
corvBe est en proportion de la quantitB de terrain 
allouBe. Autrefois elle Btait uniformdment de trois 
jd1lI'S par semaine pour les hommes et de deux pour 
les femmes. Une fois fix8e. elle reste invariable. A 

portait collectivement sur la terre et  les pay- 
sans.) Ce concours du gouvernement assure 
aux paysans la possibilite d'acqukrir, en toute 
proprieté, totalité ou partie des terres qui leur 
sont confkrées en jouissance perpétuelle, au 
moyen d'une subvention de rachat, rembour- 
sable en quarante-neuf ans et cautioiinee par 
les terres aiusi achetées. Les paysans traitent 
directement avec l'Etat pour la quotité et  les 
termes des versements qu'ils ont a lui faire 
jusqu'a complet remboursement, et  I'Etat remet 
aux propriktaires le  prix du rachat en billets 
de crkdit (billets a rente 5 p. 100). La subven- 
tion de rachat s e  calcule d'apres l'obrok inscrit 
dans les cliartes reglementaires et capitalisé a 
G p. 100. 

La Banque de crédit foncier de Saint-Péters- 
bourg est chagke, sous la direction immédiate 
du ministre des finances e t  le contrdle du Con- 
seil des iustitutions de crédit de I'empire, de  
l'opération générale da rachat qui comprend 
46 provinces sur 51 qui composent la Russie 
d'Europe.9 

A partir du 19 février 1861, quelques mois 
ont sufii pour former les cantons et  communes, 
proceder aux klections , organiser partout les 
adrninistrations municipales et les tribunaux 
ruraux, enfin établir les juges depain (arbitres). 
La juridiction et en general toute l'autorit6 des 
proprietaires siir leiirs anciens serfs ont éte 
supprimbes en fait comme en droit. 11 ne  restait 
qu'a consigner dans des actes prives (chartes 
réglementaires) toiit ce qui concernait l'alloca- 
tion des terres et la rente foncikre a payer aiix 
propriétaires. On estimait le nombre des chartes 
a étabiir a 112,000, aujourd'hui 110,098 ont . 
eté signées. Des arrangements spéciaux sont 
intervenus entrc 16,648 petits propriétaires e t  
206,108 paysans. 99,420 chartes représentent 
autant de communes rurales d'une popiilation 
masculine de 8,762,956 paysans. Sous le rap- 
port economique ces chartes se  divisent en  
trois catkgories : 
10 fitablissement proviaoiro de la rente foncidre 

due aux proprietaires sous forme de corvt5es ou tra- 
vaux obligatoires que les paysans out droit de rem- 
placer par l'obrdk. Ces chartes sont au nombre de 
30,368, interessant 2,954,881 paysans (hommes). 

2. Chartes abolissant d8s l'origine les corvées e t  
n'imposant aux paysaus qu'un service de  rente o a  
obrok. Ces chartes sout au nombre de 57,750, intt5- 
ressant 4,450,968 paysans (hommes). 

3' Chartes faisant cesser toute esnhce d'oblirratfoni 
foncil.rea rntre proprietaires et paysans, ceiiñ-ci de- 
venaut proprietaires 16gitlrnes de la terre cultiv8epar 
eux. Ces chartos sont au nombro do 11,302. intdroa- , , 
sant 1,357,107 paysans (hommes). 

Sur 100 paysans anciens serfs - 33.7 p. 100 
restent provisoirement sous le régime de la 
corvée; 50.8 p. 100 payent l'obrok jusqu'au 
rachat; 15 p. 100 sont devenus propriétaires 
dans cette catégorie, le  quart des paysans a 
acquis ses terres par arrangements directs avec 
les seigneurs, le reste (comprenant 9,459 cliar- 
tes intéressant 1,037,003 paysans) a d t ~  recou- 
rir aux subventions du gouvernement. Le lot 

1. Arkhannel ne  contient aue 20 dvorovv8. La Li- 
vonie,  l 1 ~ s 1 ~ o n i e ,  la ~ o u r l a n d c  nfont plÜs dr serfs 
dcpuis vingt ano; la province des Cosaques de la mer I'rxpiraiion d'un terrnc de deiix ans,  les paysnn? soii- 

mis dla corvfe acqui6rcnt le droitdcpaascr h l'obrok. N d r e  n'en a jamais eu. 
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de terres acquis par les paysans forme en 
moyenne 3'1% ddciatines (a peu pres 4 hectares), 
ce qui fait pour 1,037,003 ames un total d'en- 
viron 4,150,000 hectares. En y ajoutant les 
terrains acquis par les paysans sans assistance 
de la Banque, on arrive a 4% millions d'hec- 
tares dont les serfs sont devenus propriétaires 
depuis 1861. La Banque a avancé en moyenne 
1 13 fr. par hectare; cette avance monte pour la 
totalité a 468 millions de francs. 

Par le rachat, le paysan est entré dans laca- 
tkgorie des paysans propriétaires, il ne doit 
plus de redevances au mi-propriétaire du sol, 
une sorte de novation a eu lieu, le paysan est 
devenu débiteur de l'État qui conserve hypo- 
theque sur les terres jusqu'a libération. 

111. ADMMISTRATION. , 
Une seule volonté souveraine , irrespon- 

sable et illimitée préside au gouvernement 
de la Russie. Sonrce de tous les pouvoirs, 
le czar ou autocrate est le clief et le légis- 
lateur supreme de la nation. Cependant, son 
aiitorité, quelqne htendue qu'elle soit, n'a 
jamais pu assurer l'exécution uniforme des 
lois, encore moins doter les sujets d'une jus- 
tice réguliere et d'une administration probe. 
Que d'iikases sont demeurés lettre morte, que 
de dispositions utiles sont restées sans appli- 
cation; tant il est difíicile au despotisme de 
produire d'heureux fruits. Comme chef de l'É- 

' tat, l'empereur donne l'investiture a tous les 
fonctionnaires de l'empire ; il a la haute main 
sur l'administration, les Gnaiices et meme la 
religion nationale, car aux attributions politi- 
ques, il joint les prérogtives spirituelles, il 
est le chef du culte grec orthodoxe et le pré- 
sident du Saint-Synode. 

Au-dessous de lui est place le Conseil de 
l'empire qui délibere sur toutes les affaires im- 
portantes, autres que celies de la politique ex- 
tCrieure , exclusivement réservées au cabinet 
du souverain. Le nombre des membres de ce 
conseil n'est pas limitk, la volonté du monar- 
que peut y appeler tous ceux qui lui en pa- 
raissent dignes. Les ministres cn font partie 
de droit; l'empereur le préside, assistk d'un se- 
crétaire de l'empire qui remplit le rdle assigné 
autrefois chez nous au premier ministre. Ce 
conseil se divise en cinq sections ou départe- 
inents : la Iégislation, la guerre, les affaires ci- 
viles et religieuses, l'administration et les Gnan- 
ces, les affaires de Pologne. Un ukase du 
29 novembre 1863 I'a réorganisé i peu prks 
sur les m&mes bases et y a appelé tous les 
chefs d'administration. 

Le premier corps de l'btat constitué, est le 
sénat, recruté directement par l'empereur 
parmi les hauts fonctionnaires de l'empire. 11 
est le gardien des lois et veille a leur exécu- 
tion; il surveille la conduite et la gestion de 
tous les gouverneurs et grands oiliciers de la 
couronne pourvus de fonctions publiques; il 
promulgue les édits et les lois renclus par l'em- 
pereur ; il nomme a un grand nombre d'em- 
plois ; il juge soiiverainement toutes les causes, 
a I'exception d'un petit rioinbre de cas rcservés 

exclusivement l'empereur. Le sénat se  divise 
en huit sections dont cinq résident a Saint- 
Pbtersbourg et trois a hloscou. Ses jugements 
ne sont pas puhlics, et la procédure suivie . 
prkte trop souvent i des lenteurs ruineuses et 
d'abominables cxactions. 

Les divers départements ministériels de 
l'empire russe sont de date rkcente, leur créa- 
tion ne remonte qu'a 1802. Avant cette époque, 
l'administration entiere de la Russie était pla- 
cée sous la direction iinique d'un fonctionnaire 
appelé procureur general. C'était, comme on le 
voit, la centralisation poussée a I'excBs. On 
compte maintenant douze ministeres. Le plus 
important de ces départementsministériels est 
celiii de l'intérieur, on en pourra juger par 
ses attributions multiples , car il comprend , 
outre un cabinet et un secrétariat general, la 
direction de la police, la direction des cultes 
étrangers, la direction écoriomique (agriculture, 
industrie, commerce), la direction des pharma- 
cies , la direction de médecine et la direction 
centralc de statistique. 

La Russie est divisée en gouvernements ou 
en provinces; chaque gouvernement se sub- 
divise en districts ou arrondissements. Le prin- 
cipe de l'administration russe est la centralisa- 
tion a peu pres absolue; cependant on peut 
diviser les fonctionnaires en deux catkgories 
parfaitement distinctes : les représentants du 
pouvoir central directemeut nommés par lui; 
les fonctionnaires beaucoup plus nombreux, 
désignés a la conílrmation du gouvernement 
par les administrés eux-memes, par voie d'élec- 
tion. Dans la premiere, il faut comprendre les 
gouverneurs civils et militaires, les employés 
des administrations centrales, l'état-major de 
la marine et de l'armée et, dans la seconde, les 
fonctionnaires nommks par les assemblées de 
province et de district de la noblesse, par les 
corporations marchandes et bourgeoises ; il 
faut y rattacher également i'organisation com- 
munale. 

A la tete des gouvernements sont placés des 
gouverneurs civiis, premiers magistrats et chefs 
responsables de la province qu'ils adrninistrent. 
On peut les comparer par leurs attributions et 
leurs pouvoirs a nos anciens inteudants géné- 
raux. Ils sont assistés d'un conseil composé 
d'un vice-gouverneur, de trois conseillers et 
de deux assesseiirs, qui délibere, sous la pré- 
sidence du gouverneur, sur les affaires ge- 
nérales de la province, mais qui n'a que voix 
consultative. A ce conseil (dit conseil de ré- 
gence, mieux, conseil de gouvernement), sont 
adjoints, pour les affaires de la couronne et 
les affaires criminelles trois fonctionnaires nom- 
més par le ministre de la justicé. Un procu- 
reur et deux substituts veillent a i'exécution 
des lois. 11 y a de plus, dans chaque chef-lieu 
de gouvernement, un maltre de police, un in- 
specteur mbdical et un arpenteur supérieur 
(ingénieur en chef). Le gouverneur est en meme 
temps chef de la caisse d'emprunts et prési- 
dent de la commission des bitiments et des 
ponts et chaussées. Dans les districts, les fonc- 
tions d'administcation et de police sont rem- 



plies par la noblesse, i I'exception du commis- 
saire de police, du juge place pres le tribunal 
de district, du trésorier, du  surveillant des 
spiritueux, et de l'arpenteur. Dans les com- 
munes rurales, nous avons vu que les paysans 
s'administrent par leurs propres délégués. 

Dans les provinces frontieres, outre les goii- 
verneurs civils placés a la tSte de chaqiie pro- 
vince, il y a des gouverneiirs généraux exclu- 
sivement clioisis dans I'armée. Chacun d'eux 
estassisté d'un conseild'administration etd'une 
chancellerie diplomatique. La Pologne, le grand- 
duchk de Finlande et la Sibérie sont places 
sous ce régime. Pour le grand-duché de Fin- 
lande, il y a un ministkre spécial a Saiiit-Péters- 
bourg; un sénat, dont les membres sont nommés 
tous les trois ans par I'empereur, est a la fois le 
pouvoir législatif et  la haute cour de justice. 

Nous avons vu plus haut que l'administration 
inférieure était en  grande partie abandonnée 
au pays lui-m&me qui y pourvoit parl'élection. 
La coblesse . les guildes , la bourgeoisie , les 
paysans eu r -m~mes  nomment une grandepar- 
tie des fonctionnaires qui administrent dirccte- 
ment leurs alfaires wrporatives. 

IV. ARMÉE ET MARINE. 

Le recrutement, en Russie, n'a pas lieu an- 
nuellcment comme chez nous. L'Etat, selon scs 
besoins et les circonstances, ordonnc unelevfe 
qui s e  calcule, pour chaque voloste, d'apres 
le nombre des paysans inscrits au dernier re- 
censement. Autrciois, c'était l e  seigneur qui 
fixait par chaque villsge le nombre de  recrues 
soit arbitrairement, soit apres avoir consulté 
le staroste. 11 y avait du reste un ordre coutu- 
mier qu'il etait obligé de suivro. Aujourd'hui, 
la voloste forme I'unité de recrutement et i'as- 
semblee commuuale désigne les recrues. Le 
mode de recrutement a été ramené a deux for- 
mes générales, le tour de  rdle et le tirage au 
sort. Le tour de rdle n'est que I'ordre coutu- 
mier reformé et établi sur une base uniforme. 
La présentation des listes est rendue obliga- 
toire a la voloste. Un délai de cinq ans, i dater 
de la proclamation d'émancipation, estfixépour 
l'adoption d'un systeme de  recrutement; ce 
terme expiré, le tirage au sort sera introduit 
dans la voloste qui n'aura pas conclu et des 
listes d'appel seront dressées par famille. L'htat 
clierclie ii faire prévaloir ce dernier systeme, 
mais il Iaisse aux populations le droit de mani- 
fester leur préfhrence ct, avec impartialité, il 
sanctionne leur clioix. Les paysans reconnus 
impropres au service militaire, ceux qui appar- 
tiennent i une famille peu nombreuse et ceux 
que la communauté en dispense, sont exempts. 
Dans les voloftes ou le tour de rd!e est en vi- 
giieur, les paysans exemptés peuvent etre 
imposés d'une somme d'argent au prolit de la 
communauté. L'Etat n'a pas a connaitre des 
causes d'exemption énumérécs ci-dessus; le 
nombre d'hommes qu'il demande doit Stre in- 
tégralement fourni. Les paysans sont dispenses 
personnellement de satisfaire au recrutement, 
en présentant un remplacant ou en versantuiie 
somme de  250a 300roubles (1,000 a 1,500 fr.), 

c'est ce  que l e  reglement appelle acheter au 
Trésor des puittances de recrutement. La durée 
du service militaire embrassait autrefois toute 
la vie, le serf libéré ou non ne rentrait jamais 
dans son village. Affranchi par le service mili- 
taire, il tombait dans la domesticité ou deve- 
nait membre de quelque colonie militairel. Le 
terme obligatoire du  service a éte abaissé , de- 
puis quelques années, par l'empereur Alexan- 
dre 11, a quinze ans; dans un avenir prochain , 
il sera réduit a sept ou Iiuit ans. Le paysan 
russe rentrera ainsi dans la condition du pay- 
san des pays soumis a la conscription. 

Dans les villes, les corporations et les commu- 
nautés urhaines, sauf les exemptions que j'ai 
déja déterminéesen parlant de  la noblesse, du 
clergé e t  de la bourgeoisie, tous les dvorovye 
(anciens serfs domestiques ou gens de métier) 
sont tenus au recrutement et levés a tour de 
rale sur des listes dressCes-par les corpora- 
tions et communautés urbaines. 

Les écoles militaires sont nombreuses et  de  
trois degrés: écoles elémenlaires, 6coles nor- 
males, écoles spéciales. Celles-ci fournissent 
environ 500 oficiers par an a l'armée. 

L'effectif des forces de terre, troupes acti- 
ves, troiipes de réserve et troupes irrégulie- 
res ,  s'élevait en 1859 a 942,225 soldats, 
34,716 oficiers et 387 généraux. La réserve 
etait formée Ce 503,335 vieus soldats en  con@ 
illimité, dont 239,245 étaient tenus au sewice 
actif. On comptait en outre 188,735 cosaques 
en congé, obligés de servir en  cas de guerre, 
et 144,814 autres payant une contribution pour 
etre exemptés en temps de paix. Le nombre 
total des soldats disponibles s'éleverait, d'apres 
les rapports du  ministere de la guerre, i 
1,600,000 hommes. Le journal militaire russe 
réduit ce cliiffre a 1,198,552 hommes; il noiis 
semble tres-exagere, car un tableau que nous 
avons sous les yeux ne porte l'armke active 
qu ' i  540,000 hommes divisés en 24 régiments 
de  cavalerie , 72 régiments d'infanterie , 12 
batteries a cheval et 90 a pied. 

La marine russe, crEée par Pierre l e  Grand, 
a été gxtr6mementdéveloppée par Nicolas; elle 
comprend aujourd'hui 248 batiments a vapeiir 
et 1.304 batiments a voiles, portant en totalité 
310 navires armés de 3,691 cauons, plus trois 
docks flottants et  environ 300 navires faisant 
le service des ports. Les éqnipages de la flolte 
rusae comptent environ 50,000 hommes. De 
grands efforts sont faits en ce moment par la 
Russie pour mettre s a  flotte en état de  soute- 
nir son rang de  qtiatrieme puissance maritime. 
Elle est déja entrée dans cette lutte fuueste 
qui pousse aujourd'hui toutes les nations ma- 
ritimes a absorber leurs Gnances dans des 
transformations ruineuses que les progres de  
la balistique et de la construction peuvent 
rendre inutiles l e  lendemaiu. 

1. 24 regiments sont Btablis dans les coIonies mili- 
taires des aouvernements d e  Kherson et de Karkow. 
Les regimints de cavalerie de reserve ont  8 osca- 
drous dont 6 de gucrre. Des terres sont  affecthes 
B ehaque dgiment, et lvÉtat Pournit l'outillage et le 
cheptel, e4 charge par le col n de cultiver moitih de 
la concession a u  profit de l 'Jlot. 



SSIE. 

V. iñSTRUCTlON PUBLIQUE. 

L'instruction publique, malgrb les eíiorts de 
i'administration sous Alexandre ler et sous I'em- 
pereur actuel, est encore peii dbveloppée en 
Russie. Ce grand empirc a tout donné a I'ex- 
tension de sa puissance militaire, il a eu tant 
a faire pour prendre rang en Europe en i'es- 
pace de moins de deux siecles qu'on ne  doit 
pas s'étonner de la situation inférieiire de  son 
enseiguement public. L'émancipation , en Ble- 
vant a la dignité d'hommes libres et de  citoyens 
plus de  50 millions de serfs, va créer a l a  sociéte 
russe de  nouveanx besoins e t  de  nouveauxde- 
voirs. 

Sous l e  rapport de  I'insfruction publique, 
l'empire est divisé en douze districts, qui 
devraient avoir chacun une uniiersitb. 11 n'en 
existe encore cependant qu'a Saint-Petersbourg, 
Moscou, Karkof, Kazan, Dorpat, Kief, Helsingfors, 
Varsovie, Odessa; la Russie blancbe, les pro- 
vinces transcaucasiennes . la Siberie n'en pos- 
skdent pas. La plus ancienne est celle de Mos- 
cou qiii a Bté fondée en  1755, celle de Dorpat 
date de  1834. Indépendamment de  ces grands 
Ctablissements qui coniptentenviron 3,000 ele- 
ves. il existe beaucoup d'&coles speciales ; une 
école normale formant les professeiirs a Saint- 
PBtersbourg, trois écoles de mé&ecine a Saint- 
Pétersbourg, Moscou et  Vilna, une ecole de  
droit, une ecole des ponfs et chaussées, une 
ecole de commerce et un institut oriental &a- 
bli dans la capitale, des écoles théologjques 
attachkes aux quatre universités de Kief, RIos- 
cou, Saint-Petersbourg et  Kazan; un grand 
nombre d'ecoles militaires et  d'écoles pour la 
noblesse sansprkjudice des Bcoles diocesaines, 
des ecoles de districts et  de paroisses. On es- 
time a 4,000 le nombre de  ces etablissements 
et  a 500,000 environ l e  nombre des eleves qui 
y recoivent une instriiclion plus ou moins com- 
plete. L'instruction primaire est encore bien 
peu répandue, et I'on estime a 1 sur 300 la 
moyenne proportionnelle des Russes saclinnt 
lire et  écrire. Le budget de 1863 porte au cha- 
pitre de I'instruction publique une somme de 
2 3  '1, millions, pour une population de  71 mil- 
lious d'habitants. 

VI. JUSTICE. 

L'empereur Kicolas est le premier souverain 
de  Russie qiii ait sougé a codilier les lois an- 
ciennes en vertii desquelles la justice etait ad- 
ministrée daus I'étendue de l'empire. Par ses 
ordres, on a réuni daris une espéce de Digeste, 
contenant 50volumes in-4O, plus de 50,000 uka- 

. ses qui servent a flxer le droit civil et crimi- 
nel. Chaque chef-lieu de gouvernement possede 
une coiir supérieure de jiistice, divisée en deux 
sections civile et crimiiielle. Les arr6ls de  cettc 
cour pcuvent etre déferes au Sénat, qui remplit 
dans l'ordre jiidiciaire le r61e assigné chez nous 
a la Cour de  cassation. 

Chaque district possede Bgalement un tri- 
bunal, divise en deux sections civile et crimi- 
nelle, qui juge en premiere instance. Dans 
I'btude que nous avons faite de l'organisation 
de la sociéte russe, nous avons reconnu que 

chacune des grandes classes de la population 
jouissait de  prerogatives judiciaires sur  les 
membres de sa classe ou corporation ; que les 
paysans eux-memes pouvaient traduire une 
partie de leurs différends devant le tribunal 
commnnal, le tribunal de voloste et le conseii 
des arbitres de paix, espece de tribunal de paix 
dont les attributions sont plus etendues que 
celles reservées chez nous a cette juridiction 
conciliante. Un grand rdle est reserve aus  
simples arbitres choisis par les paysans d'un 
commun accord; nous avons vu que lciirs de- 
cisions étaient sans appel, dans un grand nom- 
bre de cas qui chez nous sont traduits devant 
les tribunaux de  paix, les tribnnaux de com- 
merce et meme les chambres de premiere in- 
stance. 

La peine de mort n'existe plus en Russie et 
la peine du knoiit est tr8s-rarement appliqube; 
ces deux peines et un  grand nombre d'autres 
sont remplacées par la deportation en Sibérie. 
Chose CtrangeI plus humaine que la n6tre pour 
les grauds crimes, la juridiction russe semble 
impitoyable poiir de minces délits, car le va- 
gabondage, I'indiscipline, le non-acquittement 
regulier des impbts peuvent &re punis de la 
transportation sous un rude climat, et de l'ap- 
plication au travail si penible des mines: le 
prince Demidoff estime a 15 ou 20,000 paran . 
le nombre des deportes en Sibérie. Ce chiffre 
est sans doute bien exagkré. 

C'est moins la composition du personnel ju- 
diciaire que i'incertitude de la Iegislation, la 
confusion des textes et l'irresponsabilité des 
fonctionnaires qu'on doit accuser des désordres 
qui s e  manifestent dans l'administration de la 
iustice en Russie. Tous les auteurs se ~laicrnent 
;1cs nombreiix abiis, des scandales inbulidont 
les tribunaux sont le théhtrc ct  I'occasion dans 
l'empire; venalite, incompetence, facilite pour 
le puissant d'echapper aux contraintes de la 
loi , certitude pour le faiblc d'encourir ses se- 
vérites, que1 que soit son droit, tels sont les 
griers articules. 11 faut y ajouter encore des 
lenteurs interminables et  des frais ruineiix. 
Ce cdte de  la sociéte russe revele tout ce qui 
lui reste a faire pour conquérir des titres se- 
rieúx a la civilisation. 

VII. CULTES. 

Le culte grec est la religion dominante dans 
I'empire russe, il compte environ 50 millions 
d'adhkrents, Grands-Russes, Cosaques, Rou- 
mains et Finnois orientaux; les autres cultes 
y sont tolérés. On estime que les grecs catho- 
liques y sont au nombre de 3 millions, Petits- 
Russes , Polonais et Lithuaniens , qu'il y a 
2,700,000 catholiques romains, habitant pres- 
que exclusivement la Pologne ; apres viennent 
les bouddhistes au nombre de  2 a 3 millions, 
les musulmans de race turque, les luthériens 
qui habitent les anciennes provinces siiedoises, 
í ou 2 millions de juifs, e t  jusqu'a des Chama- 
nistes et des Guebres qui habitent les premiers 
la SibCrie, les seconds le district de Bakou. 

L'Eglise greco-russe a pour chef, depuis 
Pierre le Grand qui supprima la dignité dii pa- 



f riarche, de Rloscou , i'empereur lui-meme. Le 
Saint-Synode, cré& e n  1721 et  composé des 
éveques des principales provinces , nomme les 
dignitaires de l'Eglise , sauf conflrmatinn par 
I'empereur, et rend les actes qui reglent la dis- 
cipline du clergé orthodoxe. L'Eglise gréco- 
russe est divisée en  trente-sin éparchies ou 
diochses; i'kglise catliolique romaine en six 
év6chés. L'arclieveque-primat de Varsovie est 
le chef du clergé polonais. 

C o m e  chef de la religion, l'empereiir exerce 
une énorme influence sur les populations, c'est 
un de ses plus puissants moyens d'action poli- 
tique. Le clergé elevé est assez éclairé. mais 
le bas clergé est ignorant e t  superstitieux. 
Quant au peuple, son absence presque com- 
plete d'instruction le  livre a toutes les sivges- 
tions d'un mysticisme exalté. A c6té de l'Eglise 
orthodoxe on rencontre de nombreuses sectes 
fanatiques, les Slarovers ou vieux croyants, les 
Morelstchiki, les Skaplzi qui, a l'imitation d'0ri- 
gene, s'émasculent apres la naissance de leur 
premier enfant mile,  les Malakani et Doucho- 
borsi , communistes m)-stiques, qui ont éte 
transportes au Caucase en 1841. Le budget du 
culte gréco-russe est de 20 millions de francs. 

La situation financiere de la Russie est grave; 
mais il en est aiusi, il ne fant pas s e  le dissimu- 
ler, pour tous les Etats de I'Europe. Depuis uii 
quart de siecle, la progression des dépenses 
publiques a pris un rapide accroissement chez 
toutes les nations civilisées. Effet inevitable dc 
la transformation des idées en mati6re de cré- 
dit et  d'échanges, elle trahit l'ambition nou- 
velle qui s'est emparée des sociétés et les 
ponsse a exalter leurs facult6s productives. 
Aucune d'elles ne peut plus, sans danger pour 
son influence et mbme pour sa prospérité in- 
térieure, rester en arriere des autres sous le 
rapport des voies de commiinication et  de l'ou- 
tillage manufacturier. Entralnées également et 
cette fois d'une manibre funesto a faire tciom- 
pher leur prépondbrance par le déploiement 
de I'appareil guerrier. elles ont essaye tour ti 
tour de la voie des armes et ajonté aux difli- 
cult&s d'une transformation industrielle cdle  
#une politique d'intervention grosse de peiils. 
La Russie a suivi l'élan général ; elle a voulu 
mcner de front les projets d'extension territo- 
riale et  la réforme économiclue et  sociale deve- 
nue une nécessité. C'est la ce qui expliqiie 
l'état embarrassk de ses flnances et les expe- 
dients de circiilation auxquels elle a di1 avoir 
recours plus d'une fois. 

La detle inscrite, qui élait au ler janvier 1853 
de 400 millions de roubles (1,600,000,000 fr.), 
avait atteint, en 1863, 650 millions de roubles 
(2,600,000,000 fr.). A la meme époque, les bons 
dii Trésor (billets de série) s'élevaient au cliiffre 
dc  160 millions de roublcs (640,000,000 fr.), e t  
pour couvrir les dkflcits du budget de 1863, il 
avait fallu en émettre encore pour 15 millioris 
de roiibles (60,000,000 fr.); en y ajoiitant les 
autres émissions destinees a faire face au 
service desbanques d'État . on arrive au cliiffre 

de 4 milliards i la cliage du Trésor. D'aprBs 
le budget de 1863, les revenus sont &va- 
lués a 1,275,322,576 fr., et les dépenses a 
1,338,153,656 fr. avec un déficit qui a été cou- 
vert par l'émission dont nous venons de parler. 

Le service de la dette publique absorbe 
230 millions de francs, le ministere de laguerre 
et de la marine 526 millions de francs, et il y 
a tendancc a accroitre ces dépenses , la pre-' 
miere par de nouveaux emprunts, la seconde 
par une augmentation des forces militaires et 
navales disponibles; c'est la un double écueil 
contre lequel le crédit flnancier de l'empire 
poiirrait bien faire naufrage. 

L'une des plaies de la Russie est le papier- 
monnaie, dont i'introduction dans l'économie 
financiere russe date de Catherine 11. Un ukase 
du 10 janvier 1774 en limita i'&mission a 
86 millions de francs, taux qui fut porte ti 
400 millions de francs en 1786, puis a 660 mil- 
lions. En 1810, ce chiffre était déji  de 2 mil- 
liards 300 millions. En 1817, le total du papier- 
monnaie atteignait plus de 3 milliards; en 1822, 
une partie fut retirke de la circulalion ou il 
n'en resta que pour 2 milliards 300 millions 
de francs. Jusqu'en 1839, cette situation n e  
s'aggrava pas. A cette époqiie, les assignats 
furent retires, et de nouveaux billets de crédit 
les remplacerent et furent garantis par un dé- 
p6t en argent, mais les événements de 1848 et 
la giierre de Hongrie ne  tardkrent pas a modi- 
fier la situation; en 1854,1'émissionavaitatteint 
le chiflce de 1,134 rnillions; cn 1855, il était de 
plus de 2 milliards et  en 1857, de pres de 
3 milliards couverts par une reserve métal- 
lique ne  dépassant pas le  dixikme de la circu- 
lation fiduciaire. 

La banque de i'Etat, qui a absorbé lesanciens 
établissements de crédit de l'empire, a été 
créee en 1860 avec le but n de corisolider le  
systeme de la monnaie Adiiciairen. 11 faiit 
avouer qu'elle a assez mal répondu a cette pré- 
tention. Au ter mai 1861, son bilan, remarqua- 
lile par l'exigurté di1 porlefeuille commercial 
qiii ne  dépassait pas 50 millions de francs, pré- 
seiitait une circulation de prks de 3 milliards 
de francs pour une reserve métallique de 
344 millions; en 1863, cette sitiiation s'était 
encore aggravée. 

Voici lebudget de l'exercice 1863: 
Recettes. 

Imp6ts directs (impOts et patentes de com- n o d e s .  
nierce, obrok des paysans, capitation 
de8 marchsnds, patentes). . . . . . . . 45,529,521 

Irnpats indirects (notamment aceise sur 
lea boissons. 108.098.148 roubles: se l .  
9,550,000 r. ; iabais , 3,300,000 1,. ; áoua- 
nes ,  32,514,532 r., etc.) . . . . . . . . . 169,157,168 

Droits rkgaliens (mines, monnaies, pos- 
tes,  t4légraphe). . . . . . . . . . . . . . 13,686,666 

Revenus des propri6tds de l'*tst (notam- 
ment imoat foncier lobrokl) des Dav- 
san8 de la eouronne,%7,34~,~Ó82 r.{fe"r- 
mage, 3,041,550 r.;  foréts. 5,268,926 r.;  
ehemins de fer de Nicolas, 8,553,069 r. ; 
mines et  usines, 2,307:468 r. . . . . . . 50,700,213 

Recettes diverses(ventede produits agri- 
coles, 1,776,430 r.; reeouvrements de 
prets, 4,4i2,664 r. ; crbdits ouverts 
au Tresor sur recettes territoriales, 

A reporter. . . . 877,079,562 
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Report. ..... 277,073,562 
18,660,798 r. ; excBdant de recettes e n  
Pologne, 3,150,000 r; recettes acciden- 
telles, 2,825.125 r.; versements de l a  
banque de f i ~ t a t ,  4,500,000 r.), etc. . 38,675,244 

Recettes des ~ r o v i ~ c c s  transcaucasien- 
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,081,838 

Total des recettes ordinairea . . .  318,830,644 
Recettes extraordinaires (emprunt, 8mis- 

sion de cinq series de bons du TrBsor, 
15,000,000 r., recettes Baonomiqnes des 
ministdres et directions gBn6rales) . . 15,707,770 

Recettes d'ordre . . . . . . . . . . . . . .  13,329,446 -- 
TOTAL DES XECETTES . . . .  347,867,860 

Dipenses. 
Service de la dette publique . . . . . . .  57,487,217 
Urands corps do 1'Etat. . . . . . . . . . .  1,165,375 
ClergBorthodoxe . . . . . . . . . . . . . .  5,133,816 
Ministbre de la maison de l'emperenr . . 7,755,444 - des affaires BtrangBres. .... 8,102,532 - de la guerre . . . . . . . . . . .  115,452,380 
- de la marine. . . . . . . . . . .  18,029,793 
- des finances . . . . . . . . . . .  37,219,706 - des domaines de l'ktat. . . . .  9,149,332 

ComitB ordinaire des colonies mkrldio- 
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  431,619 

Ministdre de L'intBrieur . . . . . . . . . .  8,846,944 - de l'instruction publique . . .  5,889,735 
Direction des travaux publics e t  des 

voies de communication . . . . . . . .  18,164,121 . . . . . .  Direction generale des postes. 320,993 
HinistAre de la justice. . . . . . . . . . .  6,338,311 
Contrale general de l'empire . . . . . . .  232,8S!) 
Dircotion gbnbrale des haras . . . . . . .  682,406 
DBpenses pour l'administration des pro- 

vinces transcaucasiennes : 
Assign&es sur les recettes du pays. . .  3,081,838 
Assignbes sur le Tresor de l'ernpire . . 178,345 

Frais de perception . . . . . . . . . . . .  32,887,278 -- 
Total des depenses ordinaires. . .  330,538,414 

Recettes arribrbes. . . . . . . . . . .  4,000,000 
DBpenses d'ordre . . . . . . . . . . .  13,329,446 

TOTAL DES D E P E N ~ E S  . . . .  347,867,860 
IX. RESSOURCES. - INDUSTRIE ET COMMERCE. 

La Russie peche surtout par l'absence de 
routes praticables, les moyens de  communica- 
tion y sont incomplets , aussi les transports 
sont-ils restes, siir un grand nombre de points, 
a des prix tels que le commerce et I'industrie 
n'ont encore pu utiliser les ressources natu- 
rellesdu sol. A part quelques grandes cliaussdes 
qui sont assez bien entretenues , les canaux 
sont encore les meilleures voies , presque les 
seules,  dont on puisse user avec régularité, 
pendant la saison oh la navigation est possible. 
Cette situation s'améliore beaucoup depiiis 
quelques années ; un rkseau de chemins de fer 
doit relier les diverses provinces de l'empire 
e t  desservir les conmunications entre tous les 
grands centres de production et d'ecoulemeiit. 
Une ligne de Saint - Pétersbourg a loscon 
(640 kil.), executke par YEtat, a éte ouverte en 
1851 et met en rapport la premiere place corn- 
merciale intkrieure avec le plus grand marche 
extérieur. Une autre ligne relie Saint-IJéters- 
bourg i Varsovie (1,248 kil. y compris I'embran- 
chement de  Koenigsberg), en passant par Vilna; 
Tliéodosie, I'un des ports de la Crimée, sera 
rattaché a Moscou par une autre grande ligne 
(1,159 kil.), pendant que, de l'ancienne capi- 
tale de  la Russie, une autre ligne gagnera Du- 
nabourg sur la Dmina pour atteiudre Liébau, 
I'un des principaux ports de la Courlande 
(1,217 kil.). Le trait du nord au sud sera doublé 

et les lignes s e  rejoindront Koursk, ,nceud du 
centre au sud oii les blés et les fruits sont 
murs dbs le mois d'aoilt. De la, le tronc des- 
cendra entre le Don et le Dnikper avec un em- 
branchement de 30 kilometres qui atteindra l e  
littoral i un point peu distant d'odessa. De 
Moscou, dans la direction de I'est part une 
ligne qui passe par Vladimir pour se terminer 
& Nijni-Novgorod (426 kil.); elle s'allongeraplus 
tard en Siberie pour atteindre la frontiire clii- 
noise. Ce réseau associe trois capitales : Var- 
sovie, Saiiit-Pétersbourg et Moscou; met en 
communication trois mers : la Baltiqiie, la Cas- 
pienne, la mer Noire; iinit trois zones, septen- 
trionale , centrale et méridionale; relie deiix 
systemes de communications fluviales; donnc 
de la cohésion i l'empire russe et i'unit a 1'Eu- 
rone Dar la Prusse et l'Autriclie. - - 

Un systime assez complet de canauxmet en 
communication les différents ports de la Russie 
avec les provinces intérieiires: la mer Baltique 
est reliée a la mer Caspienne par deux canaux, 
la mer Blanclie et la mer Caspienne par deux 
canaux; la Baltique et la mer Noire par trois 
grands canaux; la mer Noire et la rner Cas- 
pienne par un canal. Le Volga, la Néva, la 
Dwina, l e  Don, le Dniéper et  l e  Niémen forment 
ainsi directement ou par leurs amueuts pro- 
longés un vaste réseau de communications. 

En Europe seulement, la Russie occxpe plus 
de 270,000 lieues carrkes, et l'on comprend 
quelle diversité de climats et de populations 
contient cette immense surface; la zonesepten- 
trionale est couverte de forets, s'étendant sur 
180 millions d'liectares , la zone centrale par- 
tagee entre I'agriculture et  l'industrie est fort 
riche ; depuis 1 8 15, on rencontre beaucoup de  
fabriques dans les villages de cette rkgioii. Elle 
s'étend de la Podolie dans i'ouest jusqu'au 
gouvernement d'orembourg sur 95 millioiis 
d'hectares, cultivks en ccréales, en chanvre 
et  en tabac; la zone méridionale moins favo- 
risée est couverte de steppes qui partent de la 
Bessarabie, suivent le littoral de la mer d'Azof 
et  se terminent dans les provinces de Stavro- 
pol et  Astrakan. Cette zone, peu féconde en 
produils agricoles , nourrit d'immenses troii- 
p&ux de clievaux, de  bceufs et de moutons; le 
quart des 18 millions de clievauxet des 25 mil- 
lions de betes i cornes que nourrit la Russie 
entihre. La population agricole de la Riissie 
compte pour cinquante millions au moins. 

Les vieilles industries, celles des peaux prk- 
parees, des cordages, des toiles a voile occu- 
pent encore la majoritk de la population ou- 
vrihre, mais depuis une vingtaine dannkes, 
de nouvelles industries se sont développées et 
prennent un rapide accroissement; ce sont les 
verreries, les fabriques de porcelaine, de gls- 
ces, de produits chimiques, de sucre de bet- 
terave, de savons et de chandelles. L'industrie 
linihre y occupe une partie de la population 
féminine , mais I'outillage est reste l'état ru- 
dimentaire; les fabriques de soieries ont r e y  
quelqiies encouragements; i'industrie des 8tof- 
fes de laine y est plus avancCe et ses prodiiits 
représentent une valeur annuelle de 180 $200 



RUSSIE. - 
millions de francs. L'industrie du coton fondee 
par Alexandre a l'aide des enfants trouvés de- 
clares libres a pris un développement remar- 
quable. La ricliesse métallique de la Russie cst 
bien connue, les mines de l'0ural produisent 
de I'or, du platine, du fer et du cuivre. L'iudiis- 
trie y forme une colonie sous un régime par- 
ticulier: toute concession est dotée en sol fo- 
restier et en population, a la charge par le 
concessionnaire de nourrir les travailleurs, de 
payer les terres, d'entretenir les églises, les 
hbpitaux et les écoles. La production de la 
foiite, qui s'élevait a 80 millionsde kilogrammes 
en 1782, atteint aujourd'liui 320,000 tonnes. 
Dans la province de Perm, qui represente prin- 
cipalement cette industrie, on compte 85 usi- 
nes dont 30 appartiennent a l'htat. En 1858, 
iI a été expédié pour 125 millions d'or. On es- 
time la production totale des mktaux précieux 
de i'empire russe 5 473 millions; le nombre 
des travailleurs employks a cette extraction 
est de 30,000. 

La somme du commerce ex.térieur est  loin 
d'etre en rapport avec celle du commerce in- 
térieur; la Russie est si vaste, elle a un si fai- 
ble developpement de cdtes comparativement 
i son étendue, les communications ont été si 
longtemps dificiles et coOteuses, que les ha- 
bitants n'ont gukre consommk que ce qu'ils 
produisaient eux-mEmcs ou ce qui ktait apporté 
par des colporteiirs nomades qui ne s'approvi- 
sionnaient guere que dans l'intérieur du pays. 
Dans la période de 1827 a 1831, le mouvement 
a l'importation et a l'exportation est en moyenne 
de 426 millions de francs; en 1851 il atteint 
800 millions, en 1857-1858 il est déja de 
1,200,000,000 fr., en 1860 la progression con- 
tinue rapidement et le chiffre du commerce 
extérieur presente 1,362 miilions de francs, 

SACRE. Céremonie religieuse qui accompa- 
gnait souvent le couronnement des rois. On 
peut en faire remonter I'origine a la Bible. 

Les premiers CapCtiens faisaient sacrer leurs 
iils de leur vivant pour opposer a la féodalité 
cette garantie religieuse d'likrédité. Les rois de 
France se flrent des-lors sacrer, non par le 
pape, comme Pépin et Charlemagne, mais par 
l'arclieveque de Reims, successeur de saint 
Remi. En présence des princes du sang, digiii- 
taires, pairs, lalques e t  ecclksiastiques, le roi 
jure de conserver aux Eglises leurs priviléges 
canoniques, de maintenir les droits et les di- 
gnites de la couronne, de respecter les lois du 
royaume, de rendre justice et d'exterminer 
l'liérksie. 11 recoit sept onctions de I'liuile con- 
tenue dans la sainte ampoule, apportée mira- 
culeusement du ciel (sous Clovis), communie 
sous les deux especes et revCt les insignes de 
la royauté. Charles X fut le dernier roi sacre a 
Reims. J. DE B. 

en 1861 ce chiffre atteint 1,447 millions dé- 
c o m ~ o s ~ s  ainsi: imoortation: 668,445,000 fr.: . . 
exp8rtation: 778,707,000 fr. 

Les ~riucioaux articles d'ex~ortation sont les 
ckréales (2f7 millions); les eois (pres de 24 
millions); les peaux brutes et préparées (10 
millions); le lin et le chanvre (29 millions); le 
suif ( 15 millions) ; le fer et le cuivre (mes de 3 
niillions); la lahe (4 millions). Les principaux 
articles d'importation sont les vins (37millions); 
les matieres-tinctoriales (37 millions); les ma- 
chines (33millions); les cotonnades(29millions); 
les tissus de laiue et de lin, le coton brut, les 
fers et fontes, le sucre et les huiles. 

Le mouvement de la navigation, dans tous les 
ports de i'empire, se  resume en 10,634 arri- 
vées et 10,739 départs avec un tonnage de 
1,024,103 tonneaux a l'entrée et 1,025,972 a 
la sortie. 

La Russie a en longtemps le monopole des 
transactiong commerciales entre l'Europe et 
I'Asie centrale; les Anglais ont peu a peu acca- 
pare ce mouvement; i'execution des grandes 
lignes ferrées qui traversent I'empire russe, 
va lui rendre les privilkges de sa situation ex- 
ceptionnelle cheral sur deux mondes. Par la 
ligne de Moscou a Nijni-Novgorod, on met cinq 
jours pour aller de Paris au Volga, du Volga on 
atteint Astrakan en neuf ou dix jours, et de la, 
en deux jours, on gagne la c6te orientale dela 
mer Caspienne. Ainsi dix ou douze jours sépa- 
rent I'Europe de la Perse d'ou par des carava- 
nes ses produits peuvent se rkpandre sur tous 
les points de I'Asie centrale. 11 est donc proba- 
ble que le transit commercial reprendra la 
route qu'il a suivie pendant des siecles avant 
que la puissance russe etit conquis la place 
qui lui appartien? aujourd'hui. 

EDOUARD HERV$-THÉVENARD. 

SACRILÉGE. En th6se generale, le sacrilége 
est la profanation ou le vol des choses sacrées, 
c'est le crime de lese-majesté divine. Sous les 
Romains, il était puni de mort par le fer, le feu 
ou les betes féroces. L'ancienne Ikgislation 
francaise condamnait aussi le coupable au der- 
nier supplice, et, pour n'en citer qu'un exem- 
ple assez celebre et assez horrible, on sait que 
le malhcureux chevalier de La Barre, áge de 
dix-neuf ans, accusé d'avoir mutilé un cruciiix 
sur le pont dabbeville, fut condamné en 1766 
par le parlement de Paris i avoir la langue et 
la main droite coupees, et a &re ensuite brlilé 
vif. On sait aussi avec quelle éloqrience Voltaire 
a flétri cet odieux arret, monument du fana- 
tisme d'un autre áge. a Il y a des temps, a dit 
Montesquieu, ou les lois pénales, en fait de 
religion, rendent les peines atroces. n 

Ces temps sont surtout ceux oii la politique 
entre dans la religion, et, alors qu'on s'en 
croit déji assez Bloignk, il suflit d'une occasion 
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pour montrer i tous que, tant que certains mi- 
nistres du culte, ayant place d a n ~  i'Etat, n'y 
ont point la premiere place, tant que la loi 
civile et la loi pénale n'y sont pas faites a leur 
point de vue, les choses vont mal a leurs yeux. 
C'est pour leur donner satisfaction que, sous 
la Restauration, a une date qui est le point de 
départ de la réaction implacable sous laquelle 
devait succomberle tr6uede Charles X, en 1830, 
fut presenté en 1825 le projet de loi relatif au 
sacrilége, qui donna lieu a de mémorables dis- 
cussions. M. Royer-Coliard l'a dit : C'était 11 la 
religion et la société civile, leur nature, leur 
fin, leur indkpendance respective, remises en  
question; u c'était u la tliéocratie de notre 
temps, la contre-révolution a prenant sa  re- 
vanche , exercant a ses représailles *. Poiir 
ceux qui, malheureusement pour la France , 
n'oublient et n'apprennent jamais rien, le prin- 
cipe de la reconnaissance de plusieurs culles 
par la Charte était non avenu. 11 fallait que le 
Code penal s e  courbíit devant le dogme catlio- 
lique, dogme d'Etat. 11 fallait, comme le disait 
l'orateur, que laloi adm'it que la voie de fait était 
commise sur la personne de Jésus-Christ, c'est- 
a-dire sur Dieu lui-meme, puisque I'hoslie con- 
sacrée est declarée Dieu par l'Eglise romaine. 
Le sacrilcge allait jusque-la et la caractérisation 
du fait , c'est-a-dire la circonstance de la con- 
sécration de l'hostie, résultait du dire du pretre. 
La péualité Ctait la mort, ou, si  l'aggravation 
était écartée, les travaux forcés a perpétuité. 
Le crime puni sous le nom de sacrilége, c'était 
done bien le  crime de lese-majesté djvine, et 
ce crime sortait tout entier du dogme catho- 
lique de la présence réelle : le dogme faisait le 
crime, le dogme le qualifiait : c'était le dogme 
de la présence réelle inscrit dans la loi, comme 
on voudrait parfois encore, aujourd'hui meme, 
y voir inscrit ou y faire inscrire celui de la 
divinite de Jésus-Christ. 

Heureusement qu'il reste encore chez quel- 
ques législateurs et chez quelques juriscon- 
snltes une certaine connaissance de l'histoire 
e t  du droit, pour faire rougir ces bien-inten- 
tionnés de leur ignorance, pour prévenir cette 
confusion adullere de la religion et de la loi 
(confusiou monstrueuse en France, au dix-neu- 
vibme sieclel) etpour rappeler encore, puisqu'il 
eii est besoin, les belles paroles afortiori  de 
Royer-Collard: rLi ouun seul culte est extérieu- 
rement autorisé, et  la ou plusieurs le sont kga- 
lement, la question demeure la meme. 11 s'agit 
de savoir si; en  matiere dc religion, les inteiii- 
gences et les consciences relkvent de Dieu ou 
des hommes; en d'autres termes, s i  laloi divine 
fait partie de la loi humaine. 3) CHARLES READ. 

SAINT-BARTHÉLEMY (LA). u Puisque nous 
avons dans notre histoire de France l'exemple 
de la Saint-Barthélemy , qui est des plus signa- 
les que I'on puisse trouver en aucune autre , 
il nous y faut particulierement arreter, n dit 
Gabriel Naudé dans ses Considdrations poli- 
tiques sur les Coups d'Etat (1639). Ce hit, selon 
lui, l'entreprise de Catherine de Médicis, du 
duc de Guise, du roi Charles 1X et de son 

frere le duc d'bnjou, ayant chacun des injures 
particuli6res i venger et voularit ruiner les 
hugnenots, afln d'en délivrer le  royaume. 11 
ajoutc que ul'affaire fut concertée fort long- 
temps et avec une telle résolution de la tenir 
secrete, que Lignerolles , gentilhommc du duc 
d'Anjou, ayant témoigné au roi, encore bien 
que couvertement, d'en savoir quelque chose, 
il fut incontinent aprés dép&ché par un duel 
que le roi meme sous main lui suscita. D C'est 
a ses yeux nle plus hardi coup d'titat et le 
plus subtilement conduit que l'on ait jamais 
pratiqué en France ou autre lieu, n et, U quoi- 
que laSaint-Barthélemy soit a cette heureéga- 
lement condarnnée par les protestants et les ca- 
tlioliques U ,  il ne craint pas de dire que ce fut 
une aclion tres-forte et  tres-remarquable, et 
dort la cause était plus que légitime, quoique 
les effets en aient été bien dangereux et ex- 
traordinaires. » En un mot, il ne voit qu'une 
cliose a redire et a bllmer dans a cette action 
si legitime et si raisonnable u, c'est qu'elie n'a 
été faite qu'a demi, et c'est, a son avis, U une 
grande licheté a tant d'historiens francais d'a- 
voir abandonné la cause du roi Charles IX. U 

On voit que l'abbé de Caveyrac et  les autres 
modernes apologistes de la Saint-Barthélemy 
ont eu dans Naudé un devancier dont ils au- 
raient peine, malgré leur zele, a égaler l'or- 
tliodoxie et l'entliousiasme 6 froid. Mais, heu- 
reusement, I'on ne disculc plus guere de nos 
jours la question de savoir si  la Saint-Barthé- 
lemy a été ou non un crime abominable, on 
est généralement d'accord qu'elle est u le  plus 
grand crime de l'ere chrétienne , depuis l'in- 
vasion des hommes du Nord. u (De Félice.) On 
s e  demande seulement encore s'il a été pré- 
medite, et si c'est au compte de la politique ou 
de la religion qu'il faut décidhent  l'inscrire. 

11 n'est plus possible aujourd'hui de iiierque 
l'extermination des huguenots ud inlernecio- 
nem usque (comme écrivait le pape Paul V au 
roi de France) ait él6 souliait8e et couseillée 
longtemps a l'avance. L'liistorien Lacretelle 
avait raison de dire « qu'il fallait consulter sur- 
tout des auteurs italiens sur un crime commis 
par une reine italienne, de complicite avec les 
trois Gondi, avec Birague, le duc de Nevers, 
e t  d'autres Italiens d'origine. u Aprbs la ré- 
cente publication, par M. Baschet (1862), des 
dépeclies de l'ambassadeur vénitien Micbieli, 
on est bien forcé de reconndtre qu'un massa- 
cre géneral fut positivement et de longue main 
premedité i n  r e ,  i n  consilio, sinon i n  dd0: 
c'est ce massacre qui fut oganisé a bref délai, 
quand l'lieure pariit propice, exécuté le 24 
aout 1572, et qui s'est appelé du nom sinistre 
de Saint-Barthelemy. 

D'apres la regle : i s  fecit cui prodest , et en 
voyant ce caractere essentiellement italien des 
Matines parisiennes , en voyant les conseils 
que donna et  l'iritéret qu'y prit tout naturelle- 
ment la cour de Rome, la joie qu'elle en res- 
sentit, la commémoration solennelle qu'elle en 
fit faire par cérémonies, inscriptions, tableaux, 
mádailles, etc., il semble dillicile de ne pas 
admettre de sa part uiic complicite, au moi~is 





que la confiance; mais, a ceux qui ont Cté ti 
portke de s'instruire de la veritable e t  authen- 
tique histoire de cet arrangement, et  de con- 
nantre la  sinckrité e t  l a  puretb &es principes 
auxquels il doit son origine, il oRre Yaspect 
consolant d'une réunion de souverains chré- 
tiens, diffkrant dans leurs modes respectifs de 
croyances religieuses, mais s'accordant a re- 
connaltre publiquement I'autorité divine de l'&- 
vangile , et s'engageant par un pacte solennel 

- SATNT-MARIN. 

Actuellement, l'antagonisme de la Pmsse et de 
l'hutriche d'une part, et celui de l'hutriche et de 
la Russie de l'autre , sont trop prononcés pour 
que \' a\bance se ~ktabhsse de sitbt. En unmot, 
la  sainte alliance s e  trouve enregistrée parmi 
les saintes ligues qui l'ont précédée, unions 
inspirées par i'égoisme poui justifier l'ambition 
et le fanatisme.' MAURICE BLOCK. 

SAINT-GALL. Voy. Suisse. 
& piendre ses prkceptes pour regle de leur po- 
litique et  de  leur conduite.~ (Discours du chan- 
celier de 1'Echiquier & la Socidté bbiblique bri- 
tannique et étrangere , cité dans le Moniteur 
du 13 janvier 1816.) 

U Toutes les circonstances du moment et du 
traité lui-m@me bien considCrkes, nous pen- 
chons toujours a le regarder comme la preuve 
d'un grand changement operé dans le gou- 
vernement de la terre.» (Extrait du journal the 
Star, dans le Moniteur du 25 mai 1816.) iiVoyez 
aussi Quinet, le Ckrislianisme el la Re'volulion 
francaise, 1 4e lecon ; Saint-Simon , Opinions 
philosophiques el littéraires, p. 77;)) enlin, l'ar- 
ticle consacre a la matiere dans i'EncycZop6die 
d'Erscb et  Gruber. 

D'ouvient que la Sainte-Alliance est devenue 
aussi impopulaire depuis ? C'est que les soup- 
cons que les hommes clairvoyants ont concus 
d&s le premier jour s e  sont conflrmés. On est 
en droit de penser que le mouvement a 6th 
sincere dans l'cmpereur AlexandreIe: bien que 
chez lui aussi l'enthousiasme n'ait dure qii'un 
moment, mais les autres princes ont accédé par 
condescendance et parce qu'ils ne risquaient 
cien cr d'avouer rr. N'a-t-on pas remarque que 
les deux souverains exclus de la Saint e-Alliance 
furent d'une part le  sultan - qui ne  pouvait 
pas avouer le christianisme, et  de l'autre, le  
pape, le vicaire cle Jésus-Christ!! Craignait-on 
d'ktre obligé de lui accorder une sorte de su- 
prématie d a n ~  cette sainte alliance? On ne vou- 
lait donc que les avantages de la théocratie. 
sans ses inconvknients. En fait, et les peuples 
ne  s'y sont pas trompés, le traitC de 1815 
n'Ctait que i'aflirmation solennelle du pouvoir 
absolu des princes, pouvoir exercé en vertu 
d'une investiture providentielle, d'un droit 
divin. 

Ce trait$ d'aiileurs, n'a pas étk un seul mo- 
ment aune véritéi). Chacun des souverains (au 
moins les trois premiers signataires), et surtout 
l'empereur de Russie, I'inventeur de i'idée, 
continua d'opprimer les dissidents; quant a 
l'alliance, aux secours mutuels, on n'en invoqua 
les principes que lorsqu'on y trouvait son avan- 
tage, et  on les répudiait dans les autres circon- 
stances. Ils ont &té depuis si souvent désavoués 
que le  traité est considéré comme non avenu. 
S'il a existe un moment et quelque part, 
c'est entre u les trois grandes puissances du 
Nordn, l'hutriche, la Prusse, la Russie, a cause 
de leur communauté de vues et d'interetst. 

1. Avoucr eat ici  synonyme de confe88er, en poli- 
tfque professer : profession de foi. 

8. La Sainte-Alliance a cepeudant encare existe 
ailleurs e t  jusqu'en 1848. A cette Bpoque agitde, i1 y 

SAINT-MARIN. Cette petite republique pa- 
ralt devoir etre respectée par le royaume $1- 
talie comme la république d'Andorre i'est par 
la France et par l'Espagne. Ce débris des petites 
souverainetés du moyen Age n'est, en effet, 
par l'étendue de son territoire, sa population, 
les ressources dont il dispose, nullement in- 
quiétant pour i'unité de i'ltalie e t la  couronne do 
Victor-Ernmanuel. Sa superíicie est de 18 milles 
italiens, sa population est de 8,000 habitants, 
son biidget de 7,000 écus romains, sa dette de 
8,000 écus, et son armee de pr& de 1,200 
hommes, dont plus de 200 oficiers. Propor- 
tionnellement le royaume d'Italie est loin d'a- 
voir autant d'kpaulettes i sa disposition. 

Le gouvernement intérieur de ces 8,000 ha- 
bitants qui, par tout le reste de i'ltalie, serait 
parfaitement administré par un syndic, deux 
adjoints, un conseil municipal de douze mem- 
bres, est des plus compliqués. 

Le pouvoir supreme est entre les mains 
d'un grand Conseil souverain qui se  nomme lui- 
mbme. 11 est composé de soixante membres, 
dont vingt nobles, vingt bourgeois et vingt 
simples propriétaires, nornmks a vie. Un certain 
nombre des délibérations de ce Conseil ne sont 
valables qu'autant qu'elles ont été validees par 
une fraction de douze de ses membres, dont 
huit doivent appartenir a la ville de Saint-Marin 
ou a son faubourg, et  quatre a la campagne. 
Le Conseil des douze avec i'assistance d'un 
jurisconsulte fait fonction de cour royale et  de 
cour de cassation. Le pouvoir exécutif est entre 
les mains de deux capitaines régents.,Ces per- 
sonnages sont les représentants de l'Etat; I'un 
doit etre noble, l'autrepeut etreindifféremment 
bourgeois ou simple paysan propriétaire. Tous 
deux sont pris parmi les membres du Conseil 
souverain. Leurs fonctions durent seulement 
six mois, exactement ccunme celles des anciens 
dictateurs romains. 

Les capitaines-rkgents ne sufisantpas i I'ex- 
pédition des affaires, ils, ont pour les assister 
un secrétaire general d'Etat, deux autres se- 
crétaires d'État, l'un pour I'intkrieur, l'autre 
pour les affaires étrangeres; ce dernier est en 

a eu des kmeutea partout, et notamment dan8 les 
principautks de Schwsrzbourg et  de Reuss. Or, pen- 
dant que les troupes de Renss vinrent retablir I'ordre 
dans le Schwarsbourgi les troupes du Schwsrzbourg 

march6rent contre lea kmeutiers de Reuss. (His- 
torique.) 

1. La Sainte- Alliance est une idee qu'on m'a 
volée. cvest-&-dire 1s Sainte-Alllsnce des peupiespar 
les rois etnon celle des rois contre lespeuples., adi t  
Napoleon I*. On pourrait faire un commentaire aur 
ces mots. 
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memc tcmps chargk de la direction des finances; 
ce service exige, en outre, un trksorier génkral. 

Le commandant supérieur de I'armke, qui 
est de moins de 1,200 hommes, a le titre de 
gknkral. Cette armée se  compose d'un ktat- 
major de milice de 15 oficiers, d'une garde du 
Conseil souverain de 24 Iiommes et 3 ofliciers, 
d'une garde de la forteresse de 97 hommes 
et 4 ofliciers et d'une lbgion de fusiliers de 961 
hommes avec 41 oficiers dont 9 omciers d'ktat- 
major. 

Saint-Marin est simplement la mktropole de 
la république, il y a encore une campagne 
dont les chefs-lieux sont les chiteaux et com- 
munes de Serravalle, lontegiardino et Paetano. 
Chacune de ces localités a sa municipalité. L'ad- 
ministration de la justice est déléguée a deiix 
jurisconsultes ktrangers, choisis pour trois ans, 
mais dont les fonctions peuvent &tre indéflni- 
ment prolongkes, on les appelle commissaires 
de la loi. 

En 1859, le grand Conseil souverain a cree 
un ordre de clievalerie. La republique a deux 
chargks d'affaires, l'un a Rome, l'autre B Turin. 

L. GOTTARD. 

SALAIRES. L'antiquité faisait travailler des 
esclaves; le moyen ige avait des serfs. Les es- 
claves et les serfs n'étaient que des b&tes dc 
somme ii face liumaine, des outils mus par 
une force propre, un capital ti ménager. Le 
propriétaire l'entretenait par intkret; tant que 
les esclaves pouvaient servir, ils ktaient pas- 
sablement nourris. Le jour ou ils ktaient in- 
firmes, le maltre, devenant cruel par intéret 
comme il avait été liumain par calcul, trou- 
vait moyen de se délivrer de ce betail rui- 
neux. La libertk du travail proclamee par la 
Révolution a chargé le travailleur de la respon- 
sabilite qui pese sur tout homme libre. Désor- 
mais il a dfi chercher ses moyens d'existence. 
L'ancien maitre ii'a plus ét6 qu'un patron avec 
leqriel les ouvriers ont contractk librement. 
R'étant plus cliargk de nourrir les hommes 
qu'il emploie, le propriktaire, le commercant 
ou le fabricant a traitk de gr8 a grk avec eux, 
les quittant, les reprenant, multipliant ou dimi- 
nuant leur nombre. 

Les prolétaires (voy. Lois agraires et Prole- 
taires) ayant eté appeiés a I'exercice des droits 
de citoyens, les questions sociales doivent &e 
les premieres parmi celies qrii preoccupent le 
gouvernement et les législateurs. 

On a souvent repétk que le taux des salaires, 
cornme cclni des marcliandises, dépend de 
l'offre et de la demande; que la oh les bras 
sont en petit nombre le salaire est élevé, et 
que la ou ils abonderit le  salaire est tres-has. 
Une autre proposition qui se trouve souvent a 
cbté de la précédente, dans les memes livres, 
consiste a dire que l'oscillation des salaires les 
rarckne ou tend a les ramener vers le strict 
~Ecessaire de la vie; en d'autres termes, le 
minimum de subsistance est le taux auquel 
tbt ou tard le prix de la journée est réduit. De 
ces deux propositions, il faiit qiie I'une ou 
l'autre soit erronée, car il es1 absolument im- 

possible de Ics concilier, si on entend donner 
a toutes les deux le caractere de veritks abso- 
lues l. 

Si le salaire dbpend de l'offre et de la de- 
mande, il descendra meme au-dessous de ce 
qui est nkcessaire pour virre lorsque I'offre sera 
tres-abondante et la demande tres-rare. C'est ce 
qrii arrive surtout pour le travail des femmes 
qui est plus offert que demandk; les calculs les 
mieux contrblés ont démontrk que beaucoup 
d'ouvrikres, dans les villes et principalement a 
Paris, ne gagnent pas de quoi vivre et qu'elles 
mourraient littbralement de faim si le surplus 
ne leur ktait foiirni par leurs parents, leurs 
maris, leurs enfants ou par les complices de 
leur inconduite. 

Est-ce a dire que la deuxieme proposition 
soit entiérement faussel Lorsque le salaire des- 
cend au-dessous du minimum de subsistance, 
les ouvriers cherchent naturellement sortir 
de leur triste condition; les plus iutelligents 
changent vite de profession et se portent vers 
des métiers moins encombres. Wautres 6mi- 
grent dans les pays voisins ou passent les 
mers et bientbt, par la diminution de l'offre, 
le prix du travail est ramené a un taux plus 
rémunkrateur. L'emploi de la journke est aussi 
mieux assuré, et l'ouvrier ne craint pas que 
le lendemain on le renvoie pour faire place a 
un ouvrier offrant son travail a plus bas prix. 
D'un autre cbté, si le salaire est au-dessus du 
minimum de subsistance, les ouvriers sont at- 
tires par le gain, et l'accumulation de I'offre 
fait baisser le prix de la journée la ou ce prix 
était tres-élevé. On ajoute que la facilité de 
vivre détruit l'esprit de prévoyance et que la . 

hausse des salaires est suivie d'une augmenta- 
tion de population, qui augmente le nombre des 
travailleurs et abaisse le prix de la journke par 
la multiplication de l'offre. Cette assertion est 
au moins contestaljle et, sans aborder la dis- 
cussiou de la loi de Malihus, il n'est pas dou- 
teux que I'esprit de prevoyance est bien peu 
développk pürmi les mallieureux. La misere 
est généralement tres-prolifique, et la prudence 
que Rlalthus appelait le moral restraint se ren- 
coutre bien plus fréquemment dans les fa- 
milles aiskes, ou I'on calcule l'avenir des en- 
fants, que dans les mknages misérables oii la 
détresse est telle qu'il n'y a plus ni espkrance, 
ni prévjsion. 

Ce qui est vrai, c'est que l'élkvation des sa- 
laires attire les travailleurs, et qu'elle tend a 
se détruire elle-meme par la multiplication de 
l'offre. Ce qui est vrai, c'est que réciproque- 
meut la baisse extreme chasse les travailleurs 
des metiers ou elle s'est produite, et que I'émi- 
gration, qui en est la conskquence, tend a re- 
lever le prix de la journke. Mais il n'y a rien 
dans ces propositions qui ne soit applicable a 
toutes les marchandises et valeurs; et c'est une 
vérité banale, non-seulement parmi les écono- 
mistes, mais encore parmi les commercants et 

1. Non8 n7admettona que la premiere de ces deux 
propositions. 11 est den moments oh les aalaires d6- 
passeront ainsi de beaucoup le minimum dont 11 
vient d'etre question. M. B. 
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industriels, que la cherté d'un produit attire la 
production et le commerce, et que I'extrRme 
bon marché, surtout s'il descend au-dessous 
du revient, cliasse les producteurs et releve 
les prix par la diminution de la concurrente. 
Lorsque le salaire tombe au-dessous du mini- 
mum de subsistance, il est comparable au prix 
de marcbandises qui serait inférieur aux frais 
de revient. La comparaison est aussi exacte 
qu'une comparaison peut I'etre; elle dérnontre 
que, pour les salaires, comme pour toutes les 
valeurs éconorniques, la seule loi qui soit vraie, 
c'est que leur taxe est déterminée par I'offre 
et la demande. Quant au minimum de subsis- 
tance, il agit sur le prix de la journée comme 
les frais de revient agissent sur le prix des 
marchandises. 

L'offre et la demande ne sont cependant pas 
les seuls éléments qui influent sur le prix 
de la journée; il faut tenir compte aussi de 
I'action qu'exerce la coutume'. Les salaires ne 
varient qu'autant que les causes de modiílca- 
tion exercent une forte action; si les conditions 
de I'offre et de la demande n'éprouvent pas un 
cbangement considérable, le prix de la journée 
se conserve par la puissance de l'habitude. Les 
variations du salaire ne sont donc pas sembla- 
bles a celles d'un therrnometre ou les moindres 
nuances sont marquees, oU I'on peut lire les 
plus petits changements de température. On 
pourrait plutbt la comparer a ces corps qui 
ne s'échauffent que sous I'action d'une tem- 
pérature élevée, et demeurent entierement in- 
sensibles aux légeres modiflcations de l'atmo- 
sphere. Tant qu'une grande perturbation ne s e  
produit pas dans les conditions de l'offre et de 
la demande, i'idée ne vient 5 personne de 
changer le prix de la journée. C'est ce qui est 
arrivé particulierement pour les salaires de 
l'ouvrier des champs. Partout les produits de 
l'agriculture se vendent plus cher qu'autrefois; 
la vie de I'ouvrier, meme la campagne, coiite 
beaucoup plus depuis quelques années; il y a 
eu vers les villes des émigrations dont tout le 
monde se plaiut; la dificulté de trouver des 
ouvriers excite partout les cris des cultivateiirs; 
et cependant, soit que la demande ait aug- 
menté, soit que l'offre ait diminué, il csl évident 
que les rapports entre cultivateurs et ouvriers 
out changé dans une proportion notable. Cepen- 
dant il est des pays ou le prix de la journée est 
demeuré stationnaire, sans que cette persis- 
tance puisse s'expliquer autrement que parl'ha- 
bitude ou la coutume. Quant aux ouvriers des 
villes, il y a des industries oii la coutume est 
rédigee en articles. C'est ce qiii est arrivk a 
Paris pour la charpente, la typographie et au- 
tres métiers ou les tarifs sont r6glSs par des 
conventions , dont l'effet se conserve pendant 
des années entieres. - Ainsi, jusqu'en 1862, 

1. Nons avions signal6 I'action de la eoutume sur 
l e  prix des salafres dans nn article pnblié par le Cor- 
respondant, numero du 25 novembre 1862. La v&rit6 
de notre proposition a BtB reconnue dan8 la discus- 
sion de la nonvelle loi sur Ies eoalitione par M. Cor- 
nudet (Exposd des mot i f~  d e  projet présenlé par le 
gouvernement) et par M .  Emile Ollivier ( R a p p o ~ t  fait 
a u  nom de la commission du Corpa Zégislatlf). 

le prix des travaux de I'ouvrier typographe 
était flxé par un tarif arrRté en 1850. 

D'ou vient cet empire de I'usage? Lorsqu'il 
traite avec le patron, l'ouvrier isolé ne pense 
pas a exiger plus qu'on ne demande d'ordi- 
naire. S'il élevait ses prétentions, le palron 
s'adresserait ailleurs, et tant qu'il n'y aurait 
pas entente entre les ouvriers, celui qui aurait 
tenté d'attacher le grelot serait assurément vic- 
time de sa témérité. La coutume ne cede qu'au- 
tant qu'il y a un coilrant établi pour le chan- 
gement de prix. Alors le patron obéit au courant. 
tantbt par esprit de justice, tantbt parce qu'il 
lui est impossible de résister; car il arrive un 
moment ou il trouvera partout les memes pré- 
tentions. Les courants se produisent rarement, 
et une telle résistance ne peiit avoir qu'un ca- 
ractere fortuit. 11 en est autrement de l'accord 
entre ouvriers, tendant a obteni~l'éiévation du 
prix de la journée, avec la cessation des tra- 
vaux pour sanction a leur demande, en cas de 
refus par le patron. 

Cet accord entre ouvriers, qui s'enteudent 
librement pour cesser les travaux. n'a rien que 
de naturel et de légitime. Jusqu'a ces derniers 
temps cependant, il a ét6 consideré comme un 
délit sous le nom de coalitions. A quoi peut- 
on attribuer cetteconfusion des notions les plus 
distinctes? 

L'accord entre ouvriers a presque toujours 
été accompagné de manifestations tumultueu- 
ses, de menaces, de violences, de voies de fait. 
Au lieu d'iin accord libre et pacifique, on a vu 
des reunions bruyantes qui mettaient la paix 
publique en péril. La liberté des ouvriers eux- 
memes était rarement respectée. Un atelier 
était-il damnd, malhcur i l'ouvrier qui y en- 
trait pour travaillerl S'il n'était pas de I'avis 
des coalisés, s'il lui plaisait de travailler aux 
conditions adoptées jusqu'a la grkve, le vide 
se faisait autour de lui. On le reniait pour a- 
marade, et souvent les coalisés ne se bornaient 
pas a l'absteiition; ils punissaient par des roies 
de fait et violences le camarade qui travaillait. 
Ajoutez que, apres une résistance de quelques 
jours, les ouvriers en greve étaient bout de 
ressources; que, leurs économies une fois épui- 
sées, ils étaient en proie aux mauvais conseils 
de la faim, et ne pouvaient etre qu'une popula- 
tion tres-dangereuse pour la paix publique. Le 
législateur s'est surtout préoccup6 des circon- 
stances périlleuses qui accompagnent ou sui- 
vent les accords entre ouvriers, et il a puni le 
concert qui en est la cause ou I'occasion, 
quoique, par lui-meme, cet accord ne pré- 
sente pas le moindre caractere délictueux. Pen- 
dant longtemps on a pu croire que l'accord 
entre ouvriers devait nécessairement produire 
la violence et i'émeute, et c'est parce que la 
conséquence paraissait Rtre inévitable, que la 
ooalition était devenue un délit. 11 est certain 
que, jusqu'a ces derniers temps, on n'avait 
gukre vu de greve pacifique. et que le mot 
coalitien réveillait les idées les plus sombres. 
L'histoire des coalitions pouvait facilemeiit se 
résumer en ces quelques mots : Ruinedupatron, 
misere de l'ouvrier, trouble de l'ordre public. 
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L'adoucissement des mceurs penbtrant toutes 
les classes, nous avons eu l'exemple de coali- 
tions paciflques et  librement suivics, sans me- 
nace, violences ni voies de fait. On a vu alors 
que l'accord pouvait etre sépare des consé- 
quenccs périlleuses, et qu'il y aurait injustice 
a punir ce qui n'etait que l'exercice du droit 
le plus legitime, lorsque le libre concert n'était 
ni la cause ni l'occasion d'aucune violence. Les 
faits ayant demontré qu'il n'etait pas impossi- 
ble de séparer la violence du concert, le gou- 
vernement sentit la nécessité de faire une loi 
nouvelle, modifiant la loi du 27 novembre 1849. 
L'exeniple avait été donné par l'hngleterre qiii, 
dans un acte de 1859, avait remplace les dis- 
positions rigoureuses sur la coalition .par une 
loi libérale ou le concert était declaré licite 
toutes les fois qu'il n'y aurait ni violencc, ni 
atteinte a la liberte du travail. Un discours pro- 
noncé a l'ouverture des chambres par le clief 
de l'État annonqa la présentation d'un projet 
tendant a modifier les articles 414-416 dri Code 
pénal. Lapromesse a été tenue et  le Corps Iégis- 
latif avotélaloinouvelledansla seancedu lermai 
1864. Désormais tout accord pacifique entre 
ouvriers o11 patrons mBme accompagné de ces- 
sation de travail pour forcer la hausse ou la 
baisse dcs salaires ne constituera plus un dblit. 
La loi ne punit que les violences et les attcin- 
tes a la liberté. Elle prevoit et  punit deux es- 
peces de délit dont la gravilé et la peine sont 
bien différentes. Le premier consiste a com- 
mettre des voies de fait, violences ou manceu- 
vres frauduleiises pour produire une cessation 
concertée de travail en sue  de faire haiisser 
ou baisser les salaires. Lorsque ces violences, 
menaces, voies de fait ou manceuvres fraudu- 
leuses sont commises par une personne isolée, 
en vue de produire une ccssation concertée de 
travail, le nouvel article punit le délinquant 
d'une peine de s is  joiirs a trois ans et d'une 
amende de 16 a 3,000 fr. ou de l'iine seulemcnt 
de ces deux peines, suivant l'appréciation du 
tribunal. Si, au lieu d'&tre commises par une 
personne isol&e, ces violences, menaces , voies 
de fait et  manceuvres frauduleuses l'étaient par 
plusieurs personnes concertées pour l'emploi 
des moyens, l'article 415 ajoute aux peines 
dont nous\venons de parler la tacultb, pour les 
juges, de prononcer la survcillance de la haute 
police pendant deux ane au moins et cinq ans 
au plus. Le concert est donc consideré comme 
une circonstance aggravante des violences , 
menaces, voies de fait et  manceuvres, et  cette 

' cirmnstance aggravantc est punie par la sur- 
veillance de la haute policc. 

Le deuxieme délit consiste porter atteinte a 
la IibertS di] travail et de I'indiistrie par des 
amendes, défenscs, proscriptions et interdic- 
tions prononcees par suitc d'un plan concerté. 
C'est la condamriation de ce que dans i'ancien 
langage on appelait les damnations d'atelicr. 
La peine est l'emprisonnement de six jours a 
trois mois et l'amende de 16 a 500 fr., ou l'une 
d'elles seulenient suivant la gravité des cir- 
constances apprécike par le juge. Dans l e  pre- 
m i e ~  Gas ~ ~ C V U  par l'article 414 le fait indivi- 

duel sufit pour constituer le délit, et le concert 
n'est qu'une circonstance aggravante. Dans l e  
deuxieme cas, dont s'occupc l'article 416, l e  
concert ou plan concertk est un Clément consti- 
tutif du delit. 

On a, pendant le  cours de la discussion, al- 
legué quc la loi sur les coalitions impliquait 
nécessairement lc droit de réunion et d'asso- 
ciatioii ; que la liberté de se  concerter serait 
vaine tant que les ouvriers n'auraient pas la 
faculté de sc  réunir poiir délibérer, et  que les 
concessions écrites dans la noiivelie loi scraient 
dérisoires tant qu'on n'aurait pas abrogé l e  dé- 
cret di1 26 mars 1852 sur les réunions publi- 
ques. 11 y a dans cette p~oposition une exagé- 
ration incontestable. A n'en pas doiiter, le droit 
de s e  coaliser serait plus complet, et d'un 
exercice plus commode, s'il avait été combine 
avec le droit de s e  réunir. C'est ce qui existe 
en Angleterre oh les ouvriers discutent leurs 
@ves dans les meetings. Mais il est certain 
que la coalition est possible sans l'abrogation 
du décret-loi de 1852 sur les réunions. On a 
constate que dans le proces des ouvriers typo- 
graplies, en 1862, le miuistere public ne trouva 
pas A relever la plus petite iufraction aux lois 
sur les réunions et associations. N'est-ce pas 
la preuve qiie la toalition n'est pas absolumeut 
liée 6 l'exercice du droit de réunion? Vingt 
personnes d'ailleurs peuvent se  reunir et  
s'associer, tandis que meme au-dessous de ce 
cliifie la coalition était punie par la loi an- 
cienne.Ai~jourd'hui, les coalisés dont le nombre 
n'excederait pas viugt ne  seraient en contra- 
vention ni a la loi du 26 mars 1852, combinée , 

avcc lesarticles 291-294,niaux articles 414-416 
du Code penal, s'ils s'absteuaient de toute at- 
teinte a la liberté du travail et  de l'industrie. 
J'ajoute que tous les jours les ouvriers ont , a 
l'atelier, une réunion autorisée ; qu'ils pourront 
facilement s'entendre en entrant ou en sortant; 
que l'accord s'établit aisément entre eux, et  
qu'une assemblée delibérante n'est pas abso- 
lument necessaire pour s'entendre en vue d'un 
intéret commun. Les faits out meme prouvé 
qu'on s e  concerte plus aisément a demi-mot 
qu'on ne le ferait dans une réunion nombreuse. 
Nos observations ne  tendent d'ailleurs qu'a 
montrer la possibilite de séparer les deux ques- 
tions, e t  nous renvoyons aux mots RBunions, 
Associations, Clubs qui ont été traitks dans 
cet ouvrage, pour tout ce qui concerne la 
question du droit de réunion et d'aSsociation. 

Dans la seance du 17 mai 1864 le Sénat a 
vote qu'il ne  s'opposait pas a la promulgation 
de la loi adoptee par le Corps législatif l e  
ier mai précédent. La loi n'a cependant pas 

. passé sans diflicullé, et  M. Dupin s'est eñorcé 
de démontrer qu'eUe était contraire au principe 
de la liberte du travail et  de I'industrie. D'au- 
tres ont pensé qu'elle portait atteinte a la pro- 
priete des patrons; on a &té meme jusqu'a 
soutenir uu'elle etait inconciliable avec la li- 
berté indiiiduellel Le nombre des opposants 
s'est élevéjusau'a 13.Dans un lumineuxra~~ort .  
M. ~ e l a n ~ f e  a k i t  réduit ii néant ces objkiions 
et montré qu'on ne pourrait s'y arr6ter qu'en 
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vu, des maltres associant leurs ouvriers et 
leur donnant une part de bénéílces en addi- 
fion a leurs salaires. Pourvu que ces change- 
ments soient i'auvre de la liberté, qu'on ne 
recoure pas a la loi pour opprimer les inté- 
resses, qu'on attendetout du mouvement spon- 
tané des volontés, nous ne pouvons que nous 
associer aux espérances des travailleurs. Tout 
homme juste les approuvera et  en  favorisera la 
réalisation de son mieux. Quant aux pouvoirs 
politiques, ils n'ont a intervenir dans ces ques- 
tions que pour faire disparaltre les entraves 
que certaines dispositions de nos lois opposent 
a ces améliorations. (Voy. Associations.) 

A. BATBIE. 

SALIQUE (LOI). Voy. Loi salique. 

SALUBRITE. Voy. RBgime sanitaire. 

SALUT PUBLIC. Ces mots rappellent quel- 
ques-uns des souvenirs les plus hérorques et 
les plus terribles de i'histoire. Ils font penser 
au dévouement des Spartiates, au sacriíice de 
Curtius, et en meme temps aux plus effroya- 
bles mesures de notre révolution, aux plus no- 
bles résistances des peuples et a leurs plus 
atroces frénésies. Salus populi suprema l e s  
esto est un axiome faux en lui-meme et qui a 
porté les conséquences les plus diverses, su- 
blimes ou hideuses, selon les circonstances et 
les nécessités auxquelles on Ya appliqué. Non, 
il n'est pas vrai que le saliit du peuple soit la 
supreme loi; non, il n'est pas vrai que tout 
soit permis pour sauver les nations, pas plus 
que pour sauver les individus. Bu-dessus de 
cette loi prktendue, qui veiit faire taire toutes 
les autres , il y a toujours les lois immuables 
de la justice et de la morale, qu'on ne viole ja- 
mais impunément, et  qui, tdt ou tard, ont d'im- 
placables retours. Peuples ou particuliers sont 
chltiés, chaciin suivant leur mesure; et  quaiid 
on voit I'agonie de l'empire romain, de César B 
Augustule, on comprend que les expiations 
sont bgalées aiix crimes, et que les grands coii- 
pables n'écliappent pas plus la Providence 
que les obscurs et les Iiunibles. Seulement, il 
y a des tribunaux et une peine presque immé- 
diate pour Ics dClits individue!~; il n'y a pas 
de tribunal pour les crimes d'Etat ; et dans la 
confusion dcs Cvéncinents humains, il est bien 
diflicile parfois de discerner jusqu'oh est allee 
la faute, el jusqu'ou a dO. aller aussi la séverité 
de la répression, retardCe quelquefois pendant 
des siécles. La Saint-Bartliblemy devait sauver 
le peuple; elle n'a fait que déchalner vingt ans 
de guerre civile; les massacres de septembre 
n'ont pas eu d'autre résiiltat que de souiller 
une noble cause, et pour un temps de la ren- 
dre execrable aux plus génbreiix esprits. Je n e  
veux pas nier que quelquefois les hommes 
d'Etat ne soient placks dans d'affreuses alter- 
iiatives, et  que cliargés de gouverner les 
nations, il semble que le pliis pressant intéret 
qui leur soit confiB est le salut meme du peu- 
ple qui s'cst remis entre leurs mains..Je con- 
viens que le devoir des hommes d'Etat est 
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alors krident, et  qu'ils ne  peuvent y manquer 
sous peine de trahison. Mais ils s e  trompent 
sur les moyens qu'ils emploient pour attein- 
dre leur but; et s'ils étaient iuébranlablement 
persuadks que le crime, loin de preserver qiii 
que ce soit, est au contraire la cause la plus 
certaine de ruine, ils chercheraient et sauraient 
trouver des exp&dienls plus sdrs et moins dés- 
honorants. On peut admirer les Hollandais 
inondant leur pays pour le soustraire a l'inva- 
sion de Louis XIV ; mais il faut détester la po- 
pulace d'hsterdam, bgorgeant les de Witt. Le 
salut du peuple est sans doute une belle chose; 
mais il est des choses encore plus belles qu'il 
ne  faut pas lui sacriíier; et les hommes politi- 
ques s'égarent bien plus encore par leur insuf- 
íisance que par I'exaltation de leur devouement 
patriotique. Les événements les dépassent; et  
dans leur impuissance de les conjurer par les 
voies ordinaires, ils ont recours a des violen- 
ces, dont ils sont bientbt eux-memes les trop 
justes victimes. L'exemple de notre Comitb de 
salut public est la pour le prouver. 11 a duré 
moins de deux ans, et il faut avouer qu'il a 
sauvé la nation francaise par son énergie e t  
meme par son Iiabileté. Institué au mois d'avril 
1793, il n'a guhre survécu au 9 thermidor; 
et il il organise la résistance, qui a repoussé 
i'étranger du sol de la patrie et dompté les 
dissensions civiles. C'étaient la d'immenses 
services; e t  cependant ce lugubre nom de 
Comité de salut public est resté et restera en- 
touré d'une Iiorreur ineffacable. Tous les hom- 
mes qui l'ont successivement composb ont Cté 
íiétris, sauf de tres-rares exceptions; et il n'est 
pas probable que jamais la conscience hii- 
maine puisse revenir sur cette sentence trop 
mérilke et qu'elle cassel'arret de leur condam- 
nation. Et pourquoi 1 c'est quepour faire triom- 
pher leur cause, ils out cru que tout ktait licite 
ct qu'ils out obéi 6 la fureiir dkchafnée des 
passions les plus aveugles et les plus sangui- 
naires. La France, bien que défendue par eux, 
ne  leur en a pas gardé de reconnaissance, 
parce que sans doute elle a pensé que son 
salut ne devait pas &tre acquis A un te1 prix et 
que cette abominable raucon n'etait pas néces- 
saire. La France ne s'est pas trompée, et i'his- 
toire impartiale ne  saurait lui reprocber son 
ingratitude. Ce serait la une décisive lecon 
pour les hommes d'Elal, si  l'on pouvait jamais 
proíiter des fautes d'autrui. Mais c'est a peine 
si i'on s'instruit par les siennes propres, et il 
est bien B craindre, quand on contemple l'his- 
toire. contemporaine, que la source ne soit 
pas tarie des crimes qu'a inspirés ou recou- 
verts l'idee mal interprétée du salut public. 
(Voy. Machiav6lisme et  Raison d'Btat.) 

BARTH~LEMY SAINT-HILAIRE. * 

SANCTION. C'est l'approbation donnée par 
lepouvoir exécutif a la loi dont il fait la pro- 
mulgation. Le décret du 9 novembre 1789 relatif 
aux formalités nécessajres. pour rendre la loi 
exécutoire, a marqué la distinction entre la 
sanction et  la promulgation, qui, par le fait, 
sont ordinairement réunies et  confondues dans 
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le  mCme acte. Suivant ce décret. le Corps 16- 
gislatif seul vote la loi; mais il appartient au roi 
de la sanctionner et  de la promulguer ou d'en 
suspendre l'exécution. La Constitution de 1791 
consacra cette thkorie. Les décrets du Corps 
legislatif devaient Etre presentes au roi, qui 
leur accordait ou leur refusait son consente- 
ment; le refus du roi ne pouvait &re que sus- 
pensif: c'est le célebre veto aui joue un si  
grand r61e dans cette ~onstituiion"éphém&re. 
La présentation par trois législatures successi- 
vesdu meme dgcret , dans les  mEmes termes, 
au consentement du roi equivalait a la sanction 
royale. En acceptant de pareilles conditions, 
le successeur de Francois Ier, de Henri IV et 
de Louis XIV donnait sa  dkmission de légis- 
lateur. 

Le droit de sanction reserve a la royauté 
devait nécessairement dispara'ltre avec elle. 
Nous ne  le retrouvons nulle part dans les de- 
crets de la Convention; la raisoii en est sim- 
ple : sous les gouvernements absolus, investis 
de I'autorité législative tout enti&re, des que 
la loi est faite, il n'y a plus qu'i i'exécuter, et  
quant Q sa promulgation, c'est I 'euvre d'un 
commis. 11 en était ainsi sous l'ancienne mo- 
narchie; le roi faisait seul la loi et n'avait pas 
a la sanctionner ; sa sanction, c'ktait l'enregis- 
trement du Parlement; sous la Constitution de 
i'an 111, qui est restée a l'état de lettre morte. 

. la loi était reputée I'ceuvre directe du peuple 
délibkrant dans ses assemblees primaires; ema- 
née du peuple, en qui residait la souverai- 
neté, elle ne pouvait &tre soumise a aucun 
contrdle, a aucune sanction. 

Sous les gouvernements qui, sans faireseuls 
la loi, en  ont exclusivement l'initiative et par- 
ticipent au pouvoir Iégislatif, la sanction se  
confond avec la promulgation. Le gouvernement 
peut ne pas promulguer la loi qu'il a proposée; 
mais s'il la promulgue, par cela meme, il la 
sanctionne. Nous ne trouvons rien de relatif ii 
la sanction des lois dans les Constitutions im- 
periales. 

11 en est autrement de la Charte de 1814 et  
de celle de 1830. On lit dans toutes les deux 
cette formule : a Le roi seul sanctionne et pro- 
mulgue les lois. a Sous le gouvernement parle- 
mentaire, le roi n'avait pas seul l'initiative des 
lois; mais il concourait a leur formation avec 
la Chambre des pairs et la Chambre des dkpu- 
tes, et faisait partie integrante du pouvoir 18- 
gislatif. Pour que la loi délibérée par les deux 
chambres fht parfaite, i l  fallait la sanction du 
roi. Un reglement du 13 aoht 1814 nous ap- 
prend que les lois memes dont la proposition 
émanait de I'autorité royale devaieut etre sanc- 
tionnées cornme les autres; elles pouvaicnt, 
en effet, avoir éti: modifiées par des amende- 
ments dans le cours de la discussion, ou bien, 
dans l'intervalle, les circonstances pouvaient 
avoir changé. (Sur les formes de la sanction, 
voy. Traite' de la confection des lois, ch. VIII, 
par Benat Saint-Marsy et Valette.) 

Le mot sanction se prend encore dans d'au- 
tres sens. On dit : h sanction du temps, la 
sanction de I'opinion, la sanction de i'usage ... 

Mais le temps et I'usage ne sanctionnent rien, et 
I'opinion, qui ne marche pas toujours d'accord 
avec la verité, ne prononce que des juge- 
ments aussi iucertains, aussi flottants qu'elle- 
m6me; il ne faut la confondre ni avec la con- 
science publique ni avec la raison universelle. 

Enljn, dans le sens juridique, la sanction est 
le  moyen de contrainte employe par le législa- 
teur pour assurer l'obéissauce a son comman- 
dement; c'est par conséquent le cliitiment ou 
la recompense attachés a I'observation ou a la 
violation de la loi. Toutc loi a-t-elle une sanc- 
tion ? Les lois qui ordonnent de faire ou de ne 
pas faire en ont certainement une : ce sont les 
lois pénales; mais pour les lois civiles, simple- 
ment déclaratives de droits, pour les regles 
d'interprétation ou de prockdure, cela est beau- 
coup moins évidcnt. 11 est mCme tres-clair 
qu'une foule de jois qui reglent I'orgauisation 
intérieure des Etats et qui sont l'expression 
piirement arbitrairc de la volonté genérale, 
n'ont pas de sanction; elles sont exécutées 
tant que cette volonté persiste et modifiees 
quand cette volontb change, sans qu'aucune 
sanction les protkge. Quelles seront les divi- 
sions territoriales de l'Etat, le nombre des 
fonctionnaires, l'ktendue de leur compétence? 
Toutes les lois relatives i ces dktails et a beau- 
coup d'autres n'ont pas plus besoin d'une 
sanction que les grandes lois de la nature, qui 
sont i'expression de la force des choses ou 
d'une volonté toute-puissante. 

Quand on parle de la sanction des lois, c'est 
douc de la sanction des lois pénales qu'il s'a- 
git et par pnsequent des chitiments dkcrétés 
par le législateur. Quelle est la mesure de cette 
sanction, et a quelles conditions est-elle Iégi- 
time ? Telle est la question qui se dresse au 
seuil du droit crimiuel et  qui devient plus diffi- 
cile encore et plus ardue quand il s'agit de la 
pénalite applicable aux dklits politiques. L'idéal 
serait sans doute, comme on I'a dit, que la 
peine et  la rkcompense s'attachassent exacte- 
ment au bien ct au mal moral; mais avons- 
nous une mesure applicable 3 deux ordres de 
faits aiissi différents que le mal moral qu'il s'a- 
git de punir et le mal physique qui constitue 
la peine? L'un peut-il etre l'expiation de l'au- 
t re l  On le conteste encore. n'oiis nous rallions 
cepeudant Q cette theorie de la pure justice 
dans I'application des peines, malgrb les dim- 
ciiltés qu'elle presente. Le systeme quila com- 
bat ecarte toute idee d'espiation et de malmoral 
Q punir, pour ne voir le crime que dans i'in- 
iraction aux prescriptions et a la volonté de la 
loi. Quels seront les dangers d'un syst8me aussi 
matérialiste et  a quels exces iie conduira-t-il 
pas quand on I'appliquera aux faits de la poli- 
tique? Ni la volonte d'un seul, ni m&me la vo- 
lonté de tous, ni par conséquent cellc de la 
loi, ne peut imprimer aux faits le caractere cri- 
mine1 qu'ils n'ont pas par eux-mbmes. La mi- 
minalité reside ailleurs que d a n ~  u la désobéis- 
sance a une volontk qui, a ce senl titre de 
volonté, ne peut exiger ni obéissance ni le 
rnoindre respect. » (M. Royer-Collard.) 

Nous nous bornons indiquer les deux sys- 
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temes qui aujourd'hui sont en prksence'. Nous 
repoussons le second. C'est surtout dans la po- 
litique qu'il convient de protester au nom des 
idbes morales contre toute théorie qui tendrait 
a faire de la volonté du pouvoir que1 qu'il soit, 
la mesure de l'innocence ou de la criminalité 
des actions, amnistiant ainsi toute voie de fait 
des qu'elle peut s'abriter derrikre un texte de 
loi, et toute tyrannie, pourvu qu'avant de sé- 
vir elle ait réguliérement promulgue ses dk- 
crets. (Voy. Loi, Peine, Raison, etc.) 

É ~ I I L E  C H ~ D I E U .  

SANDWICH (ILES). Ces lles, connues égale- 
ment sous le nom d'archipel Hawaiien, sont 
situkes dans I'ockan Pacifique, a @ale distance 
des cdtes d'Amériquc et du Japon, entre les lge 
et 22 degrés de latitude nord, et les 1 5 5 e  et 
160e degres de longitude. L'archipel se com- 
pose de 15 lles don1 7 seulement sont habitées 
et habitables. Voici leurs noms et le chiffre de 
leur superficie respective en milles carrks géo- 
grapliiques : Hawaii , 187.06 ; Mani , 28.49; 
Oaku, 24.69; lolaka, 7.99; Kanai, 4.71 ; Ni- 
kan, 3.29 ; Iíadelai, 0.287. Sur une superficie 
totale de 283 milles carrks géographiqiies , la 
population est de moins de 68,000 habitants. 

Depuis 1778, date de la dkcouverte de ces 
iles par Cook, leur population a sans cesse été 
en diminuant. Le chiffre cn etait alors d'au 
moins 200,000 Iiabitants; en 1823, M. Ellis 
en trouvait moins de 150,000, dont 85,000 
dans la grande Ile de Hawaii. Les constatations 
des recensements posiérieurs ont cté encore 
moins considkrables : en 1832, 130,313 ; en 
1836, 108,579; en 1849, 84,163; en 1853, 
71,019; en 1860, 67,979 Iiabitants. 

Cette diminution continue a etre attribuée a 
bien des causes. 11 est indubitable que les 
guerres destructrices, occasionnées la fin du 
dernier siecle, par la soumission de ces lles, 
jusqu'alors indkpendantes les unes des autrcs, 
a la domination d'un seul chef, et les maladies 
introduites par le contact wec les navires ba- 
leiniers durent occasionner de grands vides. 
filais plus d'un demi-siecle de paix et i'intro- 
diiction, avec la civilisation, de bons regle- 
ments sanitaires, ktaient des moyens de répa- 
ration plus que sufisants. La continiiite du 
mal tient surtout aux abominables mceurs et 
a la perversité des habitants. L'introduction 

1. M. de Bonald a Bcrit: La loi est la volonie' de 
sDieu et  la regle des hommes pour le maintien 
'de la socihté. 9 O'est aussi la doctrine de Bentham, 
suivant lequel, . i l  faut toujours reeonnaitre en  po- 

litiquc une autorith supérieure qui ne r e ~ o i t  pas 
la loi et qui la donne, et qui demeure maitresse des 
reglen mbmes qu'elle s'impose dans sa manitire d'a- 
gir; a servile et fausse maxime qui ne peut etre 

bonne ciu'8 conduire une troupe d'esclaves. - Leib- 
n i z ,  an contraire, fait dBriver la loi, nonpas, comme 
M. de  Bonald, de la volontd dc Dieu , mais dcs idees 
de I'entendement divin et de 1 3  supreme raison. Aos- 
suet, comme Leibniz, refuse d'admettre que la loi 
soit arbitraire et un pur effet de la volontb; ponr 

lui. Dicu a besoin d'avoir rais0n.s- Malebranche, 
comme Platon. fait de l'iutelligence divine la source 
des lois. - La discussion soulev&e par les crimina- 
listes e t  qui touche de si pres Ala politique, remonte, 
oomme on l e  voit, A une den plus grandes q estions 
de la métaphysipue. 2. ca. 

de la civilisation et du christianisme n'a pas 
encore réussi a creer la famille. Le mariage 
n'existe que de nom. Les enfants sont pour 
la plupart éleves par d'autres personnes que 
par celles qui les out engendrks. Les enfants 
élevks par leurs parents ne sont pas Sobjet 
de plus de soins. Le pere, existant a peine, 
sa protection manque a peu pres compléte- 
ment. La m8re, dksireuse de conserver ses 
charmes que pourrait détruire l'aiiaitement, 
et surtout la liberté de ses mouvemcnts, se 
Iiite de se débarrasser de sa progkuiture. 
Les enfants qui résistent aux tentatives d'avor- 
tement, sont, en dkpit de toutes les sévéritks 
des lois criminelles, régulikrement tues dans 
la premiere année de leur naissance. Les pra- 
tiques d'avortement et d'infanticide sont, du 
reste, communes a toutes les classes de la so- 
ciete. Dans les classes inférieures, les nais- 
sances sont tres-nombreuses; cependant malgrk 
les avantages et exemptions d'imp6ts accordés 
aux familles qui ont plus de deux enfants, il 
est rare d'en rencontrer qiii en aient plus d'un. 

Les gouvcrnants ont flni d'avoir la moindre 
foi dans les moyens qu'ils ont imagines pour 
arreter les effets de ces abominables moeurs; 
avant cinquantc ans, disent-ils, cette popula- 
tion aura disparu de la face de la tcrre. 

Selon quelques personnes, cette dbcroissance 
de la population tiendrait aussi a I'adoption des 
vetements europeens , ce mode de s'habiller 
ótant, dans ces clirnats, plus favorable a la dé- 
cence qii'a la santé. D'autres dkclarent ne 
voir dans cettc disparition d'une race humaine 
qu'un des effets, il est vrai plus rapide, d'une 
loi qui se reproduit partout ou i'homme de cou- 
leur arrive a se trouver encontact avecl'hornme 
blanc. 

Le régime gouvernemental et social a ¿.té 
longtemps une espéce de communisme féodal. 
La reunion des fles soiis la domination unique 
de Kamehameha I*r ne changea d'abord rien a 
cet état de choses. Le souverain était seul pro- 
priétaire des terres. Ce fut seulement en 1848 
que le droit de posséder des propriktés territo- 
riales fut reconnu aux simples particnliers. 

En 1838, tout le pouvoir avait étk concenw 
dans la royautk. A cette époqiie KamehamehaIII, 
cédant 'aux avis des missionnaires américains, 
se fit roi constitutionnel. La.Constitution de 
1840 qui créait une chambre des nobles, com- 
posée de seize personnes dont cinq femmes, 
avec le roi pour prksident, ne marcha pas trop 
bien. 11 fallut la réviser en 1845 et confier le 
pouvoir executif a un conseil des ministres, 
prPsidé par le ministre de l'intkrieur. 

Cette nouvelle Constitution qui reconnaissait 
un ordre de noblesse a étB aiissi réformke. Les 
deux parties de la représentation nalionale ont 
Btk remplacées par un conseil privé, composé 
du roi, de la reine, des ministres, des gouver- 
neurs des quatre plus grandes fles, du chan- 
celier, des juges de la cour supreme et de huit 
autres membres. 

Les services publics sont divisés en trois mi- 
nisteres : intérieur (et travauxpiiblics), instruc- 
tion publique et finances. 
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Sur une population de moins de 68,000 ha- 
bitants, l'instruction publique prolite a plus de 
9,000 enfants. 

La presse joue un assez grand r6le dans le  
systeme politique. Le gouvernement y est re- 
presente par le Polyndsian, journal dont le re- 
dacteur en  chef est a s a  nomination e t  a le titre 
de directeur de la presse; l'opposition par le  
Commercial Adverliser, le  Frie& et le S t a ~  of 
Pacijc. 

Presque toutes les fonctions publiques sont 
entre les mains de si~jets anglais ou américains 
naturalisbs sujets hawaiiens. 

La Constitution de 1840 a accordé la liberte 
des cultes, aucune religion n'a réussi a amé- 
liorer la population; les ministres de toutes les 
communions religieuses sont d'accord pour re- 
connaltre que leur troupeau n'est cbrétien que 
de nom. 

Le budget est arret8 pour deux ans. Pendant 
i'exercice 1859 - 1860 les revenus se sont 
élevés a 656,000 dollars et  les dépenses a 
643,000 dollars. En 1860 les douanes ont figuré 
dans les recettes pour 213,000 dollars, I'excise 
pour 62,000 et  les taxes intérieures pour 
108,000. La dette nationale est évaluée a 
131,000 liv. steri. 

Le sol est tres-fertile , ses produits actuels 
seraient sufisants pour nourrir une population 
cinq fois plus considerable. Aux plantes alimen- 
taires indigenes est venue s'ajouter l'introduc- 
!ion de la cultiire du tabac, de I'indigo, de la 
pomme de terre et  de la canne a sucre. 

Les exportations en 1860 s e  sont élevées i 
plus de 1,200,000 dollars. Les huiles et os de 
baleine, le sucre, le café, la laine, les pellete- 
ries en formaient les principaux articles. 

De leur cdté, les importations représentaient 
un chiffre de plus de 1,100,000 dollars. Les six 
dixiemes sont fournis par les Etats-Unis, les 
quatre autres dixiémes par YAngleterre, les 
villes anséatiques, la Suede et la Russie. Les 
iles Sandwich sont unies avec toutes ces con- 
trées et avec la France par des traités de com- 
merce. L'iridépendance de cet archipel a eté, 
en 1843, l'objet d'une reconnaissance spbciale 
a laquelle les fitats-Unis ont adheré l'année 
suivante. Lou~s  GOTTARD. 

SANHBDRIN, au lieu de SYNBDRION (Xuvb- 
Bprov). C'est le norn sous lequel on designe une 
assemblée qui a joué un grand r61e cliez les 
Juifs dans les derniers siecles de leur existence 
politique. Le sanhedrin était un conseil perma- 
nent qui réunissait les attributions d'une as- 
semblée politique, d'une cour de justice et 
d'un concile national. Comme assemblée politi- 
que ,  il permettait ou défendait au roi de faire 
la guerre, qiiand la défense du pays ne la ren- 
dait pas absolument nécessaire, et il rendait 
des décisions souveraines dans les affaires ad- 
ministratives d'un intbret général. Comme cour 
de jiistice , il connaissait des crimes de liaute 
trahison et de ceux qui portaient atteinte a Ja 
religion ; il appelait a sa barre les princes , les 
grands pretres et  les faux prophetes. Comme 
concile, il nxait le jour des néomenies dont 

dépendait la c6lkbration des autres fbtes, et pro- 
noncait en dernier ressort sur les matieres re- 
ligieuses. 11 se  composait de soixante et  onze 
membres, y compris le président, qui portait 
le titre de prince (Nassi), et le vice-président , 
appelé pBre du tribunal (Ab-beth-dila). Tous 
btaieiit choisis dans le corps entier de la na- 
tion, sans distinction de classe ni de tribu. On 
remarquait parmi eux des prklres, des docteurs 
de la loi, des anciens ou chefs de famille. La 
science et la piete btaient les seiils titres qui 
avaient droit a cette dignitb. Le prksident pou- 
vait etre indistinctementle grand pretre, quand 
il rnédtait ce rang par ses qualités personnelles. 
ou un simple docteur. C'est sans doute a cause 
de ce nombre de soixante et onze membres, 
qui rappelnit les soixante-dix vieillards, asso- 
ciés dans plusieurs circonstances a i'autorité de 
Morse, qu'on a fait remonter l'institution de ce 
conseil jusqu'au législateur des Hébreux. Mais 
c'est sous la dynastie des Maccabées, pendant 
le régne d'Hyrcan 11, qu'il est mentionné pour 
la premiere fois dans l'histoire. On I'appelle 
quelquefois du nom de grand sanhddrin pour 
l e  distinguer des pelits sanhe'dl-ins, especes 
de conseils municipaux ou provinciaux , de 
vingt - trois membres chacun, qui siégeaient 
dans cliaque ville, et des commissions du san- 
hédrin lui-meme, formées également de vingt- 
trois membres, qui jugeaient les affaires de 
moindre importance. 

C'est sous l e  nom et 5 I'imitation de cette 
antique assemblbe que NapoMon réunit a Paris, 
pendant les mois de février et  de mars de i'an- 
née 1807, soixante et onze docteurs de la loi 
et notables israélites, choisis parmi les plus in- 
struits de son laste empire, pour convertir en  
dkcisions doctrinales les réponses deja faites 
par l'assembl8e des députbs de la meme com- 
munion aux douze questions qui leur avaient 
été proposées par ses ordres. On leur deman- 
dait quelles étaient leurs conviclions religieuses 
sur la polygamie, le divorce, les mariages mix- 
tes entre israélites et chrétiens, sur les devoirs 
des israélites envers la France , leur patrie , 
et envcrs les Francais, leurs compatriotes, sur 
I'élection et la juridiction des rabbins, sur l'o- 
rigine et  la nature de leur pouvoir, sur les pro- 
fessions permises ou défendues par la loi, sur 
le  sens du précepte du Pentateuque qui per- 
met l'usure avec l'étranger et  la dbfend entre 
israblites. Les réponses des dbputéS ayant étk 
telles que I'empereur les désirait et  que les 
autorisaient . aue les exigeaient meme les prin- 
cipes fondahéntaux de T'~ncien Testament, le 
grand saiiliédrin les convertit en décisions doc- 
irinales, demeurbes encore aujourd'biii la base 
de I'enseignement religieux, non-seulement 
des israélites francais, mais des israélites eu- 
rophens. AD. FRANCK. 

SAN SALVADOR. Enclavé eritre les États, de 
Guatemala, de Honduras et  de Nicaragua, l'Etat 
de San Salvador a une superficie de 349 lieues 
carrées et une population d'environ 400,000 ha- 
bitants. Son histoire presente la meme serie de 
dissensions intestines, de guerres avecses voi- 
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sins, d'incessants changements de gouverne- 
ment, que ceile des autres parties de 1'Arne- 
rique centrale. (Voy. les mots Guatemala, 
Honduras et Nicaragua.) Aprhs la dissolution 
de la confédération de I'Amérique centrale, 
I'État de San Salvador sentit qu'il n'était pas 
assez fort pour etre assurk de la paixintérieure 
et extérieure. Ne voulant a aucun prix d'iine 
fusion avec le Guatemala, il chercha 6 co~iclure 
nne alliance séparée avecle Honduras et le Nica- 
ragua. Une constitution fut meme adoptée dans 
ce bu!, le 13 octobre 1852, par les dklégués des 
trois Etats réunis en convention 8 Tegucigalpa. 
Mais aucun des trois Etats ne voulut ratifler les 
engagements pris en son nom. Le 18 mars 1853. 
la législature de San Salvador refusa son vote 
au statut d'union. Le pouvoir exécutif, assezmé- 
cont,ent de i'avortement de cette entreprise,, en 
rejetala responsabilite surla législature de l'Etat 
de San Salvador aussi bien que sur celles des 
$tats de Nicaragua et de Honduras, se donnant 
du reste personnellement le mérite d'avoir tout 
fait pour arriver a une réorganisation. Mais il n'y 
a eu, disait-il, ni opinion suílisante pour etablir 
le gouvemement nouveau, ni revenu pour le 
faire subsister, niaccord parmi ceux qui étaient 
chargés de l'établir, ni sur le choix des moyens, 
ni sur la forme a adopter. En 1854, la guerre 
ayant éclaté. entre le Guatemala et le Honduras, 
1'Etat de San Salvador, craignant que i'absorp- 
tion du Honduras par le Guatemala ne fht fa- 
tale a sa propre indépendance, réussit a arreter 
la lutte, en interposant sa médiation et celle 
du Nicaragua. 

Trois ans apres, les incessantes invasions 
de Walker et dc sesfiibustiers amenhrent, entre 
les ~ t a t s  de I'Amérique centrale, une union un 
peu plus étroite, union qui ne dura pas plus 
que la nkcessité qui l'avait fait nalltre. La paix 
ne fut pour San Salvador qu'une occasion de 
faire des rkvolutions intkrieures, rkvolutions 
qui, a dire vrai, se bornhrent a des deplace- 
ments du pouvoir presidentiel et s'accomplirent 
sans effusion de sang. 

L'organisation politique de San Salvador res- 
semble a celle des autres Etats de I'Amérique 
centrale: le poiivoir exécutif est confie a un 
prksident, le pouvoir législatif partagé entre un 
sénat et une chambre des représentants; le 
pouvoir judiciaire delegué a des tribunaux de 
premiere instance et d'appel, contrdles par 
une cour supreme. En 1859 et en 1860 le gk- 
neral Barrios, ayant enlevé le pouvoir au prési- 
dent en exercice, íit introduire par la législature 
des modiíications tres-importantes. La duree des 
fouctions de président fut portée a dix ans au 
lieu de six, et le mandat législatif prolongé de 
deiix ans a quatre ans. Puis sous prétexte que 
la brievetk des sessions ne permettait pas a 
la leaislature de ~ourvoir convenablement a la 
reorianisation politique du pays, le nouveaii 
prbsident se 01 accorder le droit de prendre 
foutes les mesures nCcessaires pour iadefense 
et i'independance du pays, de disposer de tou- 
tes ses ressources, de contracter des emprunts, 
de faire des lois de flnances, et de reformer les 
tribunaux. En somme, le general Barrios s'est 

fait donner la meme étendue de pouvoir que le 
président de Guatemala. Mais la dictature lui a 
moins réussi qu'a Carrera. A I'exception de 
l'obligation de preter serment a la Constitution, 
qu'il a imposée au clergé avec I'assentiment de 
Rome, tous ses projets de reforme et de réor- 
ganisatiori ont avorté. Pendaut trois ans son 
pouvoir ne s'est prolonge qu'a la condition de 
susqiter des troubles et des dissensions dans 
les Etats voisins. Au mois de ju,illet dernier une 
guerre civile a &date dans 1'Etat de San Sal- 
vador, dans le but de renverser le général Bar- 
rios et d'abolir les modiiications introduites en 
1859 dans la Constitution. Le Guatemala a pris 
part a cette lutte, dont l'issue est encore in- 
decise. 

Le premier budget régulier qu'ait eu cet ~ t a t  
date de 1860. Les produits des douanes et les 
droits sur les eaux-de-vie en sont a peu pres 
les seules ressonrces. Le chiffre s'en élevait a 
268,782 piastres, dont prhs de 100,000 sont ab- 
sorbkes par I'entretien de l'armée. 

Lou~s GOTTARD. 

SANS-CULOTTES. Nomqu'on donna sous la 
premiere République aux hommes les plus ar- 
dents du parli exalté. Ils s'en parerent d'abord. 
comme les Gueux (voy.); mais bientdt des ex- 
ces ayant été commis, surtout par la partie la 
plus ignorante du peuple, ce nom devint un 
terme de mépris. 

11 y a toujonrs un danger pour un parti a 
accepter une appellation cynique; il n'est hono- 
rable pour personne d'&tre sans culottes, ou 
déguenillé, et  celui qui se console facilement 
d'étre dans la misere ne fera aucun effort pour 
en sortir. En se rangeant sous un drapeau sur 
lequel on a inscrit un vice, un dkfaut ou meme 
seulement un mal, on s'expose t rkhabiliter ce 
que la morale ou le bon sens ont réprouvé. 

M. B. 
SATISFAITS. Voy. Mécontents. 

SAUF-CONDUIT. C'est une sorte de passe- 
port qu'on accorde en temps de guerre a des 
ennemis pour leur permettre de pénétrer dans 
le pays de leur adversaire, par exemple, ponr 
entamer une négociation. 

SAUVAGE. L'Btat du sauvage est le degr6 le 
plus bas de i'humanité; heureusement, cet ktat 
recule constamment devant la civilisation, et 
un moment arrivera ou il aura disparu. Nous 
ne le regrettons en aucune facon, quoique 
nous ne puissious pas justifier ceux qui veulent 
contribiier a hiter directement la destruction 
des sauvages. La violence est un crime gra- 
tuit, puisque le simple contact de la civilisation 
tue ces miskrables. 11 n'y a la aucune influence 
myst6rieuse. Le sauvage est chasseur ou pe- 
cheur, surtout chasseur; il a, par conséquent, 
besoiu d'espace pour subsister. En défrichant 
son territoire, on fait fuir le gibier etoule prive 
d'aliments. C'est donc la misere, - sans comp- 
ter les vices, - que la civilisation apporte aux 
hommes vivant dans ce fameux dge á'or, ou 
1'011 Iie travaille pas, et ou des prodiiits spon- 
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tanks de la nature sumsent A tous les besoins 
de la \+e. 

Si nous trouvons injustiables les violentes 
commises envers les sauvages, nous ne ,sau- 
rions excuser celles dont on accable des Etats 
plus faibles sous pretexte qu'ils sont moins ci- 
vilisks. Nous avons tous le droit de provoquer 
l'avancement d'une population par la voie de 
la persuasion, mais pereonne ne peut se tar- 
guer d'un pouvoir coercitif en faveur du pro- 
gres ou de ce qu'il considere comme le pro- 
gres. Le caractere essentiel de la civilisation 
est de respecter, de ménager le faible; le rhgne 
de la force caractérise la barbarie. Chaque na- 
tion est maltresse chez elle; tant pis pour elle, 
si elle fait un mauvais usage de son indépen- 
dance. L'anarchie elle-meme ne saurait moti- 
ver une agression. (Voy. Pologne.) On n'a le 
droit d'intervenir que si l'on a kté directement 
provoqué, si l'on est dans l'obligation de dé- 
fendre ses nationaux. Nous le répbtons, une 
civilisation supérieure ne confere aucun droit, 
aucun privilkge; elle impose tout au plus une 
tache, un devoir. M. B. 

SAUVEGARDE. La civilisation a pénktré 
dans la guerre et lui a imposé des lois dont les 
unes peuvent &re kcrites avant, pendant ou 
apres les batailles, dont les autres, quoique 
non kcrites, n'en doivent pas &tre moins obéies, 
d'apres le droit des gens. Les premieres sont 
des arrangements militaires concernant l'usage 
des armes, les blessks, les prisonniers, la sau- 
vegarde. « La sauvegarde, dit Klüber , promet a 
des personnes ou a des propriétés ennemies 
stireté et protection; elle est donnée, selon 
que la convention en dispose, ou par écrit, 
par exemple, sous forme de passe-port ou de 
sauf-conduit; ou bien en mettant les personnes 
ou choses sous la garde d'un détachement mi- 
litaire, ou euDn en leur donnant pour leur lk- 
gitimation quelque symbole, te1 que les armes 
de i'État, etc. D'apres ces diffkrences, on dis- 
tingue les sauvegardes en vives et mortes, et 
ces dernieres, en sauvegardes donnees par 
écrit et en sauvegardes constatbes par un sym- 
bole. D C'est la une déflnition genérale de la 
sauvegarde, dont de lartrns cite des cas qui 
la déterminent d'une manikre plus précise : 
a Souvent l'ennemi, kcrit-il, accorde de son 
chef, ou a la sollicitation des hahitants, des 
sauvegardes B un district, a un village ou a 
une possession dktachée ... On distingue deux 
sortes de sauvegardes : lo l'une en nature, 
lorsqu'un ou plusieurs soldats sont accordés 
pour mettre l'endroit a couvert d'hostilités tant 
de la part de l'ennemi lkgitime que de celle des 
maraudeurs ou du parti bleu (parti bleu, indi- 
vidus qui, sans ordre de l'htat, se sont armés 
contre I'ennemi); ces sauvegardes sont payees, 
nourries et récompensées; elles sont inviola- 
bles, et doivent etre renvoykes en sécuritb, lors 
meme que l'armée dont elles dépendent est 
chasske de la contrée; 2O l'autre sauvegarde, 
celle quis'accordepar écrit, n'est qu'une défense 
du chef d'un corps de troupes de ne point com- 
mettre d'hosiiités dans l'endroit en faveur du- 

que1 on a donnB ces lettres patentes, ou Brigb 
des poteaux de sauvegarde ou de neutrslitk. U 

Mais on comprendquecette énumération nepeut 
&tre complete; les conventions de cette nature 
pewent varier avec toutes les nécessitks, tous 
lesincidents produitsparles hostilités.La sauve- 
garde peut s'appliquer aux navires et a leurs 
cargaisons, a l'kchange et a la rédemption des 
prisonniers, aux suspensions d'armes , aux 
otages offerts o11 enlevbs, en un mot, a tous 
les intkrets divergents que souleve la guerre. 

EUGENE PAIGNON. 

SAVOIE (MAISON DE). Voy. Dynastie. 

SAXE (ROYAUME DE). La Saxe rogale fait 
partie de la Confédkration germanique et du 
Zollverein; elle a une superficie de 271.9 milles 
carrés géographiques ou 14,900 kíl. carrbs, et 
ses frontieres, d'une longueur totale de 161 
milles (de 7,400 metres), touchent sur une &ten- 
due de 41 milles a la Prusse et de 60 milles i 
l'butriche: le reste confine ti divers autres htats 
de l'bllemagne. 

La population de la Saxe royale a.Bt8 de 
2,225,280 habitants au 3 décembre 1861; le 
pays est done l'un des plus peuplés de l'Europe. 
On ne comptait en 1815 que 1,178,802 habi- 
tants; la population a donc presque doublé de- 
puis cette époque. 

Conslitution. - L'acte constitutionnel de la 
Saxe (du 4 septembre 1831) se distingue par 
quelques traits des documents semblables en 
vigueur dans les États mogens de l'Ailemagne. 
Nous nous bornerons a les indiquer. La diete 
est composke de représentants des divers or- 
dres. La premiere chambre comprend les prin- 
ces majeurs , 5 seigneurs médiatisés, 2 dépu- 
tés de fondations protestantes et 1 député d'iine 
fondation (Slift) catholique, 1 dkputé de l'uni- 
versité de Leipzig, 2 ecclBsiastiques protes- 
tants d'un rang klevk, 12 propriétaires de biens 
kquestres élus a vie par leur ordre, 10 pro- 
priétaires équestres nommés a vie par le roi 
[les premiers justiiiant d'un revenu foncier net 
de 2,000 thalers, et les seconds de 4,000 thalers 
nets (le tbaler=3 fr. 75 c.)j, Bbourgmestres des 
villes principales. La deuxieme chambre compte 
20 deputés des propriétaires équestres (ayant 
un revenu foncier d'au moins 600 thalers), 
25 députes des villes, 25 des paysans. 10 des 
commerqants et des manufactuciers. Tous ces 
députes doivent appartenir a I'ordre ou la 
classe et au district qui les envoient a la Cham- 
bre. Toute i'organisation politique est coque 
dans un esprit conserrateur. Ainsi, la rkunion 
des chambres n'a lieu que tous les trois ans ; 
le budget est voté pour une période triennale; 
les députks sont Blus pour neuf ans. La fonna- 
tion de partis politiques est entravée par la cir- 
constante que les dkputés ne peuvent pas 
choisir librement leur place dans la salle des 
séances, les places étant dbterminées par la 
loi ou distribuées par la voie du sort. Le gou- 
vernement a seul le droit d'initiative. Lorsque 
un projet de loi a étk adopté par une chambre, 
l'aiitre ne peut le rejeter que par une niajorité 
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des deux tiers des voix des membres presents. 
La mise en accusation des ministres ne peut 
émaner que d'un accord entre les deux cham- 
hres. La haute cour de justice, qui décide en 
dernier ressort de ces accusations aussi bien 
que de toute contestation sur i'interpretation 
de la Constitiition, s e  compose de 12 membres, 
dont 6 sont nommés par le roi, parmi les juges 
du royaume, 3 par la premiere e t  3 par la 
deuxieme chambre, hors de la diete; la hante 
cour est présidée par l'un des presidents des 
cours d'appel clioisi par le  roi. On voit qu'en 
Saxe le pouvoir de la couronne est moius li- 
mité que dans la plupart des autres monarchies 
constitutionnelles, ce qui provient en partie de 
I'ancienneté de la dynastie (les derniéres ac- 
quisitions, la Lusace, datant deja de plus de 
deux siecles; dans le reste du pays, la famille 
reopante est aussi vicille qiie l'histoire), et en 
partie de la modkration et  de I'esprit de justice 
qui, depuis plusieurs génkrations, anime les 
princes de la maison de Sase. Toutefois, tant 
que la famille royale sera catliolique, elle ne  
sera pas investie du pouvoir Cpiscopal dont 
jouissent les souverains protestants : trois ou 
quatre membres du ministhre sont chargés de 
l'exercer. 

Administration et justice. - Le pays se  di- 
vise en 4 cercles (départemects), dont le plus 
petita 308,000, le plus grand 827,000 habitants. 
A la tete de chaque cercle est un directoire 
chargé des affaires administratives et  de celles 
du culte e t  de I'instruction. Les cercles sont 
divises en grands bailliages (Amtshauptnlann- 
schaft) au nombre de 15 en tout, et  le grand 
bailli peut etre considérb comme le subdélégué 
du directoire. Au degre hierarchique inferieur 
del'administration nous trouvons, dans 48villes, 
les conseils urbaiiis (municipaux), et a la cam- 
pagne les 121 bailliages (districts de 4,000 a 
36,000 habitants), aiixquels les grands proprié- 
taircs apportent un concours gratuit en qualité 
de juge de paix. Lcs communes urbaines 
jouissent d'une certaine autonomie. 

La justice civile compte comme premiere 
instance, soit les 121 bailliages. soit (pour les 
affaires plus importantes) les 16 tribunaiix, dont 
les ressorts ont de 84,000 a 265,000 habitants; 
au-dessus des tribunaux ngurent les 4 cours 
d'appel , une dans cliaque cercle; enfln la cour 
d'appel supérieure (3= instance) sihge a Dresde. 
Au criminel, les audiences sont publiques, les 
debats oraux, et il y a  un ministére public, mais 
pas encore de jury. 

Culte et instruction. - Le culte compte 
1,243 Cglises, dont 1,211 luthériennes, distri- 
buées entre 897 paroisses, lesquelles forrnent 
37 circonscriptions de superintendant. 11 n'y a 
que 41,363 catholiques en Saxe. L'instruction 
publique comprend 1,977 ecoles primaires 
(I'instruction est obligatoire), 70 bcoles de di- 
manche, 8 écoles normales primaires pour 
instituteurs et 1 pour institutrices , 11 gym- 
nases (lvckes). 1 université (Leiozia).. 1 acadé- . u,- 
mie (écde) des mines, 2 institiits agronomiques 
et forestikres, 1 école vétériliaire, 7 Realschulen 
(écoles des sciences exactes), 2 écoles poly- 

techniques (des arts e t  manufactures), 2 con- 
servatoires de musique, 2 académies des beaux- 
arts, 5 écoles d'architecture, 3 écoles de com- 
merce, etc. 11 est peu de pays aussi riches en 
iiistitutions d'enseignement élkmentaire et su- 
périeur, enmuskes, collections et  autresmoyens 
d'instruction. 

Finances. - Les revenus s'élevent i environ 
13 millions de thalers (3 fr. 75c.). Pour la période 
financiere triennale 1861-1863, le chiffre a ét6 
de 12,356,352 th., pour la période 1864-1866, 
il est de 13,227,924 thalers. Voici les princi- 
pales sources de ce revenu : 

Les domaines, 1,44 1,878 thalers. Sont com- 
pris dans ce chipre les produits nets des forets, 
i,250,000th.,desdomainesagricoles 122,878th.. 
de la manufacture royale de porcelaine de  
Meissen, 13,000 thalers. Les rdgales ont pro- 
duit net 3,496,540 thalers, savoir : les postes, 
207,000 thalers ; les chemins de fer, 2,000,000 
(6.05 p. 100 du capital); peages des routes et 
ponts, 232,000; se1 (la Saxe n'en produit pas), 
4 18.000; loterie, 500,000; journalofficiel, 18,000 
thalers. 

AuGres ressources spdciales, 756,528 thalers 
(interets de créances, 640,000 thalers; expé- 
dition d'actes administratifs, 58,000 thalers, 
etc.). 

Impdts, 5,340,800 thalers, savoir: 
Thalers. 

Contributions foncihres . . . . . . . . . . .  1,518,800 - industrielle et  personnelle . 712,000 
TOTAL des contributions directes. 2,230,800 

Contributions indirectes : 
Douane .................. 1,18CI,700 
Biere ................... 250,100 
Eau-de-vie ................ 608,800 . 
Vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.400 
Tabac ................... 2;600 
Sucre de betterave. ........... 499,700 
Viande.. ................. 293.700 
Timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320;000 

TOTAL des contribut. indirectes. . 3,110,000 

L'impbt foncier et  des maisons est base sur  
le cadastrc de 1838-1842, et l'unitd cadastrale 
créee alors est censée l'équivalent d'un tiers de 
tlialer (1 fr. 25 c.) de revenu ou d'un capital 
de 10 thalers. En 1862, on comptait 52,683,963 
unitBs cadastrales. Toutefois on pense que le 
cadastre n'est plus au niveau de la rkalitk et  
que la progression inégale de la valeur des 
imrneubles a altéré i'égalité primitive de I'im- 
pdt. Une partie des contributions indirectes est 
p e c u e  par les agents du Zollverein (p. ex., le  
droit sur le sucre); d'autres sont pereues en  
communauté, avec celles de la Prusse et quel- 
ques autres Etats (p. ex., les droits sur le vin, 
l'eau-de-vie, letabac). Somme toute, la Saxe est 
un des pays les moins imposés et  la perception 
s e  pratique avec une douceur que les popula- 
tions savent reconnaltre. 

Ajoutons, enfin, que les 13,227,924 th. ci- 
dessus se  suhdivisent en  recettes ordinaires, 
11,035,746 th. , et recettes extraordinaires , 
2,192,178. th., prClev6s sur les fonds disponi- 
bles de I'Etat, provenant principalement d'cm- 
prunts pour les chemins de fer. 

Voici les principales dépenses de I'État : 
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Thalers. 

Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600,000 
Apanages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205,666 
IntBrets de la dette publique . . . . . . . .  2,285,231 
Amortissement . . . . . . . . . . . . . . . .  836,293 
DiBte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44,166 
Ministere ddtat , Archives de 13*tat, Cour 

des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . .  31,890 
Xinistbre de la justiee . . . . . . . . . . . .  565,547 
- de l'intdrieur ........... 995,943 - des finanees. . . . . . . . . . . .  510,209 - de la guerre . . . . . . . . . . . .  2,255,957 - du culte et de I'instruetion pu- 

blique . . . . . . . . . . . . . .  453,177 . . . . .  - des affaires étrangbres. 98,745 
Contingent aux dhpenses de la Confdddra- 

tion germanique . . . . . . . . . . . . . .  35,000 
Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  596,910 
Travaux publics (et ehemins de fer) . . . .  3,420,820 
Autres dBpenses . . . . . . . . . . . . . . .  192,370 
DBpenses imprbvues . . . . . . . . . . . . .  100,000 

TOTAL . . . . . . . . .  13,227,924 
dont ddpenses ordinaires, 10,511,980, et 2,715,944 th. 
dBpenses extraordinaires. 

La dette publique s'élevait en 1819 ti plus 
de 25 millions de thalers; en 1842, elle etait 
descendue a 13,155,000; en 1861, la construc- 
tion des chemins de fer I'avait fait remonter a 
56,132,333 thalers portant intCret et a 7 mil- 
lions de papier ne  portant pas intkret. Les pro- 
priétés de 1'Etat ont une valeur de pres de 
100 millions, dont 84 millions environ en 
immeubles et 14 millions en valeurs mobi- 
lieres. 

Arrnée. - Le service militaire est obligafoire 
pour les jeunes gens Agés de viagt ans. La 
durée dn service est de huit ans, dont six dans 
l'armbe active et  deux dans la reserve. L'ar- 
mée compte (1862-1863) 26,994 hommes, dont 
16,048 d'infanterie, 4,065 de chasseurs, 3,452 
de cavalerie, 2,225 d'artillerie, le reste se  di- 
vise entre le génie et le train. Le contingent 
saxon forme la premiere division du 99 corps 
d'armke de la Confkdération germanique. 

Ressources agricoles , indush.ielles, etc. - 
La Saxe royale est l'un des pays les plus avan- 
c é ~ .  L'agriculture y est portCe a un degré élevé 
de perfection. 50.31 p. 100 de la superficie 
totale du pays sont en terre arable, 2.85 en 
jardins, 11.28 en prés, 0.1 2 en vignes, 2.1 en 
piturage, 30.95 en forets, 2.39 en terreinculte. 
Le sol est peu morcelé pour un pays aussi 
peuplk. Cela vient en partie de ce que la loi 
n e  permet de skparer de chaque bien qu'un 
tiers de son ktendue. Les 971 biens equestres, 
possédés en partie par des non-nobles, for- 
ment 13 p. 100 des proprietésprivkes, 24p. 100 
appartiennent aux habitants des villes, 63 p. 100 
aux cultivateurs. Un bien equestre vaut en 
moyenne 90,000 thalers, 6 seulement dépas- 
sent la valeur de 420,000 thalers. Les paysans, 
liberhs depuis 1830 de toute charge feodale, 
sont dans l'aisance; neanmoins la Saxe importe 
7.2 p. 100 de sa  consommation en céréales. Par 
10,0001iabitants il y a 430 chevaux, 2,869 betes 
a cornes, 1,672 b&tes a laine, 1,215 porcs. 

Le produit des mines d'argent si célebres 
autrefois a ét6, vers 1858, de 62,700 livres (de 
500 gr.) par an, et  la meme époque on fabri- 
quait 263,000 quintaux (50 k.) de fer bnit, et 
on extrayait 24.1 millions de quintaux de 
houille et 5.8 millions d'anthracite. 

La Saxe est un pays industriel , car si I'agri- 
culture nourrit 559,013 individus, l'industrie 
fournit leur entretien a 1,248,677 personnes, 
dont 79,673 dans les mines. On compte dans 
les fabriques et  manufactures, 290,108 patrons, 
commis et ouvriers. 11 y a 303,397 broches a 
Iaine cardke, 104,622 d laine peignée, 707,387 
dans les filatures de coton, 13,082 dans ceiles 
de lin, 520 dans celles de soie. La petite in- 
dustrie occupe 61,129 patrons et 101,179 com- 
pagnons, les corporations n'ont perdu leurs 
privilkges qu'en 1861. La rkpartition des ma- 
chines ti ,vapeur est remarquable : 275 (6,442 
chevaux) apparliennent aux mines et usines, 
'75 (374chevaux), al'agriculture, 32 (630 che- 
vaux), aux moulins, 247 (30,898) aux Ctablis- 
sements de transport, 605 (8,071 chevaux) aux 
manufactures. 

La valeur du mouvement commercial ne sau- 
rait &re établie sbparément, mais la Saxe doit 
fournir un contingent consid6rable au com- 
merce du Zollverein. La ville de Leipzig no- 
tamment est célebre par ses grandes foires. ou 
se  réunissent des millions de quintaux de mar- 
cliandises ; on sait d'aillcurs que cette ville est 
le centre de la librairie allemande et qu'elle 
compte a elle seule 217 libraires. 

La longueur des chemins de fer est de 11 3 
milles (7.4 kilometres) dont 65 (non compris 
8, sjtués en dehors du territoire) appartiennent 
a 1'Etat. De plus 388 milles allemands de rou- 
tes. La poste transporta en 1861 12,586,459 
lettres et sous-bandes, 2,114,023 paquets, et  
236,050,410 th. en numéraire. En 1861, le 
nombre des depeches t6légraphiques a été 
de 4,015 dépCches oflicielles et  de 132,552 
dépkches privées. Il y a trois banques, dont 
deux ont le droit d'émettre des biiiets an por- 
teur. 

La Saxe est le pays ou l'kpargne est le plus 
rbpandue. On compte une caisse siir 2.5 milles 
carrés (en Angleterre sur 9.4, en France sur 24, 
en Prusse sur I i )  on sur 19,400 habitants (en 
Angleterre sur 44,300, en France sur 87,000, en 
Prusse sur 38,257 hab.). 11 y a un dbposant par 
8 habitants, (en Angleterre par 18, en France 
par 32, en Prusse par 3 1 hab.). La moyenne par 
livret a été de 59.6 thalers (en Angleterre de 
184, en France de 80, en Prusse de 80). EnGn en 
répartissant le solde sur l'ensemble de la popu- 
lation, la moyenne est de 7.5 thalers par habi- 
tant (10.2 en Angleterre, 2.5 en France, 2.6 en 
Prusse). GUILLAUME ROSCHER. 

SAXE-ALTENBOURG (DUCHÉ DE). Com- 
posé de deux territoires skpares, ce duché a 
une superficie de 24 milles carrés (1,317 kil. 
carrés), avec une population (fin 1861) de 
137,162 habitants. En 1834, la population Ctait 
de 117,921 habitants, appartenant presque tous 
au culte évangelique ou luthkrien. 

Le pouvoir du duc est limité par la Consti- 
tution du 29 avril 183 1 , modifike par la loi du 
1" mai 1857. D'apres ces actes, le duc est le 
chef souverain de I'Etat, qu'il gouverne avec 
l'assistance d'un ministere responsable. Les 
domaines appartiennent a la famille ducale, 
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mais leiir usufruit a Cte abnndonné a l'État en 
écliange d'iine liste civile de 143,000 tlialers. 

La diete (Lamltny) s e  compose de 25 députés, 
dont 8 representent les propri6taires de biens 
bqiiesti-es, 8 les villes, 8 les paysans et 1 les 
manufiiclnres et le commerce. Les reprksentarits 
des propriétaires et celui des manufactures sont 
élus par voie de siiffrage direel; les autres dé- 
putks sont nommes par I'élection a deux de- 
gr&s. Est élccteur tout citoyen inajeiir (21 ans) 
appartenant a un culle chrbtien, jouissant de 
ses droits civils et politiques et n'ktant pas a 
la charge de la charilé puhliqiie. Pour Btre éli- 
gible , il faut en oulre avoir depassé I'tige de  
treiite aiis et  justifier du cens suirant : ordre 
des propriétaires. un bien équestre imposé sur  
le piec! d'au moins 3,000 unitds cadastrales 
[l,OuO tlialers de revenu (voy. Saxe royale)]; 
villes et paysans, selon les localités, de  4 11, a 
23 tlialers d'impbts directs; maniifactures et 
cominerce, 28 tlialers d'impbls. Les députés 
sont élus pour six ans; les représentants des 
propriétaires, dcs villcs et  des campagnes, 
sont renouvclables par nioitié tous les trois ans. 
Avcc chaque députd, oii nonime un izuppléant. 
La diete doit &tre convoyuée par le duc au 
moins unc fois dans cliaqiie pkriode íinancierc 
(toiis les trois ans); il peul la proroger et la dis- 
soudre, a la cliarge de provoquer de noiivelles 
élections. Le pece et lc fils ne peiivciit pas 
Blre dkputés en meme temps. 

Les lois relatives ii la libcrt6 personiielle ou 
a la propriété tles citoyeiis nc peuvent pas Btre 
établics saiis le consentcment, les autres lois 
saiis i'avis consiiltalif de 1.1 didle. Lc budgct est 
disciite par I'Assemblée, qui vote les voies et 
rnoyciis. Aucun empruiit iie peut Btre con- 
tracté, auüun domaiue nliénk ou engagé en 
dclioi's de son assentiinent. 

L'adrniiiislratioii est dirigee par un ministkre 
composé de 3 membres. Toiiles Les décisious 
ducales doivent etre contre-signées par I'un 
d'eiix. Au-dessous du ~iiinistbre fonclionne : 
1 o Ic pou.uernemenl (Landesrqierung), c'est-a- 
dire l a  directioii génbrale des affaires intérieu- 
res ;  20 le consistoire superieur, charge du ' 
culie et de i'iiistruction; 30 le comité (collége) 
des üuiinces ; 4O ¡e comniandeiiient militaire. 
Entre le gouuei~nenzent ct I'autorité comrnunaie 
noiis reruarqiions les deux cliefs de cercle ou 
d'arroiidissemcnt (Kreishaztplnzann). 

La jiistice a pour troisien~e instance la co11r 
supérieiire de l h a ;  poiir deuxieme instance 
la cour d'appel d'Allcnbourg, poilr premiere 
instaiice 2 tribuiiriux crimiiiels et 9 tribunaux 
civils. 

L'instruction est conférbe dans les écoles 
primaires, dans le gymnase d'Allenbourg, le 
lycée d'Eiseiiherg , I'école normale &Alten- 
boucg el  I'universilé de Iena. 

Vuici le budget de la période financiere 
1862-1864 : 

Ree~ttea.  Tiialers. 
Domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312,097 
Imp6ts dlrects . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186;200 - indirecta . . . . . . . . . . . . . . . .  237,400 . . . . . . . . . . . . . . .  Reeettes diverses. 93.819 

Dkpenses. ThsI~rs. 
Inthrets et amortissement de  lo dette . . . .  88,588 
Liste civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143,000 
Ministhre et  dihte. . . . . . . . . . . . . . . .  57,284 
Justiee.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103,258 
Intbrieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.804 
Cultes et instruction . . . . . . . . . . . . . .  50;235 
Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83,867 
Administration finaneibre . . . . . . . . . . .  180.188 
P e n s i o n s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29;737 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,294 

TOTAL. . . . .  802,255 

A la fin de  186 1, les capitaiix actifs ou 
créances de I'état s'élevaient a 1,206,725 tli., e t  
les dettes a 980,703 th., y compris 432,400 th. 
de  papier-monnaie. 

L'armée se  compose de  1,600 liommes. Le 
contingent fédéral est de  1,473 liommes. La 
dur6e du service es1 de six ans, dont deux de  
présence sous les drapeaiix. 

L'agriculture est florissante dans le duché 
d'bltenbourg, dont la partie orientale est tres- 
fertile. Sur une superficie totale de 206,251 
ackers, t 10,448 sont en terre arable, 16,762 
en pré. 62,933 en forets. En 1861, on compta 
8,200 chevaux, 59,367 betes a cornes, 54,001 
M e s  a laine, 53 ines ,  11,473 chkvres, 6,383 
porcs. 

L'induslrie maiiufacturiere est peu dévelop- 
pke. La banque fonciere (Landesbank) d'Alten- 
bourg prBte sur liypothéque, etc., mais n'emet 
pas de notes. G. HOPF. 

SAXE-COBOURG-GOTHA (DUCHÉ DE). Com- 
posé de deux territoires separes (Cobourg, 
10.65 millcs carrks, Gotlia, 25.84milles carrisl, 
ce duclid a une superficie de  36.49 milles c;irrCs 
g&ographiques, soit 3,002 liilométres carrCs. 
La populalion (presque en totalité Iiithtirienne) 
a été, en 1861, de 46,997 dans le duclik d e  
Cobourg, 112,417 dans le duché de Gotha; en- 
semble, 159,414 habitants. En 1834, on n e  
comptait que 134,665 habitants. 

Jusqu'en 1852, les deux territoires (ducliés) 
avaicnt un ministére commun, mais des dietes 
et des administrations séparées. Coboiirg avait 
eii une Constitution cn 1821, mais Gotlia avait 
des étals basés siir le régime feodal. Par suile 
des évknements de 1848, le duché de Gollia 
recut une Coiistitution assez democratique pour 
que la dikte féderale dc Francfort c r i~ t  devoir 
soulever des reclamations. On sentit aussi le 
besoin d'une union plus inlime entre les deiix 
ducliés; il 4. fut pourvu par la loi fondanteitlol 
d1c 3 nzai 1852, encore en viguenr. La réunion 
n'a eulieu cependant que pour les relations con- 
cernant le soiiverain, la Confédération germa- 
iiique, les affaires étrangkres, I'armée, les pos- 
tes,  les douanes, la justice; la separation a éIé 
mainteniie pour l e  reste, et notamment pour 
les linances. Par conséquent, chaque diiché a 
sa caisse a part et  une diete particuliere; pour 
les affaires communes, on forme une diele com- 
mum. 

La diete de  Cobourg s e  compose de 11 dépu- 
tés, cellc de Gotha de 19, la dikte commune de 
21, dont 7 sont nomnies par ladiete particuli(ire 
de Cobourg et parmi ses membres, et 14 par 
celle de Gotha. L'élec,tion a lieu dans les duclies 
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une somme déferminée. Les troupes de Co-' 
bourg-Gotlia sont armées et équipées a la prus- 
sienne, mais ne cessent pas &&re sous les 
ordres du duc. 

L'agriculture. 1'8leve du bktail, la sglvicul- 
ture sont florissants dans cette contrée. On y 
compta, A la fin de 1861, 7,007 chevaux, 
59,377 betes a cornes, 123,724 betes a laine, 
51 ines,  20,359 clievres, 42,483 porcs. Les 
niines sont peu importantes, mais il y a plu- 
sieurs fabriques iniportantes de  porcelaine , 
faience, silcre, jouets d'enfants et  autres, plu- 
sieurs usines, des filatures, quelques manu- 
factures de  tissus, et  enün le célebre établis- 
sement de cartes géographiques de  Justus 
Pertlies, a Gotha. 

Les voies de communication s'élevent A 13 
milles de cliemins de fer e t  97 milles de routes 
et  chemins. 

Gotlia a une banque priuée avec un capital 
en actions de 1,400,000 th.; Cobourg, une ban- 
que fondbe sur un capital de 700,000 tli. La 
premiere kmet des billets a vue et  au porteur. 
Gotlia possede, en outre, une institution de 
crédit foncier dont les opérations sont garan- 
ties par i'htat, et qui a deja (1862) preté 
1,531,410 th. siir Iiypotli8que, et deiix etablis- 
sements d'assiirarices cblebres bas6s sur le 
principe de mutunlité, la n banque d'assnran- 
ces contre I'incendie U et la 11 banque d'assii- 
rances sur la vie ». La premiere avait assuré, 
a la fln de 1863, des propriétés pour une valeur 
de 445 millions de tlialers, avec un capital re- 
serve de 1,889,795 th.; pour la deuxikme, le 
moutant des assiirances cn cas de  mort a bté 
de 43,179,900 tli., et ie capital en réserre de 
12,03 1,146 tli. C. HOPF. 

SAXE-MEININGEN (DUCHE DE). Ce diiclié 
a une superficie de 43 milles carrks geogra- 
pliiques (2,359 kil. c.), sa populaliou (recense- 
ment de décembre 1861) est de  172,341 liabi- 
tants (146,324 en 1834), appartenant presque 
toiis au ciilte luthérien. 

D'apr$s la Constiíution de 1829 et la loi élec- 
torale de 1833, la didte s e  compose de 24 
membres: 2 en sont nommés par le duc, 6 par 
les grands propriétaires, c'est-a-dire par ceur  
qui payent .au moins 40 fl. d'impbt foncier ou 
possedent un domaine d'au moins 250 ackers, 8 
par les villes, 8 par les campagnes. Les dépu- 
tés des propriétaires sont élus par le suffrage 
direct (il y a 2 circonscriptions electorales); les 
députés des villes (4 circonscriptions) e t  des 
campagnes (8 circonscriptions) , soiit nommés 
par i'élection a deus degrbs. Pour etre eligible 
il faut etre i gé  de trente ans, jouir de scs droits 
civils et politiques, elre indépendant et pro- 
fesser la religion clirktieniie; de plus, pour les 
députks des propriétaires, posséder dans le 
duchk une propriétk supportant 10 il. d'impclt 
foncier, poiir les autres députés, payer 10 fl. 
d'impbts directs. Les députks sont élus pour 
six ans; on nomme en meme temps un sup- 
pléant. La diete doit &re convoquée au moins 
une fois dans chaque période financiere (3  ans). 
Le duc fixe d'ailleurs i'époque de la convoca- 

tion , et peut proroger et dissoudre I'assembl6e. 
Le président et les deux vice-présidents sont 
Clus par les députés et  conflrmés par le duc: 
ils forment le directoire de  la dikte. 

Les lois relatives a la liberte et  a la propriété 
des citoyens, ainsi que les lois financieres, n e  
peuvent etre etablies ou abrogées qu'avec l'as- 
sentiment de la diete. Pour cliaque pCriode fi- 
nanciére un  double état des recettes et des 
dépenses lui est.soumis, un  Btat du trésor pu- 
blic (caisse de i'Etat) et  un etat des domaines. 
Le premier ne  peut etre arreté qu'avec le con- 
sentement de  la diete; sur le second elle s e  
borne a donner un avis. Toiitefois, les domaines 
n e  peuvent pas plus que le tresor &re chargés 
d'une dette contrairement au vote de la di&. 
Les domaines sont un  fidéicommis confié a la 
famille ducale, ils sont administrés par le duc 
sous le controle de la diete. Leur produit doit 
fournir d'abord une  liste civile de 225,000 fl., 
I'excédant est partagé par moitiés entre le tré- 
sor et la liste civile. 

Le ministere d'htat se divise en 5 départe- 
ments : L o  maison ducale et  affaires étrangkres; 
20 intérieur, police, armée; 3O justice; B0 culte 
et instrucliori; 5O flnances. L'un de ces dépar- 
temenls est dirige par,un miuistre, les autres 
par des conseillers d'titat. Le pays est divise 
en 1 l arrondissements ou bailliages. 11 y a 3 
instances: la 3@ est représentée par la cour 
supérieure siégeaiit a 18na; la Ze par la cour 
d'appel d'Hildhourgshausen ; la I r e  par 5 tribu- 
nauv et  10 sous-tribiinaux (Krcisgeriehtsdcpu- 
tation). Les crimes sont soumis au jury. 

Pour I'instruction supérieure on entretient 
cn commun arec Ics autres diichés saxons l'u- 
niversité de  Iéna, puis deux gymnases, une  
écoie normale, enlin des kcoles primaires. 

L'administration financiere distingue la caisse 
domaniale de la caisse de i'titat. D'aprds le 
budget de  la période financiere 1862-1865, la 
caisse domaniale a un  revenu de 844,700 fl., 
dont 196,137 de domaines agricolcs et 602,377 
du produit des forets et de la chasse; et la dk- 
pense est de 758,450 fl., dont pour la liste civile, 
225,000 fl.; 89,787 fl. pour i4ére ts  e t  amortis- 
sement de la dette publique, 211,966 fl. pour 
frais de regiedes forets, 67,837fl.pour construc- 
tious, 19,8 15 fl. pour subventions aux égliscs et 
aux ecoles, 29,000 fl. pour pensions. L'excédant 
est  de 92,250 ,a. (voy. ci-dessus son emploi). 
La caisse de 1'Etat a un revenu de 1,083,592 8. 
dont 312,000 fl. en impc9ts directs et 617,595 fl. 
en  imp6ts indirects; et  les dCpenses s'Cl6vent 
a 1,083,592 fl., dorit : ministkre de la maison 
ducale e t  affaires etrangeres, 2 1,758 ff . ;  inté- 
rieur et  police , 213,174 fl.; justice, 258,229 fl.; 
culte et instruction , 93,247 fl. ; íinances , 
115,122 fl.; intérets et arnortissement de la 
dette, 237,920 fl.; armée, 137,653 fl. 

En 1862 la dette publique élait de  3,715,963 fl. 
dont 356,039 11. en papier-monnaie. 

Le contingent federal s e  compose de 1,726 
hommes. Le service militaire est de  six ans,  
dont deux sous les drapeaux. Le remplacemeii t 
est  admis. 

Le territoire est assez montagneux et quel- 
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ques districts sont peu fertiles; nkanmoins l'a- 
griculture est la principale occupation des ha- 
bitants. En 1861, on comptait 4,005 chevaux, 
77,761 betes a cornes, 211,441 betes a lainc, 
21,926 chevres, 48,088 porcs. Les mines sont 
assee productives, surlout en  houilles, fer e t  
ardoises. 11 y a ausei trois salines importantes. 
L'industrie manufacturiere es1 representee par 
quelques usines a fer, des verreries, des fa- 
briques de porcelaiiie, de jouets d'enfants. 
des filatures. des tanneries et aiitres. lleiningen 
a deux établissements de  crédit foncier, et de- 
puis 1856 la e Banque de  crédit de  I'Allemagne 
centrale o, fondee sur  u n  capital, en actions, 
d e  4 millions de thalers, qui étend ses opkra- 
tions sur  toutes especes d'affaires de  banque, 
e t  émet aussi des billets. G. HOPI?. 

SAXE-WEIMAR-EISENACH (GRAND-DU- 
CHÉ DE). Situé au cceur de I'Allemagne, le grand- 
duche a une superficie de 65.6 niilles carrés 
géographiques ou 3,600 kilometres carrés, et  
s a  population , presque entierement protes- 
tante, s'est élevée, en  decembre 1861, a 
273,252 habitants, formant 62,921 ménages. 
En 1834 on ne  comptait qiie 238,672 habilants. 

Conslitution et  administration. - Dans les 
duchés saxons le poi7.voir des ducs avait toujours 
été limite par des ktats composés principale- 
ment de la noblesse; mais lors de  la reconsti- 
tution du grand-duchk de Saxe-JVeimar , en 
1816, l e  grand-diic donna au pays une charle 
libérale qui a étk modifiBe en 1848, 1850 et 
1852, d'iine maniere conforme aux exigences 
des temps modernes. L'acte fondamental révisk 
du 15 octobre 1850 et la loi électorale du 6 
avril 1852 forment la base du droit public ac- 
tuel du grand-duché. D'apres ces documents 
les  citoyens sont représentésparladiete (Land- 
tag), qui s e  compose de 3 1 députés, dont l'un 
élu par et parmi les membres autrefois immé- 
diats (voy. Mediatisation) de  l'ordre équestre 
(voy.); 4 nommcs par les grands propriétaires 
ayant un rerenu foncier d'au moins 1,000 tha- 
lers; 5 parmi les personnes ayant un revenii 
pareil provenant de toute autre source; et 21  
par les suffrages de  I'ensemble des citoyens. 
Est éligible tout ciloyen 5gB d'au moins trente 
ans, d'une reputation intacte et indkpendant. 
Les 21 deputés élus par le suffrage gknéral ou 
iiniversel sont nommés par l'élection a deux 
degrés; il y a un electeur secondaire par 400 
liabitants (times). Sont électeurs primaires tous 
les citoyens majeurs (vingt-un aiis) qui oiil l e  
droit de  bourgeoisie dans une des communes 
du grand-duché (ou qui y sont légalement éla- 
blis), jouissent de leurs droits civils et poli- 
tiques et ne  sont pas a la charge de la charilé 
publique. L'électeur secondaire doit en  outre 
avoir I'tige de  vingt-cinq ans. Les députés sont 
elus pour trois ans,  durée de la periode iinan- 
cikre. 

La diete fixe,, de concert avec le souverain, 
l e  budget de l'Elat. Aucun irnpdt n e  peut etre 
perqu, aucun emprunt contracte sans son con- 
senternent. Ellc examine les comptcs dc  la 
caisse de  1'Btat, soumet au souverain des ob- 

'servations sur  les defautsde In ICgislation et 
les abus de I'adrninistration, et  possede le droit 
de  mettre le ministhre en accusation. Son con- 
cours est nécessaire pour tout cliangement dans 
la constitution et pour la redaction de lois tou- 
chant a la liberté, a la séciirit6 et a la propriéte 
des citoyens. 

Les sessions de la diete sont ordinaires ou 
extraordinaires. Les preinifires ont lieu tous 
les trois ans, vers la lin de la période finan- 
ciere; les sessions extraordinaires aussi sou- 
vent que le souverain le croit nbcessaire ou 
que les dispositions de la Constitution le pres- 
crivent. L'assemblbe nomme un prksident et 
deux vice-presidents, tous les trois forment le 
bureau ( Vorstaml) de la dikte, qui reste eii 
activité, meme dans I'inlervalle des sessions. 
C'est samission de convoquer les députés cha- 
que fois qu'une session doit avoir lieu, de tout 
préparer pour que des l'ouverture des skances 
la diete puisse commencer ses travaux, de di- 
riger les débats, enUn de veiller a ce que la 
Conslitution ne soit pas violée. 

Le souverain a le droit de proroger la dikte, 
de clore la session , de dissondre la Chambre- 
La dureede la prorogation n e  peut pas dépasser 
treute jours, et la dissolution doit &re suivie, 
dans le delai de trois mois, de nouvelles blec- 
tions. 

L'aiitoritk administrative supCrieure est entre 
les mains du ministere d'htat qui s e  divise en 
4 dbpartements : lo maison du grand-duc et  
affaires étrangeres; 20 intérieur et  guerre; 
30 flnances; 40 justice et cultes. Chacun de 
ces départements est dirigé par un chef res- 
ponsable. Ce sont ces quatre chefs de departe- 
ment et les membres que le grand-duc pourrait 
juger a propos de leur adjoindre, qui for- 
ment le ministkre. Ce conseil est preside par 
le grand - duc ou par un président nomme par 
Iiii. 

Le pays est  divise en cinq districls (départe- 
ments), administrés, chacun , par un directeur 
ayant des attributions analogues a celles d'un 
préfet francais. 11 est kgalcment seconde par 
un  conseil (génbral) élu par les communes. La 
justice est conféree par lrois tribunaux, par 
une cour d'appel et en troisieme inslance par 
la cour supérieiirc de Iena, qui appartient en 
commun a tous les htats de la Tliuringe (voy.). 
Les crirnes sont jugés psr le jury. 

Cliaque cominune a une école primaire, 
Weimar et Eiscnach des gymnases (lycees), dc 
plus, Eisenach a une Realsch?tle et  Weimar une 
école normale; enfin l'université de lbna (fon- 
dee en 1558) est commune aii grand-duclié el 
aux ducliCs de Saxe. 

Fina?zces. - Voici le hudget pour la période 
financi8rc de  1863 a 18G5 : 

Receltes. Thalers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o m a i n e s . .  446,990 
IntBr6ts de erciances (dette active). . . . . .  168,483 . . . . . . . .  Frais de justiee, droits divers 139,035 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Imp6t feucier. 168,250 
- indlrect.. . . . . . . . . . . . . . . .  445,115 
- . . . . . . . . . . . . . .  sur le revciiu 282,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divers.. 37,836 

TOTAL. . . . . . . .  1,687,808 
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Dipenses. Thalers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liste civile 280,000 
IntBr&ts et amortissement de  la dette . . . .  260,917 . . . . . . . . . . . . . . . .  Travaux publica 67,135 
DBpartement de la maison du grand-duc et  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  int8rieur 66,845 . .  DBpartement de la justice et des cnltes. 201,019 

- des finances. . . . . . . . . . .  lfi2,023 . . . .  - des ReCOUrH et  pensions 100,080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ArmBe. 180,000 . . .  Subventions aux Bglises e t  aux Bcoles 83,267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divers. 287,122 
TOTAL. . . . . . . .  1,687,808 

La dette s'éleva en 186" environ 4 millions 
et  demi de thalers, non compris 600,000 th. 
e n  papier-monnaie. . 

Armée. - Elle compte avec la rbserve 3,350 
hommes. Tous les citoyens cloivent le service 
militaire pendant six ans, dont deux sous les 
drapeaux. Le remplacement est admis. 

Rcssources. - L'agriculture et  l'élkve du 
bélail sont la principale industrie de ce  fertile 
pays. On y compta, en 1861, 15,106 cllevaux, 
115,792 bCtes a cornes, 285,761 bétes a laine, 
85,694 porcs, 38,144 cli&vres. Les forCts sont 
étendues, les mines peii importantes. Parmi 
les manufactures on distingue des fabriques de  
quincaillerie, de produits chimiques, de por- 
celaine et de fasence, de drap, des filatures de  
laine, des manufactures de toiles, etc. 

Les affaires commerciales sont facilitées par 
la Banque de Weimar, foudée sur un capital de 
5 millions de tlialers ( 3  fr. 75 c.), qui kmet des 
billets et qui entretient des agences a Leipxig, 
Qresde el  Chemnitz. G .  HOPF. 

S C A N D I N A ~ ~ S M E .  On nomme ainsi l'aspi- 
ration attribuke aux trois Etats scandinaves, 
SuBde, Norwége et Daneniark, a former iin seul 
Etat, ou da  moins une confédération Ctroite 
semblable a celle de l'Allemagne. 

11 nous semble que tous les esprits sensks 
doivent sympathiser avec cette idée: elle n e  
saurait produire aucun mal et pourra avoir 
d'excellents resiiltats, s i  on la réalise avec 
sincérité et dévouement. Le scandinavisme n e  
peut avoir aucune Lendance agressive; les trois 
pays reunis, en defalquant la partie allemande 
de la monarchie danoise d'avant 1864, compte- 
raient environ 7 millions d'habitants et auraient 
pour plus proclics voisins la Riissie d'une part, 
I'Allemagne de I'autre, deux colosses que la 
Scandinavie, nialgrk la valeur de ses eiifants, 
ne saurait avoir la prétention d'entamer. L'idke 
a donc un but puren~ent dkfensif, et dans l'in- 
ter& de la paix de I'Europe, nous souliaitons 
qu'elle ne  reste pas stkrile. 11 est utile qu'il y 
ait la-haut dan8 le Nord un ~ t a t  ou une confé- 
dération asscx forte pour s e  Faire respecler au  
besoiii. 

L'idee, d'ailleurs, n'est pas nouvelle. Sans 
remonter a Tunion de Calmar, il siiffit de  rap- 
peler la reponse que hapoléon le' fit en 1810 
a u x  envoyés suédois qcii étaient venus lui de- 
mander un roi: e Une telle rkiinion, leur dit-il, 
délivrera votre palrie de I'iufluencc russe et 
votre comnlerce de l'influence anglaise. Faites 
taire les prcjugés; formez un seul Etat dans 
Jeque1 disparaftront ces dénominations diverses 

qui entretiennent parmi vous la discorde et  IU 
haine; formez une grande puissance composée 
de trois peuples unis par les mémes int6rCts.u 
Depuis lors les préjuges s e  sont tus, du moins 
une notable partie de la population des trois 
royaumes est gagnée au scandinavisme, et, en  
attendant mieux, leurs économistes demandeut 
I'unitb monetaire et celle des poids et mesures, 
des conventions postales et télégraphiqiies e t  
diverses autres mesures destinees a multiplier 
les intérets communs. 

Nkanmoins , s i  nous sommes sympathique 
au  scandinavisme, ce  n'est pas au point de  
vue du « principe des nationalités 11. Ce principe 
agit ici d'une maniere défavorable. parce qu'il 
fait naftre des sentiments hostiles, d'abord 
coutre I'Allemagne, puis entre les divers pays 
scandinaves. On est allé jusqu'i prétendre que  
les Scandinaves n'étaient pas de  race teutoni- 
que, malgré l'histoire, malgrk l'origine com- 
mune des langues. Que cette branche s e  soit 
skparke de bonne heure du tronc commun, 
c'est la un point secondaire lorsqu'il s'agit de  
races. Quant aux inimities entre les Sukdois, 
les Rorwegiens et  les Danois, elles s e  perdent, 
di1 moins dans les classes supérieures. et elles 
disparaftront bientdt, on est en  droit de l e  
penser, dans les classes inférieures. Une lu- 
miere qui brille en haut d'iin éclat suffisant 
eclaire en bas jusqu'aux replis les plus profonds. 

IIais si le priucipe de nationalité nous semble 
d'une importance moindre qu'a d'autres publi- 
cistes, nous n'en méconnaissons pas I'influence 
legitime, et son concours sera precieux pour 
rkaliser urie idée politique basée sur de puis- 
saiits arguments. On peut s'attendre L ce  que 
les peuples libres du Nord en comprendront 
toute I'importance. 

Ce que nous soutenons avant tout dans l e  
scandinavisme, dit la Revue germanique (1 5 
septembre 1861), c'est une idee de paix, d'é- 
quilibre eiiropecn. 11 C'est a ce point de vue 
aussi que nous liii sommes favorable. Voici un  
autre passage de l'article que noiis venons de  
citer : 

« 11 y a encore autre chose a voir dans cette 
idee. Le scandinavisme n'est pas seulement fa- 
vorable a la liberté des peuples, il intbresse 
non rnoins directement la liberté des citoyens 
et les progres intérieurs dans le Rord. 

u L'organisation politique de la Suede est pé- 
triflke dans des cadres qui arreteut i tous les 
points de l'ordre social le développement des 
forces personnelles et  des libertes modernes. 

u La représentation de la Sukde, avec ses  
quatre ordres de la noblesse, du clergé, des 
bourgeois et (les paysans, ne  correspond plus 
d'aucune maniere aux besoins actuels du  pays. 
La noblesse appauvrie voit chaque annee ses 
biens-fonds considkrables passer de  ses mains 
entre celles de la bourgeoisie. La tyrannie du 
clergk est une anomalie moustnieuse dans u n  
pays qui a inscrit la liberté de  conscience su r  
son drlipeau. Le clergb s'obstine a repousser 
toute innovation, et nous ne  serions peut-Ctre 
pas loin de la vérité en afirmant que ce n'est 
pas chez lui que les cliemins de fer projetés 
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out trouvé leurs plus ardents défenseurs. Tant 
que le clerge restera un ordre represente dans 
I'État, on ne dépasuera pas la loi tout a fait 
illusoire de tolérance religieuse votee récem- 
ment, et la Sukde restera, sous le rapport re- 
Iigieux, sur le meme niveau que les Etats du 
Grand-Turc. (C'est exageré.) 

u Ce qui empeche principalement l'union in- 
time de la Korwége avec la Sukde, ce qui jus- 
tiíie les; r6pulsions de la Norwege contre toute 
union autre que purement dynastique, c'est 
précisément cet état social de la Sukde, qui 
repose sur les combinaisons artiticielles de la 
loi antique et qiii ne représente plus que la 
prépondérance d'intérets factices. Le moment 
est venu pour la Suede d'entrer franchement 
dans la voie du progres et d'étendre les cadres 
politiques de manikre a y laisser prendre par 
les interets nouveaiix la place qui leur est due. 
Avec ses institutions démocratiques, la Nor- 
wége a fait depuis cinqiiante ans des progres 
comparativement plus rapides que la Sii&de. 

u Le Danemark, entrant dans le nouvel Etat 
du Nord, y rattacherait fortement la Korwége, 
son ancienne saeur, en lui apportant le secours 
decisif de ses idees libérales ... w 

Nous sommes convaincu que des modifica- 
tions liberales ne tarderont pas a &re intro- 
duites dans la Constitution suédoise, et il est 
possible que les Bvknements qui se déroulent 
actuellement (1864) dans le Danemark feront 
faire un pas au scandinavisme; mais le princi- 
pal obstacle paralt, pour le moment du moins, 
venir de la Horwége. Le premier sacriuce que 
nous lui demanderions, ce serait celui de la ligne 
douanikre qui la sépare de la Sukde; puis vien- 
drait une entente sur d'autres points, et enfin 
cette union véritable, intime, qui seule fait la 
force. MAURICE BLOCK. 

SCEAU DE L'~TAT.Lenomdesceaudésigne 
tantot le cachet gravé en creun servant a faire 
des empreintes a I'efligie du prince, aux ar- 
mes de l'Etat, etc., taiitdt les empreintes me- 
mes obtenues par l'apposition du sceau. De ce 
que, anciennement, le type du sceau etait le 
plus souvent monté en bague, il porta le iiom de 
la bague meme, ann.ulus, avec iine épithete 
telle que signatorius , sigilkurius , cerogra- 
phicus, indiquant son usage. Plus tard vinrent 
les noms de signupn , signaculum, sigillum et 
QuEda; ce dernier mot , tire du grec, h i t  
par etre spécialement applique aux empreintes 
en métal du sceau du pape, puis employé par 
ertension pour signiíler les actes pontiílcaux 
eux-memes. 

Dans l'origine. les sceaux ~ n t  kté inventes 
pour venir en aide a l'ignorance et tenir lieu 
de signature; puis ils ont servi a renforcer la 
signature et a en attester la vérité. Vers i'épo- 
qiiedelaRenaissance, i'écriture s'étant vulgari- 
sée, les signatures autographes Grent peu a 
peu dklaisser I'usage des sceaux par les parti- 
culiers, qui ne s'en servirent plus guere que 
comme de simples cachets. Dlais les souverains, 
YÉtat, les etablissements publics continuh- 
rent a les employer pour certifier les signatu- 

res,et rendre authentiques les titres delivrés 
en Original ou en expédition. 11 y eut uii graid 
sceau, un contre-sceau (ou empreinte au re- 
v e r ~ ) ,  puis des sceaux de diverses catégories 
(ceux des parlements, les petits sceaux de jus- 
tice , ceux des seigneurs, celui du Chatelet) , 
puis tout un attirail de grande et petite cban- 
cellerie: garde des sceaux , audienciers, rkfh- 
rendaires, contrdleurs , tresoriers , huissiers , 
chaume-cires, ciriers, porte-corres et messa- 
gers. Tout ce personnel avait a sceller les 
édits , ordonnances, déclaraiions . lettres pa- 
tentes, provisions de charges ou d'ofices , let- 
tres d'abolition, de remission et de naturalite, 
et en génér~l toutes lettres expédiees par la 
grande chancellerieet emanant directement dela 
puissance royale. Les rois ont parfois retenu le 
sceau par-devers eiix: aiosi Henri IV en 1589, 
et Louis XIV, en 1672, aprks la mort du chan- 
celier Sdguier. 11 y avait un Conseil du Sceau 
présidé par le roi. 

La Révolution franqaise, tout en maintenant 
l'emploi des sceaux de l'htat , en a amoindri 
I'irnportance et a cessé d'en confler la garde a 
un haut fonctionnaire spdcial , pour la transfé- 
rer a un des ministres. En eflet, du jour ou la 
royautk absolue fit place a la royautk constitu- 
tionnelle, le contre-seing ministeriel ne fut 
plus seulement une formalile destinée certi- 
Tier la signature du monarque ; il devint la con- 
dition indispensable de la validite de cette si- 
gnalure, et prit ainsi beaucoun de la valeur 
antérieuremcnt attribnée au sceau royal. La 
question s'éleva pour la~remikre fois il'Assem- 
blée nationale, a la seance du 6 octobre 1789, 
lorsque Duport dit « qu'il voyait avec peine 
que la réponse du roi (a la demande d'acccp- 
tation de la declaration des droits) n'était si- 
gnde qile de lui, r et que Mirabeau, appuyant 
cette observation, ajouta : <r La reponse du coi 
n'est pas contre-sigiiée d'un ministre, elle de- 
vrait I'ktre : car satis cela la loi salutaire de la 
responsabilité sera toujours eludée. La per- 
sonne du roi est inviolable, la loi doit l'etre 
aussi, et quand elle est violee. les victimes ne 
peuvent 6tre que les ministres. Je propose 
que tout acte emane de Sa filajeste ne puisse 
etre manifesté sans la siguature du secretaire 
d'Etat. n Un mois plus tard (9 nov.) Btait rendu 
le dCcret qui statue l o  que n l'expression de roi 
de Frunce sera cliangee en celle de roi des 
Francais , J I  sans aucune addition a ce titre; 
Z0 que U les signaturc, contre-seing et sceause- 
ront uniformes pourtout le royaiime,~~ et 30 apres 
avoir regle la formule de promulgation, l'inti- 
tule des lois (Ma~zclons el ordo?~nons, etc. En 
foi de quoi 120~s avons signe' et fait contre- 
signer les pre'sentes, auxquelles nous avoizs faid 
apposer des sceazlx cle l'État), porte que « la 
loi etant sanctionnhe , M. le garde des sceaux 
en enverra a I'Assemblke nationale une expé- 
dition signée et scellke, pour &re deposbe dans 
les archives. n 

Les articles 5 et G du décret des 27 avril- 
25 mai 179 1 , sur l'organisation des ministhres, 
sont ainsi concus: a Les fonctions du ministre 
de la justice sont: lo de garder le sceau de 
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Schleswig-Holstein remonte a l'klection. En 
14ri8, le trQne de Danemark étant devenu va- 
caiit, le comte d'oldenbourg, Clirétien Ie*, fut 
Blu roi par la nation danoise. Les ducliés de  
Schleswig et de Holstein , réunis depuis plus 
d'un siecle deja, 6taient alors gouvernes par 
Adolphe de Schaumbourg; a s a  mort. en  1460, 
les ktats de Schleswig-Holstein élurent Chré- 
tien P: qui devint aiusi roi-duc-comte, c'est-a- 
dire, qu'il fut ti la fois souverain de trois pays 
distincts. (Voy. Union personnelle.) Le fils de  
Chretien, Fredericler, eut deux üls: I'aine herita 
du royaume et  des duchke; le serorid fut fonda- 
teur de  la maison.de Gottorp, qui succeda dans 
I'Oldenbourg. Au dix-huitieme siecle un de ses 
descendants (Pierre 11I) devint empereur de 
Russie. 

Le petit-fils de  Préderic, Chretien 111 (1533 ti 
1559), roi de Danemark et  duc de Sclileswig- 
Holstein, eut kgalement deux fils: I'alné, Frkdé- 
ricll, lui succeda; le second, dit Jeau le Jeune 
(mcrt en 1622), fut, par son fils atné, Alexandre 
(mort en  1627), fondateur de la maison de Son- 
derbourg. Les deux branches de cette maison 
Sonderbourg- Augustenbourg (I'alnée , fondée 
par Ernest Gunther) et  celle de Sonderbourg- 
Glücksbourg (la cadette, fondee par Auguste- 
Philippe) , sont arrivées jusqu'a nos joiirs , tan- 
dis que la ligne royale s'est éteinte par la mort 
de Frederic VII, le 15 novembre 1863. 

L'election de Chrétien I c ~ ,  en 1160, n'avait 
pas eu lieu sans conditions, parmi lesquelles 
nous n'en mentionoous qu'iine, celle de I'uiiion 
perpetuelle des deux duchés. Cette convention 
reciit en fait quelques atteintes par la suite, le 
roi ayant taillk des apanages dans les duchés; 
mais le principe fut maintenn et afirmé de nou- 
veau a pliisieurs reprises. Les faits eux-mimes 
vinrentsemettre d'accord avec ce ~ r i n c i ~ e .  non 
sans passer par quelques vicissitides et 'sans 
qu'il y ait en divers remaniements et  des éclian- 
ges de territoires entre le Schleswig-Holstein et  
l'0ldenbourg. Le détail de ces éclianges n'a 
plus d'intBr&t, puisque l'acte de 1773 a regle 
deíinitivement toii tes les niutations. auxquelles 
avait doiiué lieii I'extinction de la branche afnee 
de la maison de Gottorp (1667) l. Ajoutons que 
pliisieurs parmi les nombreux actes intervenus 
peudant les dix-septihmeet dix-huitieme sibcles 
oot rappele ou confirme les droits de lamaison 
de Sonderboiirg, et qu'aucun ne les a attaques. 

Aussi n'y aurait-il eu  aucune dificulté, si en 
1665 le roi de  Danemark n'avait pas utilisé l e  
pouvoir absolu acqiiis depuis cinq ans pour dé- 
clarer les femmes aptes a succeder dans le 
royaume. Dans les duchés, la Zoi salique (voy.) 
resta en  viguenr. Par consequent, loes du de- 
ces de FrBdéric VI1 de Danemark (1863), devait 
donc arriver ce  qui s e  passa a la mort de  Guil- 
laume IV d'Angleterre (1837); ici Victoria. Glle 
du frbre alnk de Guillaume, monta siir l e  trQne 
du Royanme-Uni « tombe en queuouiiles u ,  tan- 
dis qu'Ernest-Auguste hérita du Hanovre, en 
vertu de  la loi salique; la devait succéder : dans 

1 .  Voy.  le iií¿moire contenant Z'expoaé des droits d e  
meceasion de la mainon de Sonderbourg-Awguatenbof~rg, 
par M. Nichelsen. 

l e  royaume de Danemnk, la princesse la plus 
proche du trdrie, Charlotte, la tante du dernier 
roi, marike au landgrave de Hesse, ou l'un de 
ses descendants; daiis le Schleswig-Holstein, 
le duc d'Augustenboiirg, chef de la ligne atn¿.e 
des Sonderbourg. hiais ni iin ooiiveraiii, ni un 
peuple ne s e  resignent volontiers ii iine dimi- 
nution de  puissance. On songea donc a réparer 
la faute de 1665; mais au lieu de revenir a la 
loi salique poiir le royaurne, aQn que le duc 
d'Augustenboiii~, herilier dii Schleswig-Hol- 
stein, succédht aussi en Danemark, on tenta 
de clianger l'ordre de succesaion dans les du- 
chés. Au moyen @ e ,  c'eht Bt6 filcile peut- 
etre, mais de nos jours les popiilations iie per- 
metteiit plus qu'on dispose d'elles sans leiir 
consentemeiit. Et c'est surtoiit ce defarit d e  
consenteuient qiii a produit la situalion dorit 
nous sommes ternoins. 
b quoi a tenu ce refiis de coiisentement? 

D'une part, saiis doule, a ce que le Diinemark 
n'a pas jugB B propos de gagncr l'affection des 
duches; et  de I'aiilre, a la diflérence des na- 
tionalites l. S'il s'était agi du Sclilewig seiil , 
cette contrke aiirait -$té probablement absorbee, 
malgre Iü protestatiori de la partie allcmantle 
de  la populatioii , pcut-etre conlre le arC de la 
population entiCre. htaisle Sclileswig 2ktait pas 
seul : il y avait encore le Holstein qiii, en qiia- 
lite de pays I'oncikrcnient allemand et de rncm- 
bre de la Coiiféil~ratioii gerniaiiique , devait 
trouver un appiii eii Allernagne. 

Cet appui, il puiiv~it le revendiquer a un 
double titre: I'iin, qiii a Pte longtemps mkconnu, 
c'est le lien de la iiationalité; I'autre, c'est un 
droit juridique, sur la portéc ou i'elendue du- 
que1 on pouvait discuter, mais qu'il etait iinpos- 
sible de nier. Ce diaoit autorisait le Holsleiii A 
rttclamer le secoiirs de  la Confedération conlre 
tous ceiix qui prhtcndiiient le Iéser. Or le Hol- 
stein avail des griefs de deiix sortes. 11 se  plai- 
gnait d'abord d'etre prive de  la jouissaiice de 
sa constilution, et cnsuite des tentatives faites 
par le Danemark de ronipre son antic[uc iinion 
avec le Sclileswig, union qui avait eté la con- 
dition de 1'election, en l 't 18, des rois de Dane- 
niark comme diics de Sclileswig-Holslein, et 
qui avait ete miiinte fois conlirmee depuis, no- 
tamment par Prbderic V I ,  Clirétien VlII et FrB- 
déric VI1 (proclamalion du 28 janvier 1848). Or 
les deux ducliés demantlaient a rester uiiis, e t  
mal@ les protc?stations des popuiations, le 
Danemark avait porté atteinte a cette union en  
octroyant a chaqiie dnché une constitution sé- 
paree, et par d'aiitres actes, auxqiicls les événe- 
ments postérieurs ont enlevé toute iinportaiice. 

La separalion des ducliCs Ctait siirlout de- 
mandee par la partie ardente de la population 
danoise, dont le mot d'ordrc etait: le Danemark 
jusqii'ti I'Eider (cours d'eau et  canal, formant 
la frontiere méridionale du Sclileswig). 

L'hllemagne, cependant, n'intervint pas spon- 
tanément dans la discussion. Les etats, c'esl- 
a-dire les représentants lkgaiir du Holstein , 

1. En 1860, 146,500 habitants du Schleswig par- 
laient l'allemand, 33,000 le frison, 135,000 le danois, 
85,000 hsbitants constituaient une populstiou mixte. 
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s'adresserent en vain (des 1822) a la diete de  
Francfort, et les frottements, les dissensions in- 
tkricures durCrent de  18 16 jusqii'en 1848 sans 
interriiption, mais aussi sans effnsion de sang. 
En 1818, enfin, I'incendie allumé par le 24février 
exalta la nationalité danoise, au point cle la 
pousser a incorporer le Schleswig de  force, ce 
qni excita ce diiclié, uni au Holstein, a s e  sou- 
lever pour revendiquer son indépendance. C'est 
alors seulement qiie I'hllemagne intervint. Les 
gouvernements s'en melerent a contre-coeur; 
mais la nationalité allem~inde, si longtemps en- 
dormie, s'étant réveillée, la Prusse et I'butriche 
durent envoyer des seconrs aux Holsteinois. 
Nous n'avons pus a raconter la guerre de 1848. 
Disons seulement que le Danemark n'en sortit 
pas arnoiridri. L'intervention de  la Bussie e t  
de I'bnglcterre d'une part, la reaction contre 
les aspiriiioris popiilaires et  les dissensions in- 
térieures de  I'Allemagne. de I'autre, flrent que 
le Sclileswig-Holstein fiit rendu aii Danemark 
sous la condilion, il est  vrai, qu'il leur serait 
donné une constitiitioii et  une administration 
coinmune, de  concert avec les représentants 
légaux des popolations. 

Cette condition paraissait alors dénriée de 
sanction et le Daneniark pouvait s e  considérer 
comme sorti victorieux de la lutte avec I'Alle- 
magne. Mais rien n'était fait ponr le royaunie 
scandinave. s i  I'oii ne modiiiait Sordre des suc- 
cessioiis. Du jour aii leridemain, la mort du roi 
poiivait séparer légalernent des coritrces quise  
considéraient comme opprimees (ti lort ou a rai- 
son, nous n'avons pas a le decider ici) et qui 
frémissaient sous le joiig. Voici comment on pro- 
ceda. Des deiix branclies agnaliques de la famillc 
royale, l'un des princes de la lignecadette, Cliré- 
tien de Sonderbourg-Glüüksboi~rg, avait épousé 
une priiicesse de Hesse, qui, par suile de la re- 
noociation de sa mere, de  son frere (le prince 
héritier de Hesse) et de sa sceur ainee, était 
devenue hériliére presomptive du Danemark. 
11 ne  s'agissait donc que de prociirer au iuari de  
cette princesse la successibilité dans le Schles- 
wig-Holslein. Faisons remarquer en passant 
qu'en Danemark on prklend qii'une convention 
de 1721 et  la patente royale de 1846 ont ktabli 
en Schleswig le meme droit de succession 
qu'en Danemark, tandis qu'en Allemagne on 
soutient que I'acte de 1721 n'a aiicune wleur 
et que la pateiile de 1846 constitue un exces 
de pouvoir, contre lequel tous les int&ressés 
ont proleste. Mais quoi qu'on pense du Schles- 
wig, il restait dans tous les cas a s'assurer du 
Holstein ou, de I'aveu du Danemark, la loi sali- 
que est en vigiieur. On avail confisqiié les do- 
maines du duc de Sonderbourg-Aiigustenbourg, 
chef de la ligne afnke des agnats, ce prince 
ayant fait en 1848 cause commune avec les 
duchés; on le forqa a vendre ces domaines 
pourunesommed'environ 1 O millions de francs 
e t  on lui arracha la promesse écrite de  n e  plus 
s'occuper des duchés, ce qu'on pouvait consi- 
dérer comme une renonciation aii trdne. Mais 
on négligea trois choses iridispensnbles pour 
rendre cetacte valable: d'obteuir lo l e  consen- 
tement des íils majeurs du duc d'Augusten- 

bourg; 20 un vote fa~orable dc  la diete ger- 
manique; et 30 par-dessus tout, I'adhesion des 
duchés. 

A quoi pouvait servir alors la raxiilcation par 
les grandes puissances et  la Siiede, réunies en 
conférence a Londres en  1852, des arrange- 
ments opérés par le gouvernement danois pour 
assurer I'intPprite de  ses Etats , intégrité que 
les grandes puissances s e  sont d'ailleiirs abste- 
nues de garantir .  Un trdne ne peut Ctre acquis 
que par siiccession ou par l'élection populaire ; 
or, le droit de succession di1 prince d'hugiisten- 
boiirg est  inscrit sur  son arbre généalogique, 
et de plus les acciamations du peupie l'appeiicnt 
sur le trbne. 

Pourtant, ni la «grite de Dieii 11, qui l'a fait 
iiaitre íils de son pere, ni la n volonté natio- 
nalea, prete a risquer iine guerre en sa faveur, 
n'auraient suffi, s i  le Danemark avait céd& sur 
des points relalirement secondaires, su r  des 
questions de constitiitionnalité qui forcerent la 
diéte de Francfort d'intervenir. hvec quelle ré- 
pugnaiice l Cela ressort assez des lenteui-s in- 
terminables de ses dklibérations. Meme, lors- 
que I'exécution fedérale frit enfin prononcée, 
il était ternps encore' pour le Danemark de cé- 
der, cnr ni la Priisse , ni Sdutriclie, qui araient 
signé le traité de Londres, ne  tenaient a S&- 
parer les duches du royaume scandinave. Ces 
denx grandes puissances ont été reellement 
contraintes d'inter~enir. 11 y a un pou\oir in- 
vincible dans la a force des choses n , car c'est 
cctte force qui a fait resilier le tisaité de 1852 
d 'u?~  co?nlnzi?~ accord. La skparation a eté. e n  
effet admise en principe dans les conférences 
de juin 186i ,  et si la paix n'a pas eté con- 
clue alors , c'est qu'on ne pouvait pas s'en- 
tendre sur la ligne de dkmarcation. Ce qui au- 
rait simplilié la question, c'eht été de consulter 
les populations ; le Daueinark s'y refusa, il était 
shr de siiccomber évideinment. 

Pourqiioi aussi a - t  -il manrlué de cette habi- 
leté vulgaire qui cons ste a faire de sages con- 
cessious et  a gagner I'ciffection des populations 1 

II en  est résulté qu'au moment ou nons écri- 
vons, le Danemark fait une guerre désesperée 
a I'Allernagne, que le lisaité de 1852 n'existe 
plus, qiie le diic d'hugustenbourg est sur  le 
point d'Stre reconuu souverain du Schleswig- 
Holstein, et que le sang a coulé a tiots, sans par- 
ler des dévastations de tonte sorte, causees par 
la guerre. Nous iious arretons, car n la parole 
est aux événements 1) ; attendons qu'ils aient 
parlé, pour en tirer I'enseignement que l'his- 
toire renferme toujoiirs. NAURICE BLOCK. 

SCHWARZBOURG -RUDOLSTADT. Princi- 
~ a u t é  faisant aartie de la Confddc'ralion oerma- 
nique (voy.) et du  ~o[lverein-(vo~.), situee dans 
la Tliuringe. Elle a iine supedicie de  17.47 
milles carrés géograpliiques (soit 975 kil. car- 
rés), ave6 une population (dhcembre 18611 de  
71,913 habitants (culte proteslant). La Consti- 
tntion actuelle date de 1854. Les lois e t  le bud- 
get doivent etre faits ayec le concours d'une 
chambre devant laquelle les minislres sont res- 
ponsables. La Chambre (diete) secompose de  16 
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membres dont 3 représentent les grands pro- 
priétaires, 5 les villes, 8 les campagnes; ils sont 
élus pour six ans. Les revenus de la princi- 
pauté sont de prés de 2 millions de  florins, 
la liste civile de 100,000 florins, non compris 
l e  produit du domaine, et  les apanages de  
38,647 florins. Le contingent fédéral , y compris 
la réserve, est  de 989 hommes. SCHIYARTZ. 

SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN. Prin- 
cipauté située dans le voisinagedelaprécédente. 
~a superficie est  de 15.44 males ca&és géogra- 
pliiques (soit 846 kil. carrés); sa population de  
64,895 habitants en 1861. La derniere révision 
de  la Constitution est de 1854; la Chambre s e  
compose de 19 membres dont 4 sont ~iommSs 
a vie par le prince sur  un tableau de  12 per- 
sonnes présentées par la Chambre; 5 des autres 
sont élus par Ics plus fort imposes, et  10 par 
la généralité des citoyens. La Constitution est  
liberale; la peine de mort est abolie. Les reve- 
nus s'elbvent a 650,000 thalers; les dépenses 
restent depnis quelques années (1860- 1863) 
au-dessous des recettes; néanmoius la dette 
publique est d'environ 1 11, million de thalers. 
Le contingent fédbral est de 826 hommes, en 
y comprenant la réserve. La durée du service 
militaire, qui est obligatoire pour tous les ci- 
toyens, est de 6 ans dont 4 dans le serrice actif 
et  2 dans la réscrve. Liste civile, 120,000 tha- 
lers; mais le prince a fait abandon en hveur du 
Trésor public du produit des doniaines. SCH. 

SCHWYZ. Voy. Suisse. 

SCIENCES. Le développement qu'ont pris, 
depuis la fln rlu siécle dernier, les sciences 
physiques, chimiques etmécaniques, ainsi que  
leur application indiistrielle, économique et  ar- 
tistiquc, n'a pas de prkcéderit dans l'histoire de 
l'humanité. Les relations des hommes en oiit été 
bouleversées. La vie utile dc ceux pourlesquels 
le temps est de l'argcnt ou ,  mieux eiicore. une 
dépense de génie, en a été augmentée, depuis 
1840, daiis une proportion qui peut &re évaluee 
au moins a neuf fois son action personnelle an- 
cienne, car la vitesse des moyens de communi- 
cation les plus rapides d'autrefois, des malles- 
poste, étant triplee tout aiimoins surles clieniins 
de  fer, la surface sur  laquelle chacun peiit 
opérer dans le meme temps s'est accrue daiis 
l e  rapport di1 carré du nombre 3. L'iníiuence 
intellect~ielle a graudi d'iine mariibre plus re- 
marquable encore,grace sarlout aux merveilles 
de  la télégrapliie electriqiie et de la photogra- 
pliie. Rien n'a plus frappé les populations ru- 
rales que ces deux conqu&tes de la pliysique 
e t  de la chimie associées. Les locomotives cou- 
rant su r  les chemins de  fer, c'Ctait deja beau- 
coup en faveur de la puissance de  la science, 
mais c'était encore trop matériel, trop semblable 
aux faits prodnits dans les forges et les usines, 
pour dissiper la croyance a u r  mystéres et la 
remplaccr par la croyance dans les conquétes 
de  l'intelligence. Par la télégrapliie Slectrique 
la pensée Iiuinaine franchit invisible des dis- 
tances eiiormes eii des temps pour ainsi dire 

inappréciables, en produisant un prodige bien 
plus surprenant que les miracles sous lesquels 
on a, pendant des siecles, courbé toutes les 
générations pour les f a ~ n n e r  b l'abrutissement. 
La photograpliie, en reproduisant avec tant de 
promptitude et de fidélité les portraits des 
liomrues et des choses, a ébranlé pour toujours 
la foi dans les sorciers. Dés maiiitenant, dans 
les hameaux les plus obscurs, les plus éloignés 
des centres de population ou par le contact les 
liommes s'6claircut les uns les autres, on est 
plus disposé i renoncer ii la routine et a ad- 
mettie I'expérimentation des clioses nouvelles. 
On croit aii progres, parce qu'il s'est rcndu 
sensible a toiis d'une manikre cclatante. 

Ces grandes découvertes qni ont abouti a 
supprimer les distances et a augmenter la va- 
leur de chaqiie minute, ont dh avoir pour eEet 
immédiat d'abolir quelques-unes ,des. e n t r a ~ e s  
legales mises a la liberté la plus essentielle de  
I'hornnie. Quand il n e  pouvait aller et venir que 
diflicilemeiit parce que les moyens de locoruo- 
tion étaient bornes, il était possible de multi- 
plier les douanes et les iuspectioiis de la police. 
l'oyager était une grande affaire et on subissait 
assez patiemment une entravc de  plus, la per- 
mission de se déplacer a demander aux auto- 
rités administratives, la ~iccessité de prendre 
un passe-port. Devant la rapiditk avec laquelle 
on se  decide i s e  transporter mhme a des cen- 
taines de kilonietres, i francliir les fronlieres 
et les bras de rner, i cause de la vitesse du 
parcours et de lo ccrtitude d'avoir toujours de 
la place dans les w7agons ct  sur  les navires a 
vapeur, il a bien fallu que les gouvernements 
abandonnassent le droit qu'ils s'ktaient arrogk 
d'exiger des visas preiiant plus de temps a 
obtenir que n e  dureiit beaucoup de voyages. La 
securité des sociétés n'en est pas diminuée, 
car il est bien facile de retrouver les traces 
d'un homme lorsqu'on a i sa disposition la té- 
legraphie, et d'en coiistater l'identité lorsqu'on 
peut emploger la pliotograpliie pour en donner 
des portraits qui valent uii peu mieiix que l e  
signiilcment si vague et si banal d'aiitrefois. 

En prbseiice de la facilité, cliaque jour plus 
grande, qu'out les liommes d'entrer en relation 
les iins avec les aiitres, il s e  fait un grand 
apaisement des liaiiies ou des préventions, e t  
ii ne reste plus gu6re qu'un obstacle ii une 
Smancipation plus complete, c'est la dimrence 
des langiies qui mninlient les differences des 
nationalites et lcs divisions dans la grande fa- 
mille liumaine. Les progrbs des sciences tendent 
a rendre uniformes tous les termes techniques, 
la numératioii aritlimctique et les rnesures; i lne 
doit rester diffkrent que ce qui tieiil a la iiature, 
c'est-a-dire aux climats, ou eri d'autres termes 
a des situations maritimes ou continenlales, 
des questioiis de  latitude et d'altitude. Un meme 
langage qu'apprendront tous les enfants et une 
meme ecritiire s'introduiront peu a peu parmi 
les peuples civilisés. 

Les découvertes scientiílques ne restent I'a- 
panagc exclusif d'aucune nation; presque tou- 
jours elles sont développées par le concours 
d'un grand nombre; et tout en faisant la gloire 
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de I'auteur qui en a eu l'iniliative, elles ne  
deviennent fécondes qu'aprks avoir requ des 
modirications iiiattendues des mains les plus 
diverses. C'est I'humanité qiii paralt travailler 
tout entikre a une ceuvre commune. De toutes 
parts des pierres sont apportées a I'édiíice, et 
les plus belles, les plus solides, les mieux or- 
nkes, le sont souvent par des inconniis. 

Que de travailleurs obscurs, par exemple, 
oni perfectionné l'application du gaz, extrait de 
la houille, a I'éclairage public et  privé, depuis 
le jour ou Lebon essaya vainement, il y a 
quatre-vingts ans, de démontrer que son idée 
n'était pas une cliimere I 

Commerit s e  fait-il que presque toules les 
villes des deux mondes puisent maintenant leur 
lumiére a une meme source souterraine, a la- 
quelle bientot aussi chacun ira emprunter la 
chaleur du foyer domestique, et peut-etre la 
force motrice des ateliers? Voila une grande as- 
sociation réalisée d'elle-meme, sans statiits, sans 
loi, par le libre consentement de tous. Quelle est 
l'origine &un s i  grand kvbnement iudustriel et 
économique? Une simple rbaction de labora- 
toire, une déductiou tirée d'une expérience 
faite avec une cornue et un tube de verre. 

Qui pourrait dbiiombrer les savants et les 
inventeurs qui ont calculé et combiné les or- 
ganes des machines a vapeur pour les amener 
en un demi-sikcle i conduire tant de navires a 
travers les mers malgré les vents et les marées, 
ifaire circuler d'un bont al'autre des continents 
des masses immenses sur des voies ferrées, a 
donner le mouvement a d'iiinombrables usines, 
a travailler daiis les cliantiers de construction, 
pour s e  faire en quelque sorte maqon et cliar- 
pentier, a se substituer aux clievaux et aun 
bceufs dans les ateliers agricoles, et, toul a 
l'heure, au milieu nieme des champs? L'inven- 
tioii de Papin, fondee sur une jiislc observation 
des lois de la force élastique des vapeurs, n'a 
pris iin te1 développement , en moins de deux 
siecles, que parce que tous les pliysiciens, 
tous les ingéuieurs de tous les pays out pu 
librement appliquer leur iiitelligence a vaincre 
les difficiiltes contre lesquelles s e  serait brisé 
le génie isolé, meme le plus puissant. Le ré- 
gime du monopole eiit comprimé a jamais ia 
vapeur, qui ne  dome  aux sociétés modernes 
une puissance s i  considerable qu'en vertu de  
la libre concurrence. 

Les dkcouvertes scientifiques ne peuvent s e  
développer isolement; elles ont besoin de se  
preter un mutuel appui; elles sout lilles non 
pas d'une science uriique, mais de toutes les 
sciences.Latélégraphie électrique, par exernple, 
a eu besoin, pour s'étendre sur le monde en- 
tier, de i'admirable inveritiou de Volta, perfec- 
tionnée par tant de savants pliysiciens; des 
découvertesd'CBrsted, Arago et  Ampere sur  les 
relations de I'électricité el  du inagnétisme; des 
plus merveilleuses combinaisons de la méca- 
nique auxquelles ont concourii a i'envi lant 
de savan ts américains, anglais, franqais, ita- 
liens; de I'invention de la galvariisation du fer; 
de la découverle de la gutta-percha; de toutes 
les ressources de l'imprimerie et de la gravure. 

Les découvertes les pliis ktrangkres les unes 
aux autres se pretent ainsi partout iin mutuel 
et fécond appui. 

bu fur et a mesure que toutes ces inventions, 
toutes ces découvertes dotent les sociétés mo- 
dernes d'une nouvelle puissance sur  la matiere 
soumise a la domination de l'homme etobeissant 
a ses transformations, les horizons s'agran- 
dissent et la pensée s'elaiice forte et vigoureuse 
vers d'autres conquetes d'un ordre eiicore su- 
périeur. La cbimie dúnneaumédecin des agents 
a l'aide desquels il parvieiit a supprimer les 
douleurs. Le chirurgien, proíilant des obser- 
vations des uaturalistes qui ont surpris les lois 
et l'organisation des cellules des muscles et 
des os ,  ose refaire a l'homme blessk des or- 
ganes et des niembres. L'astronome , secondé 
par le géornktre, qui a pu s'armer de  moyens 
de  recherclies et de déductions dont la surete 
égale la puissance, mesure toutes les profon- 
deurs du finnament, donne A notre globe sa  
vraie place dans l'univers et relie la vie de  
notre planete et de ses habitants a la vie du 
monde iníini. Le géologue, aidé par le mathé- 
maticien , le chimiste et le physicien , calcule 
i'age de la terre,  refait I'liistoire de toutes ses  
révolutions, recule l'époque de I'apparition de  
l'homme au dela de toutes les traditions reli- 
gieuses , dissipe les ténkbres accumulees au- 
tour du bercean de l'liumanitkpar la supersti- 
tion et  la credulité des petits et le besoin de  
domination des grands. 11 n e  paralt plus auda- 
cieux de chercher i saisir les secrets de la 
gbneration de 1a.matiere orgaiiique et de faire 
intervenir les ailinités dans la créatiori des corps 
organisés, car le cliimiste a fait de Loutes pikces 
des combinaisons qu'on n'avait vues uaitre 
jusqiie-la que sous l'intluence de ce  qu'on ap- 
pelle le principe vital, et le physiologiste dé- 
couvre chaque jour les lois de la gknération 
de  tous les &tres. Ainsi la pensée humaine 
s'émaiicipe de toiis les liens doiit pendant des 
milliers d'ans clle a étt! enserrée, et la limite 
de ses conquetes ne  peut &Ice mSme apercue. 
La constitutiou eiitikre des sociétes en est  
ébranlee ; mais comme ce n'est pas sur de  
vairies tliéories, coinme c'est sur  le terrain 
solide des faits que la science établit ses con- 
quetes, les liens sociaux nouveaux repoussent 
tout arbitraire. A I'esprit libre de penser, il faut 
la liberté de s'exprimer, a l'homme tronvaut 
les lois de l'organisation de la matiere , il faut 
la liberté de s'associer. La liberté de la science 
a pour corollaire forcé la liberte politique. 

J. A. BARRAL. 

SCIENCE SOCIALE. La sociétk est régie par 
des lois comme le corps liumain, comme toiit 
organisme vivant. Les lois d'un organisme dé- 
terminent les rapports entre ses diverses par- 
ties, entre ses membres, ses organes; les lois 
sociales constateraient donc la natnre des re- 
lations qui eristent entre les homrnes, ainsi 
que leurs causes et leurs eítels, et la science 
sociale coordonnerait ces lois d'une maniere 
systématique. 

On ne doit pas coufondre la sciente sociale 
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avec la science politique.,Cette derniere s'oc- 
cupe des rapports entre Etats, entre gouver- 
nement et  sujet. entre citoyens; tandis que la 
science sociale ne voit que les hommes , abstrae- 
tion faite du lien extérieur qn'on appelle Etat. 

Or, de quelle natnre sont les rapports entre 
les hommes? 11s répondent evidemment a nos 
besoins qui sont de deux sortes : matériels e t  
moraiix. Ainsi, d'une part, c'estla nécessitk de 
s e  nourrir, de se  vetir, de s e  faire un abri, de  
s e  défendre; et de l'autre, ce sont les penchants 
affectueux, le  desir de s'instruire et ,  en géné- 
ral, toute une série de facultés et de passions 
qui nous rapprochent et  nous mettent en con- 
tact. 

La socikté se  compose d'individus, et  tout ce 
qui contribue a leur conservation conconrt a l a  
conservation de la socikté. b i s  quoique i'homme 
soit un e animal sociable o ,  ou un a animal po- 
litique J), on peut, a la rigueur, coiicevoir I'ab- 
sence de société humaine. Les sauvages vivent 
isolément, par couples ou par familles peu 
nombreuses; ils n'ont que des besoins maté- 
riels a satisfaire. Mais de la société on pent dire 
qu'elle u ne vit pas qiie de pain u, car ce sont 
principalemen t les besoins moraux de  l'homme 
qui en creent et maintiennent les liens. En un 
mot,les besoins matkriels conservent I'individii, 
les besoins moraux la société; aux premiers 
correspondent des sentiments egoistes, aux se- 
conds. des sentimenls affectueux, ou mieus 

, d'abnégation , de domination de soi-meme, 
Les sentiments egoistes e t  les sentiments 

affectueux (ou la puissance dn sacririce) sont 
susceptibles d'atteindre a un meme degrk d'k- 
nergie. Avant i'existence des soci&tks, les sen- 
timents affectueux aaissaient d'une maniere 
peu sensible; plus tar i ,  avcc le dkveloppement 
dc la civilisaiion. leur force s'accrui ~radiielle- 
ment, et  plus leur intensitk augmenta, plus les 
liens de la société s e  resserrecent. 11 arriva 
meme parfois que les sentiments dégénérerent 
en passions destructives (voy. Passions poli- 
tiques) et causerent des maux d'une grande 
etendue et  d'une grande intensité. 

Nous avons déja fait entrevoir que pour nous 
les sentiments affectueux sont la cause pre- 
miere de I'abnbgation, de la domination de soi- 
meme, du sacrilice, qnoique cette filiation ne  
ressorte pas toujours a premiere vue. Lorsqne 
le Huron, le hloliican supporte en chantant les 
tortures atroces qui doivent causer sa mort, 
c'est par affection pour sa tribu, affection qui 
lui inspire le désir de se  montrer digiie d'elle. 
On trouverait facilement d'autres exemples. 
L'abnégation une fois dégagée du faisceau des 
senliments humains, elle se  développe et  ne  
tarde pas a offrir un contre-poids a chaqiie 
acte d'égolsme. Le contre-poids n'est pas toii- 
jours sufisant, tant s'en faut; mais il est rare- 
ment complétement impiiissant. Son effet est 
seconde souvent par de nombreuses circon- 
stances que nous ne saurions Cnumerer ici, 
et  il devient complPtement nul lorsqu'il ne  
consiste qu'en un mot, c'est-&-dire lorsque 
I'abnégation n'est pas fondee sur un besoin de 
notre nalure. 

De la vient aussi l'inanilk de ces nouveaux 
systemes sociaiir, cclos dans le cerveau d'un 
homme qiii prétend tout prévoir, tout mesurer 
et assigner a toute chose son importante rela- 
tive; en d'aulres termes, qui veut reconstituer 
la société selon les donnbes de son idiosyncra- 
sie. (Voy. Socialisme.) Or sila sociktkest réelle- 
ment goiivernée par des lois naturelles - et 
il serait absurde d'en douter - l'arbitraire ne 
saurait avoir de prise sur ellc; pour l'influen- 
cer, on devra coiumcncer par se  soumettre a 
ces lois qu'on ne dominera qu'en se servant 
de leur puissance et en vertu de leur propre 
principe. 

II est une science qui s'occupe des moyens 
de satisfaire a nos besoins niatéricls; il en est 
une autre qui s'est chargée de nos besoins mo- 
raux : l'une est I'économie politique. l'antre la 
morale; c'est donc leur réunion qiii constitue 
la science sociale. 

On a voulu etablir les rapports qni existent 
entre I'écononiie politique et la morale en re- 
chercbant, parmi les propositions économiques, 
celles qui ressemblent a certaines propositions 
de la morale. Par exemple, l'économie politi- 
que et  la morale font voir, chacune de son cdté, 
i'utilite du travail et de 1'kpargne; a i'aide de 
rapprochements de cette nature, il a ete aisk 
de démontrer la moralité des préceptes écono- 
miqiies. 11 nous semble qii'on suit ainsi une 
fausse voie. Les sciences ne sont ni morales, 
ni irnrnorales. elles constatent des lois. A-t-on 
jamais examiné si  les mathkmatiques ou la chi- 
mie ont des rapports avec Ir  morale ou avec 
la religion? De pareilles préoccupations pour- 
raient amener quelque ardent croyant a excom- 
munier la terre qui s e  permet de tourner autour 
du soleil l Non, les sciences n'ont aucun rap- 
port avec la religion, ni avec la morale, et une 
science qui ktudie ce qu'on pourrait appeler le 
vilain cOté de la nature ou de I'liomme , n'est 
pas moins noble qii'uiie autre. Est-ce que le 
médecin est méprisé, poiirtant il ne s'occupe 
que de maladies? Et en supposant qiie l'éconoa 
miste étudie les sentimenls égolstes de l'homme, 
en est-il moins genérenx q~i'un autre? Et d'a- 
bord , qu'on ne medise pas trop de i'6goisme 
contenu dans les limites de la justice, puisque 
c'est un senliment u?¿iuersel, 1YlJISPEXSADLE a 
la consrrvalion de ?aolrc cspdce. L'economiste 
constate que nos besoins nous font travailler 
- nullement parce que la morale le recom- 
mande, mais - parce que la satisfaction de ces 
besoins est une nkcessitb imperieuse de notre 
nnture. TI faiit inanger ou mourir. L'économiste, 
en scrutant les lois du travail, noiis permet de 
le rendre plus fructueux et peut-etre moins 
pénible. 

L'écoiiomiste constate aiissi le jeu de I'offre 
et  de la demande. L'a- t-il crkk? L'approuve-t-il? 
Pas plus que le physicien n'a créé on n'ap- 
prouve la pluie. Est-ce qii'on approuve ou dks- 
npprouve iine loi naturelle l ?  Desapprouverez- 
vous le clieval de marcher sur ses quatre 

1. 11 est des personnes qiii la nien t  lorsqu'elle leur 
dbplait, mais elle n'en agit pas moins : epev  n i  muovo, 
clemandez-le 5, GalilBe. 
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jambes, l'oiseau de voler, le poisson de nager 1 
C'est leur loi, nous n 'y pouvons rien. Seule- 
ment, dans nos rapports avec ces animaux, 
nous tiendrons compte de ces faits et nous 
agirons en conséquence. De meme, I'econo- 
miste n'a pas creé la loi de  l'offre et de la de- 
mande. loi que, tout e n  l'ktudiant avec ardeur 
et perskvérance, nous considkrons comme i'ex- 
pression la plus caractkriske et la plus kner- 
gique de I'egoi'sme. Qu'est-ce que I'offre et la 
demande, sinon un senliment qu'on peut for- 
muler ainsi : Vous avez úesoin de mon superflu, 
eh bien, vous le payerez, et  d'autant plus chkre- 
ment que votre besoin est plus intense, si tant 
est que vous puissiez m'en donner I'équivalent. 
Ce senliment est s i  gknkral, que nous trouvons 
tout simple que le prix d'un objet hausse en 
proportion de sa raretk relative. Nous sommes 
convaincu que ce jeu si cruel de l'offre et de 
la demande rend en somme de grands services 
a la sociétk: I'arsenic, la belladone et tant d'au- 
tres poisons n'en rendent-ils pas? Mais le jeu 
de l'oEre et de  la demande fQt-il un mal sans 
compensation , qu'on devrait I'ktudier et que 
I'kconomiste aurait bien mkrité de l'humanité 
e n  en  approfondissant le mecanisme. 

Ce sera ensuite la tache du moraliste de  tirer 
partí des vérités décorivcrles par I'économiste. 
11 inculqueia a l'homme scs prhceptes protec- 
teurs de la societé ; il lui apprendra l'abnéga- 
tion, la domination de soi-meme. 11 lui dira: 
Sans doute, votre blk est tres-demandé etvous 
pouvez en obtenir te1 prix; mais pensez aussi 
au mal que vous produiriez en usant de votre 
droit dans toute sa rigueur. Le moraliste pourra 
prendre a son aide tout autre seiitiment hon- 
nete, capable de contre-balancer I'kgoisme, et  
dans les temps primitifs, on ne  manqua pas de 
faire appel au sentitnent religieux. Qu'on n e  
pretende pas induire de cette division du tra- 
vail, de ce partage des attributions, que le mo- 
raliste est au-dessus de l'kconomiste; il suffi- 
rait de rappeler la fable, racoutéc jadis au 
peuple romain, retire sur  le mont Aventin. La 
morale, la religion elle-meme, peuvent egale- 
ment etre poussées au dela des limites que la 
saine raison approuve, elles peuvent s e  pas- 
sionner, devenir fanatiques aux dépens d'intk- 
rBts matériels tres-respectables, etpour Jebjen 
de I'liurnanitk, les deux branches de lascience 
sociale doivent exercer une infliience parfaite- 
ment égale et établir ainsi cet équilibre qui est 
lc caractere de la sante. 

Beaucoup ae  publicistes cultivent les deux 
sciences a la fois et combinent i'écononiie po- 
litique et la morale ; nous sommes heureux de 
l e  constater, seulement, tous ne reussisscnt 
pas kgalement bien dans ces combinaisons. 

En deliors des gspirations des socialistes, il 
reste done encore place pour une science so- 
ciale. Beaucoup de bons esprits I'ont pensé, 
seulement, op n'a pas encore pu se  mettre 
d'accord siir I'ktendue et nous dirons volontiers 
sur la matiere (non I'objet) de cette science. 
L'auteiir qui a traitk cette question avec le plus 
d'autorité, c'est sans contredit M. Rob. de  Mohl 
(Geschichte und Liter-alur der Staalswissen- 

,E. - SCRUTIN. 

schaften. Erlangen, F .  Enke, 1855. T. Ie: p. 69 
et  suiv.). 11 analyse et apprkcie enmeme temps 
les principaux ouvrages qui ont paru sur  la 
science sociale. Nous y renvoyons le lecteur , 
bien que nos idees diflbrerit de celles de hi. de 
Mohl. Nous n'avons pas, d'ailleurs , la preten- 
tion d'avoir resolu complétement le probleme; 
il nous suffit d'avoir de nouveau constaté la 
nkcessité de son examen. B ~ A U R I C E  BLOCK. 

SCRUTIN. Aujourd'huiil e s t a  peii pres admis 
qu'en maliere de  scrutin, celui des élecleurs 
seul doit étre secret, e t  qii'au contraire celui 
des assemblkes lé~slativesdoit  Atre touiours DU- 
blic. En ~n~ lc t e r r c l e sc ru t in  electoral e i t  eniore 
~ub i i c .  D'inccssanis cflorts sont fails tous les ans 
i o u r  y subslituer le scrutin secret. Leur non- 
réuvsite tient, au surplus, a ce  que sur ce point 
I'opinion publique est assez indifferente. (Voy. 
du reste c e  que nous avons dit a c e  sujet au 
mot Biections.) 

Quant aux votes parlementaires, la question 
est tranchee depuis longtemps; et le vote par 
division (voy. ce mot et Ptrrlement anglais)  
n e  laisse aucun doute sur la sincéritk du vote 
Bmis. 

En France, la question de I'abolition du 
scrutin secret a donne lieu ti d'assez longues 
et  vives discussions dans les assemblées du 
gouvernenient de  Juillet. Il s e  trouva alors des 
orateiirs et  des écrivains Ires-kloquen ts et tres- 
diserts Dour dkfendre une rkalementation Dar- 
lement i re  , qiii non-seulement emp&chaif les 
klecteurs de savoir exactement a uuoi s'en tenir 
sur les votes de leur élu, mais méme qui permet- 
tait d'émettre un vote contraire a I'opinion qu'on 
avait manifestee et  souteniie a la tribune. Les 
adversaires du scrutin public souteiiaient qu'un 
dépulé ne devail aucune espece decompte reudu 
de scs votes et actions a ses commettants, que 
cetix-ci n'avaicnt, de leur cdté, aucun droit 
a 1ui demander de pareils comptes. La seule 
chose dont ils eussent a s'occuper, c'était de  
savoir si leur mandataire avait ou n'avait pas 
leur conílance. Pour forcer la Chambre a modi- 
fler ses vues sur ce point, il fallut la persistante 
rksoliition des partisans du scrutin public de  
livrer leurs votcs a la publicité daos les occa- 
sions jmportantes. 

Le scrutin piiblic est devenu la regle des 
assemblkes franeises. 11 es t  obligatoire pour 
l'ensemble d'une loi, et  facultatif pour le vote 
skpar6 des articles, qui s e  fait d'ordinaire par 
assis et  leve. Le vote public par article ou sur  un 
amendement doit etre demandé par au moins 
dix membres. Pendant les six premieres annkcs 
de I'Empire le Monileur n e  publiait que les 
rksultats numéraux des votcs et ne faisait pas 
connaitre les noms des votants. A partir de la 
session de 1858, ces noms ont kté publiés ainsi 
que ceux des députbs ab .eiils au moment di1 
role. Dans la session de 1864 une importante 
amélioration a été apportPc a ce mode de pu- 
blicitk : les députés absents par congk, yui 
auparavant avaient &té compris parrni les ab- 
sents au moment du vote, forment dorénavant 
une catégone distincte. 



En Allemagne, le scrutin est partout public. 
Les electeurs - primaires ou secondaires - 
font inscrire leiir vote au preces-verbal. 

Lou~s OOTTARD. 

SECRETAIRE D'AMBASSADE. Le premier 
secrbtaire d'ambassade fonctionne comme 
chagé d'affaires pendaiit I'absence du chef 
de la lhgation. (Voy. Agent diplomatique.) 

SECRETAIRES D'ETAT. Ofiiciers di1 mi, 
qu'on appelait dans l'origine notaires, clercs 
d u  secret ou secrétaires des commandentents. 
11s prksentaient les requktes au roi, recevaient 
et transmettaient ses ordres, eñpédiaieut ses 
lettres, rescrits, etc. Ils prirent de l'importance 
a mesure que croissait la prepouderance du 
gouvernement personnel. C'6taient des secre- 
taires du roi, ce fnrent des secrétaires d'Etat. 
Leurs places, qui n'étaient d'abord que de 
simples commissions, devinrent des offices 
sons Henri 11. Sous Cliarles IX ils siguent 
pour le roi; sous Henri 111, ils pretent ser- 
ment entre ses mains, leur emploi confere la 
noblesse. Appelks aú conseil d'Etat, ils pren- 
nent le titre de ministre. (Voy. ce n ~ o t . )  

La Rkvolution supprime le titre de secrhtaire 
d '~ ta t .  L'Empire le rend íi un seul ministre, 
a maire du pa!ais r ,  comme disait YEmpereur, 
le ministre d'Etat. La Restauration le donue a 
tous les ministres. La RCpublique le supprime 
et I'Empire le rétablit. Ce titre d'origine mollar- 
chique est le seul qu'on danne aiix ministres 
aux Etats-Unis. J. DE B. 

SECRÉTAIRES DE LA MAIN. C'étaient des 
secrétaires intimes qui avaient la maitz du 
ro i ,  c'est-a-dire qui savaient contrefaire sa si- 
gnature. Vers la fin de I'ancieu rkgime , beau- 
coup de notables, juristes, hommes de lettres, 
etc., se faisaient donner le titre de secrélaire 
du  ro i ,  s qni jamais ne surent aucun de ses 
secrets i i ,  dit Voltaire. J. DE B. 

S E C R ~ T A I R E  GÉNERAL. C'est le premier 
commis d'un ministbre : il est chargé de l'ex- 
péditiou des depeches, de la centralisation du 
travail , de l'administration intérieure , du bAti- 
ment, des archives, bibliotlieques, generalement 
du personriel memedu dkpartement. Dans quel- 
ques ministeres ces fonctions sont reparties 
entre les directeurs, ou donnees a un chef de 
cabinet. 

Les prbfectures de quelques departements 
ont aiissi un secrktaire geuéral. J. DE B. 

SECTE. Autrefois synonyme d'école philoso- 
phique, ce mot ne s'appliqiie guere plus qu'a 
des branches dissidentes d'une religion. Clia- 
cune a les siennes, et il s'en formera d'au- 
tant plus que le sentiment religieux sera plus 
ardent et l'bglise dominante plus exclusive. 
A nos yeiix toutes les sectes out les memes 
droits et toutes doivent jotiir de la liberté la 
plus enlibre. Pcrsécuterles partisans d'un autre 
culte, c'est avouer qu'on n'a pas une foi en- 
tigre dans la supdriorite' de celui qu'on pro- 

.fesse', qu'm ne croit pas ses véritb asser éui- 
dentes pour conuaincre par elles-mdmes. (Voy. 
Culte, Principes de 1789 etleligion.) N. B. 

~ÉCULARISATION. En propre terme la sé- 
cularisation est i'acte par lequel un membre dn 
clergé I( régulier s ( c'est-a-dire soumis a une 
regle de vie commune et ayant cesse au poinl 
de vue religieux d'Ctre iin individu civil, comme 
on le voit dans les monasteres), cesse d'etre 
soiimis a cette regle et, de son grk ou par la 
force des choses, rentre dans le a siecle P ,  

dans le monde, et y reprend les droits dont il 
était privé. Euteiidue exclusivement dans ce 
sens, la secularisation est du domaine de I'B- 
glise et sa Iégitimitk dépeiid de la doctrine ca- 
tholique sur la manierc doot on renonce aux 
vmux jures de pauvrete et d'obeissance. Au- 
jourd'hui que la plupart des légidations civiles 
n'aduietteut plus les v ~ u x  ktarnels, la rentrée 
dans le siecle ne presente pas les memes difi- 
cultes qu'aiitrefois ; mais si le mot 11 seculari- 
sation n a un sens usité en politique, c'est plutdt 
lorsqu'il s'applique aux biens que lorsqu'il 
s'applique aux personnes. On a de tont temps 
(1 sCcularis6 )) des benkllces et des proprietes 
religieuses, le pliis souvent, par la violente, 
car I'Eglise tieut naturellement ases proprietes. 
Séculariser, historiquement, signifiedonc s'em- 
parer, se saisir des biens de I'Église, les enlever 
a la inainmorte et leur impriiner le caractere 
mobile des proprietes individuelles. On sécula- 
risait des Vantiquite la plus haute, lorsqu'un 
pouvoir militaice détruisait un gouvernement 
thkocratique et mettait la main sur les trésors 
des temples ; mais les grandes sécularisations, 
celles du moins qui ont CtB operees par un ve- 
ritable esprit politique, ne commencent qu'avec 
la Reformation. (Voy. ce mot.) 

Dans son livre du Fisc commun, Luther 
propose l'abolition des monasteres en deman- 
dant que leurs revenus et leurs proprietes 
soieut employes pour satisfaire a des besoins 
publics. La prédication de I'fivangile, i'instrnc- 
tion répandue de la main la plus large et la 
creation de grands greniers de reserve, tels 
étaient les principaux objets que Luther signa- 
lait a I'attention des princes en les invitant a 
saisir, poiir le bien de tous, tant de richesses 
inutilement entassées. 11s entendirent l'appel , 
et ce fut alors que l'ancienne feodalité reli- 
gieuse subit le premier échec. Presqu'au meme 
moment, non plus A la voix d'uu moine ct  aii 
nom d'une doctrine, mais sur I'ordre d'un tyran 
cruel, Henri VIII, les biens des communaiites 
catholiques, en Angleterre, sont sécularisCs 
tous a la fois et y deviennerit la proie des 
courtisans de ce Néron. Un siecle plus tard la 
guerre de Trente ans promenc de nouvcau la 
spoliation ou si l'on veut l'arme violente de la 

1. Cette multitud0 des sectes dont on s'6~ouvante. 
est oe qti'il y a pour la religion de plus Qa~utairei 
elle fait que la religioll n e  cesse pas dS&tre un aenti- 
ment pour devenir nne simple forme, une hsbitude 
presque mbcanique, qui se combine svec tous les 
vices e t  quelquefois avec tous les crimes.. (Benjamin 
Constant, t. ICr, p. 139.) Voy. les dbveloppements de  
cette p e n d e  A I'endroit cit6. 
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i'ensemble des conseils gouvernants. Dans les 
pays de féodalité, le seigneur 6tait le posses- 
seur d'un Uef, quelque rang qu'il tlnt dans la 
hiérarchie. 11 était suzerain ou vassal par rap- 
port a d'autres nobles, seigneur par rapport i 
ses sujets et a ses serfs. Sur les eujets, les 
droits seigneuriaux comprenaient la domina- 
tion politique et la haute tutelle civile; siir les 
serfs, I'usus et  l'abusus des personnes et des 
biens. La seigneurie était I'État ou la circon- 
scription territoriale d'un seigneur. u Point de 
terre sans seigneur, n disait i'ancien droit. 

J. DE B. 

SEIGNEURIAGE. On appelait aiosi une taxe 
que les souverains s e  faisaient payer, non 3 
titre defrais de fabrication, mais comme Iiom- 
mage au droit de souveraineté. Cetle taxe étaii 
imposCe eii sus  des frais de frappage. 

11 n'y a aucune injiistice a s e  faire payer un  
travail ou un selrice reiidu. Toutefois la va- 
leur du numéraire dépend de celle des m& 
taux prkcieux, et on ne peut arbitrairement 
en Gxer l e  prix. Si les citoyens sont libres de  
n e  pas faire nionnayer leurs lingols, ils s e  gar- 
deront de s'imposer la dépense inutile; s i  le 
gouvernement i ient  neanmoins a maintenir la 
circulation 'monetaire au niveau des besoins, il 
achetera les metaux précieux a un taux on8- 
reux. Au moyen age, les gouvernements ont 
cherché a sortir du dilemme, soit par des me- 
sures tyranniques, qui enjoignaient aux pos- 
sesseurs de lingots de les apporter a la Mon- 
naie, soit en augmentant indiimeut I'alliage. 

On sait qiie ces fraudes n'oiit jamais manqub 
d'btre découvertes e t  que la valeur nominale 
des especes est toujours restee en rapport 
avec leur valeur intrinseque, c'cst-a-dire avec 
leur titre (proportion de  métal pur). 

En France, le droit de seigneuriage a hté, d e  
1726 a 1729, de 7 p. 100 sur  I'or et  de 5 % 
p. 100 su r  I'argent; par des diminutions suc- 
cessives operees depuis lors, il était, en 1789, 
de 1 41, p. 100 sur  I'or e t  de  1 7/,, p. 100 sur  I'ar- 
gent. La Revolution I'a supprimk, et on peut 
dire qu'il n'existe maintenant nulle part en 
Europe ni  en  Amkrique. 

11 est des pays, comme l'Angleterre et la 
Russie, ou I'on a meme supprime le prix de  la 
fabrication, que 1'Etat prend a s a  chargc. 

En Fraiice, lorsque les lingots sont au titre 
monétaire, le b~assage  (frais de fabrication) 
est  de G fr. 70 c. pour cliaque kilogramme d'or, 
2 4/,, p. 1000 (décret du 22 mars et  tarif du 
8 avril 1854), et de i fr. 50 c. pour le kilo- 
gramme d'argeiit, soit 7 '/, p. 1000 (décret du 
22 mai 1849). Si les meiaux sont au-dessous 
du titre de e/,,, íln, ils doivent supporter les frais 
d'afinage ou de  delart .  

Ainsi donc, les especes valent autant que 
les lingots, sauf les frais de fabrication, et gé- 
néralement l'utilité du numéraire fait qu'on 
supporte volontiers cette depense. Toutefois, 
les besoins de la circulation et  la présence sur 
le marche de  divers métaux monetaires (or, 
argent, cuivre) dont la valeur relative varie, 
ont fait créer soit des monnaies de  billon (mon- 

naie a bas titre), soit des pieces d'uiie valeur 
iiiférieure, destinées a servir d'appoint pour 
de  petites sommes. C'est ainsi .que le sliilling 
anglais ne vaut pas la vingtieme partie du sou- 
verain, ni la pihce de 5 centimes en France la 
vingtiemepartiedu frane. Presque tous les pays 
ont adopté un sgsteme ünalogue dans une me- 
sure plusou moins éteiidue.Ce systeme est basé 
sur  des principes qii'il n'entre pas dans nolre 
cadre d'exposer ; nous diians seulernent qiie, 
pour des monnaies (le billon, la pliipart des 
$iats s e  sont réservé un gain qu'on peut com- 
parer au seigneuriage, mais doiit le taux est 
Dxe par la loi. Ces monnaies de faible valeur, 
et dont personne n'est obligé d'accepter au 
deli  de la valeur de la piece immkdiatement 
superieurc, peuvent &tre considerees comme 
une moiinaie Udiiciaire, une sorte de papier- 
moiinaie en metal, dont heureusement on ne  
saurait abuser sur une trop grande échelle. 

M. B. 

SCJOUR (DROIT DE). C'est le droit r&clamé 
par un étranger d'etablir temporuiremeiit sa 
résidence dans iin autre Etat. Celoi-la seul est 
discutable. Quant au droit dri rkgnicole de se  
transporfer ti volontk en deliors de la commune 
ou il a soii domicile (uoy. ce mot), dans toiites 
les parties du tcrritoire natioiial, il ne nous 
parailt pas doiiteiix : il a pu etre entrave aiix 
époques révoiiitioniiaires; il est encore regle- 
mentb par I'obligation du passe-port a I'inte- 
rieur (voy. Passe-port); il est diminuk, eu ce 
qui concerne I'aris et  Lyon, par la loi tlu 
9 juillet 1852; il existe cependant, en regle 
génkrale, hors de  toiite contestation', et les in- 
terdictions de séjour prorioiicCes par la loi pé- 
nale contre les liliéres en surveillance de la 
police sont a jusle titre considerées coiume 
une peine. Le syslerne dc cartes civiqiies orga- 
iiisé par la loi du 19 sepiembre 1792, qui n'est 
relative qn'a Yaris, est une réglcmentaliou 
peut-btrc imporlune, niais qui ne porte aucune 
atteinte A ce droil dc libre circiilation. L'Assem- 
hlée legislative en senlait toutc I'irnporiaiice : 
par iine loi, aiitericiire de qiielques jours, 
8 septembre, elle avait rktsbli la libre circiila- 
tion des persorines et des clioses, cri décré- 
tant qiie la loi du 28 nilirs prkcédent siir ies 
passe-ports ne scrait erecutee qu'a dix lieucs 
des froiitikres oii daiis les lieiix occupés par 
les armees etranyeres; le jour inEme de la loi 
sur les cartes civiqiies, cette rneme assemblée 
décrélait des peiircs contre les officiers miini- 
cipaux et  Ics coniniaiiditrits des gardes natio- 
nales qui ari.etcr;iieiit oii retarderaient illcga- 
lement dans 1ciii.s voyages ou dans leiirs 
transporls les pcrsonnes ou les clioses (collec- 
tion Duoergicr, t. IV, p. 549). La loi di1 10 ven- 
démiaire an !\', rcmarqiiable a un autre point 
de vne (voy. SBdition), cetle du 28 vendémiaire 

1. E n  Allemagno la Freizilgigkeit n'existe pas en- 
eore partont, ou du moins le droit  d'btablir so11 domi- 
cile dans une commiine autre que oelle oa  I'on est 
nB est soumis 4. bien (les restrictions. 11 esl. bien eu- 
teudu que iioua sommes poiir la plus entikre l ibpr tb .  

BI. B. 
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an VI, ne contiennent pas plus que les deux lois 
de 1792 aiicune iuterdiction de séjoiir a I'k- 
gard des Fraiiqais. Yais I'arrkté consulaire du 
12 messidor an VlI1, conslitiitif de la prbfec- 
ture de police, porte, arlicle 5, que le prefet 
de police accorde la permission de st'-jour aux 
voyageurs qui veulent rester a Paris plus de 
trois jours. L'expressioii de permission de sé- 
jour semble impliqiicr que le prCfel de  police 
peut refuser le sejour de  Paris soit aiis Fran- 
qais, soit aux Ctrangers. La loi du 9 juillet 1852 
est encore plus nette: les voyageurs, c'est-a- 
dire tous les individos non domicilies legale- 
ment dans le département de la Seine ou a 
Lyon, peuvent etre expulses par Ic préfet de 
police ou par le préfet du Rhbne, sous i'appro- 
bation du ministre de  I'intkrieur, pcndant un 
dklai qui ne peut dbpasser deux ans, lorsqu'ils 
ont siibi, depuis moins de dix ans,  une con- 
damuation a l'emprisonnement pour rébellion, 
mendicite ou vagabondage. ou une condamna- 
tion a un mois de la meme peine pour coali- 
tion, ou lorsqu'ils n'ont pas, dans les memes 
lieux, de moyens d'existence. Cette loi n'est 
qu'une loi d'exccption molivke par des circon- 
stances anormales, et nous rbpbtons que le 
dmit de circulation ou libre skjour des régrii- 
coles dans toiites les parties de I'empire est 
hors de toute conlestatioo. 

La queslion n'a donc d'intkret sbrieux qu'au 
poirit de  vue des étrarigers. (Voy. ce mot.) 11 
fiut distinguer avec soin le sbjour e l  le domi- 
cile. L'Ptranger peut acqubrir le droit de domi- 
cile en France en vertu d'une autorisalion du 
chef de i'État, et  il y jouit alors de toiis les 
droits civils (art. 13 du Code NapolCon). Nous 
ne recherchons pas en c e  moment s'il con- 
rient de soumettre a I'autorisation prkalable 
I'oblention du domicile et la jouissance des 
droits civils. L'étranger qui n e  fait en France 
qu'un sejour accidentel, qui y reside seule- 
ment et n'a aucune iritention d'y Uxer son do- 
micile, use-t-il d'un droit natiircl? Nous pen- 
sons qu'on ne peut m8connaltre que tout 
bomrne a le droit natiirel de se transporter 
pour sor1 plaisir, sa saritb oii son instruction, 
dans toules les parties de I'univers, en se con- 
formant aux lois de police et de sllreté de cha- 
que nation (art. 3 du Code Napoleon). Le priver 
de ce droit, l'expulser, c'est lui faire subir 
une pcine. Nous ne parlons pas de I'ktranger 
qui se deplace pour esercer un commerce, 
une industrie ou un metier; noiis n'examinons 
ici le droit de sejour qu'a l'égard de celui 
dont la rksidence est accidentelle et qui n'a 
auciine viie de lucre. La loi du 28 vendemiaire 
an VI, mais principalement la loi du 3 decem- 
bre 1849 (car la premiere peut &re considkrke 
comme une loi de circonstance), nous paralt 
donc trop sévkre en donnant au gouvernelgent 
la faculle d'expulser les etrangers residants 
par mesure administrative. La loi du 18 aollt 
1790, abolitive des droits d'aubaine et  de de -  
traction, avait proclamé dans son cousidCrani 
que la France libre doit ouvrir son sein a tous 
les peliples de la terre. en  les invitant a jouir, 
sous un gouvernement libre, des droits sacrés 

11. 

e t  inalibnables de  l'humanitb. Le prlncipe est 
sans donte beaucoup trop gCnbral, c t  il condui- 
rait a des couseqiiences impossibles; mais, au 
fond, il.noiis semble conforme aii droit natu- 
rel. au moins pour toiis les Btrangers qiii n e  
reclament qu'uiie Iiabitation momeiitanée. La 
loi dc  I'an VI. anlérieure a l'arlicle 13 du Code 
RapolCon, ne  distingiie pas enlre les Ctrangers 
residiints e t  domicilies. La loi de  1849 accorde 
au ministre de  I'iriterieur le droit d'expiilsion 
conlre les résidanta ct  Ics domicilies; inaia elle 
déclarc. a 1'Cgard de ceiix-ci, que la mesure 
d'expiilsion cessera rl'avoir son effet aprks un 
dklai de deiin mois, s i  I'autorisation qu'ils ont 
obtenue d'btablir leur domicile en France n'a 
pas Blé rkvoquCe par une decision d ~ i  gouver- 
nement prise su r  I'avis du conseil d'gtat. Ano- 
tre avis. on pourrait sans danger abandonner 
aux tribuuaux la facultb de  prononcer I'expul- 
sion de cette catkgorie d'ktrangers voyageurs 
dont il est question dans cet article; celte ex- 
pulsion serait ou la consCquence d'une con- 
damnation, ou pourrait meme &re demandée 
par le minislkre public, dans certains cas pré- 
vus, inddpendamment de  poursuite poiir toute 
autre causc. 

Quelle est Ir condition civile de l'ktranger 
pendant son sejour en France? 11 possede 
(art. I I du Code Napoléon) 1011s les droits civils 
qiii sont accordes par s a  propre nation aux 
Francair; rksidant daiis son pays. Lorsque 1'6- 
traiiger appaitient a une natioii qui ii'a coiiclu 
auciin traite sur la nintiere, la jiirispriidence 
la plus repandue admet qu'il jouit, riori pas, il 
es t  vrai, de ces droits civils crees uniquement 
par la loi civile, et qui par conskquent ditYe- 
rent dans chaque peuple, mais de toiis les 
droits natiirels qui sont communs aux codes de  
tous les États. 

Dans certaines cireonstances, qui seront le 
plus ordinairement amenoes par la guerre, 
I'État nous paralt avoir le droit d'interdire mo- 
mentankment, par mesure génknlc,  le skjour 
de la France aux etrangers d'une nation ou d e  
toutes les natious. Qusnt aux hommes politi- 
ques chasses de leur pays pour leurs opiuions, 
qiiant aus  rcbelles ou insurgés obligks d'aban- 
doiiner leur patrie, l'humanilé commande d e  
leur donner asile. mais la politique peut esiger 
qu'ils soient soumis a des r e l e s  spéciales, eu 
vue de conserver la neutralité envers leur gou- 
vernement ou de maintenir la soreté intdrieurc. 
(Voy. Asile et  RBfugiBs.) F. Hhre tlls. 

SEL. Le se1 occupe une grande place dans 
l'histoire &conomique des peuples. Chez les 
anciens, au moyen ige ,  dans les temps mo- 
dernes surtout, les 18gislateiirs ont clierch6 a 
retirer du se1 un produit qui, en de  certaines 
circonstauces, est devenu tres-considérable. 

Pourquoi le se1 a-t-il eu ainsi l e  privilége 
d'atlirer constamment l'attention du flsc e t  
parfois meme de  provoquer ses rigueurs? Pour 
deux raisons tres-importantes a ses yeux e t  
que ses agents n'ont jamais cherché a dissimu- 
ler: 1 0  un impdt sur  l e  se1 pcut faire entrer 
beauwup d'argent dans les caisses publiques; 

57 



20 I'impdt du se1 est trhs-facile a prélever. Tels 
sont donc les avantages du flsc, en ce qui 
touche i'impbt du sel: un grand produit et peu 
de  peine. 

Mais dans i'ktablissement d'un impbt. ce  
n'est pas seulement i'intkret du í-lsc qui doit 
Btre consullé; c'est d'abord la justice, et  c'est 
en  second lieu, i'intkrkt veritable de ceux qui 
sont appelks a le payer. En d'autres termes, 
subordinalion de i'intkrét du flsc a la justice 
et  a l'iiitkrét ghnéral. 

Vauban, dans son mkiuoire sur  la dlme royale, 
tout en proposant un impdt tres-modkrk sur  le 
se], s'erprime ainsi: u Le sel est  une manne 
dont Dieu a gratiíik le genre humain, siir la- 
quelle, par conskquent, il semblerait qu'on 
n'aurait pas  di^ metlre,d'impbt. Mais les néces- 
sites pressantes des Etats n, etc. Eu kgard a 
i'kpoque ou Vauban kcrivait , cette dkclaration 
a une grande autoritk. Plus tard, le president 
JeíTerson disait: aCet article de premiere né- 
cessitk doit &re exempt d'impbt au meme titre 
que I'air et L'eau. a L'illustre inaréchal Bugeaud, 
s c  faisant a la tribune I'organe de ceux qui de- 
mandaient la suppression de i'impbt du se], 
s'kcriait en 183 1 : a L'impbt ne devrait jamais 
porter sur  les objets de premiere necessité; 
c'est pour cela qu'on n'impose pas Ic pain, le 
se1 marclie aprhs lui dans la serie des comes- 
tibles indispensables. u M. cle Lamartine s'ex- 
prirnait aiiisi en 1846: u Si vous ne proiivez pas 
qu'un impbt est juste, vous n'avez rien fait; 
vous direz en vain que votre impdt produit des 
millions a votre trksor, s'il pese d'un poids 
plus consid8rable sur les classes les plus souf- 
frantes. Oui, votre trksor s e  remplira de  mil- 
lions, mais i l  s e  remplira aussi de murmures, 
de  rkcriminations, de  dksaffections... D 

Telles sont les apprkciations de tous ceux 
qiii, m6me a des points de vue tres-différents, 
ont &tudi& ces questions. 

Les raisons données a l'appui de la suppres- 
sion de  l'impbt du se1 se  reduisent a celles-ci: 
10 l'impbt du se1 est une véritable capitation; 
a ce seul titre, il doit etre rayé de  toute legis- 
lation équitable et  eclairke'; 20 i'impbt du se1 
pese plus lourdement sur le pauvre que sur l e  
riche, parce que le se1 ktant l e  seul condi- 
ment de  la nourriture du pauvre, celui-ci en 
consomme une plus grande quantite que le 
riche uui en  a un arand nombre a sa disaosi- 
tion; 39 le se1 est &dispensable a l'agricul~ure. 
Malgré l'autorite aui  s'attache aux declarations 
d'uñe grande illüstration scientiílque (M. Gay- 
Lussac), il faut reconnalre avec l'iiniversalité 
des hommes qui s e  sont livrks a l'ktude et  a la 
pratique des choses agricoles que, soit pour 
I'amendement des terres. soit pour I'alimenta- 
tion e t  le condiment de  la nourriture des bes- 

1. Nous ne  ~outieudrions certes pas la capitstion 
comme impot unique; mais par den raisons qu'on 
tronvera au mot Suairige miversel nous voudrions 
qn'b e6td dee autres impots, il y eat: non m trois jour- 
ndes de travail n comme 19imp6t personuel francsis, 
maisune journbe de travail, une demi-joumde m h e ,  
ne  serait-ee que pour montrer au plus pauvre qu'il 
a le devoir ice devoir lui a~naraitra comme un DEOIT~ 
d e  contribner aux chargeide 17État. M. B;~' 

L. 
tiaux, soit pour la fabrication des fromages, ü 
faut que I'agriculture puisse disposer d'bnormes 
quantites de  sel. Quelques bconomistes pensent 
meme que non-seulement le se1 devrait Btre 
franc d'impbt, mais qu'il serait du devoir et de 
l'intkret des gouvernements d'en favoriser la 
cousommation par tous les moyens possibles, 
meme par des sacriílces, lesquels ne tarderaient 
pas 3 se convertir pour eux en avantages ma- 
tkriels considerables. 

Le se1 est nkanmoins taxk dans presque 
tous les pays, excepté en Angleterre, dans le 
Mecklemboug, a Haiubourg, a Breme, en Por- 
tugal et dans quelques cantons de la Républi- 
que helvétique. 

En France, I'impbt du se1 e! la maniere dont 
il est perqu ont beaucoup varik. Le savant traitk 
tles imp0ts, publik par M. de Parieu, fournit 
non-seulement sur  notre pays, mais en ce qui 
touclie les pays ktrangers, les plus intkressants 
et les plus utiles enseignements. a La Erance, 
dit-il, a été, dans les sikcles passés, la vkritable 
patrie de i'impbt du sel. Nulle part le produit 
tinancier de cette taxe n'a &té plus consi- 
derable, ni son assiette plus ciirieuse a ktu- 
dier; nulle part les impressious morales qu'il 
a fait naitre n'ont Cté plus vives et plus ar- 
dentes. 1) 

Avaiit 2789, l'inipdt du se1 portait en France 
le nom de gabelle. 11 y avait les pays de grandes 
et  de petites gabellcs; il y avait aussi les pays 
rédimes; il y avait enUn les pays exempts. 
La gravitk, et bien plus encore, I'inegalitk de 
I'impdt avaient provoquk maintes fois des rBc1a- 
mations, des mécontentements ct meme des 
désordres. Les cahiers des dkputks auxEtals gé- 
neraux demandaient unanunement une promp te 
et profonde reforme sur ce  point. 

L'impbt du se1 fut aboli en 1790, rktabli par 
Napolkon en 1806 aii taux de deux dkcimes par 
kilogramme, porté a quatre décimes en 1813, 
rbduit a trois par le gourernement de la Res- 
taiiration en 18 14. Plusieurs tentatives furent 
faites pour amener une réduction plus forte; 
pour des causes diverses, elles n'eurent pas 
de résultat. b i s  laquestion fut largement eclai- 
rée par les memorables discussions qui eurent 
lieu en 1846 et 1847 sur les propositions de 
reduction qui fui'ent faites a cette kpoque par 
1. Demesmay, dépiité du Doubs, dont le noni 
doit rester attaclie i cette grande reforme. La 
Chambre élective adopta a I'uuanimite, moius 
19 voix, parmi lesquelles il laiit compter celles 
des ministres, la proposition de reduire de trois 
a un seul dkcitue la taxe du sel. La Chambre des 
pairs, au rapport de M. Gay-Lussac, s e  prononca 
pour le maiutieu intégral du droit. 

Ce fut I'Assemblee constituante de 1848 qui, 
par la loi du  28 décembre, realisa la mesure 
longtemps poursuivie de la rkduction de I'im- 
pdt e t ,  ainsi que I'avait voulu la Chambre de 
1846, l'abaissa de deux décimes par kilograrnme. 
La loi du 28 decembre noiis régit encore, bien 
que le ministre des flnances ait proposé en 1862 
le rétablissement d'un second dkcime. Le gou- 
vernement dut s'arréter devant les manifesta- 
tions de l'opinion publique auxquelles s'asso- 



cia le Corps legislatif lui-meme. Le projet de 
loi fut retire par le gourernement. 

E! Allemagne, en Riissie, en Espagne, dans 
les Etats italiens, en Hollande, en Belgique, en 
Amérique mCme, le se1 est soumis a des droits 
variés, tres-klevCs en  certains pays, tres-mo- 
dkrCs en d'autres. M. Rau, cité par M. de Parieu, 
Bvalue de la maniere suivante le taux de l'im- 
pbt du se1 pour chaque individu dans les pays 
ci-apres nommes: en Aiitricbe, 83  centi&mes 
de florin; dans le grand-duché de Bade, 78; en 
Prusse, 60; en Bariere, 54; en Belgique, 52; 
en Wurtemberg, 49; en France, 48; en  Saxe, 
36; en Riissie, 16. 

Un fait digne de remarque, c'est que, pres- 
que parlout, exceptk en France, l e  se1 est sou- 
mis a dcs droits differeuts, suivant sa desti- 
nation. Ainsi, le se1 destine a I'alimentation 
habituelle de l'liomme est vendu plus cher que 
celui destine aux salaisons, 6 la p&clie, a I'a- 
rnendement des terres, a la nourriliire des bes- 
tiaiix. 11 est meme des pays ou, comme en Bel- 
gique, le se1 est dklivre en franchise pour ces 
derniers objets. La legislation ktraiigere s e  mon- 
tre, eii ce point, bien plus intelligente que la 
nbtre. Toulefois. les sels destinks i 1 industrie, 
aux fabriques de soude notauiment, ont long- 
temps joui en Fraiice d'uiie faveur qui ktait 
refusee a fagricullure. Cctte riiesure n'ktait 
conforme ni a la justicc ni a une bonne poli- 
tique. 

En 1847, avec l'impbt de trois dbcimes par 
kilogramme, la consommation genérale était de  
235,826,888 kilog. qui produisaient au Trksor 
70,408,776 fr., et  qui etaient représentks par 
une consommation individuelle de 6k,892. En 
1860, avec I'impbt d'un decime, la consomma- 
tion gknérale a kte de 418,798,315 kilog. qui 
oiit produit au Trésor 39,995,248 fr. Cettc con- 
sommation gknkrale est représentke par une 
consommaliori individuelle de 1 111,121. 11 110us 
semble, d'apres ces cliin'rea, que si le Tresor 
paralt avoir perdu 30 rnillions de francs, le pays 
a gagnB bien davaotage. 

11 ii'est pas aisk de se rendre un compte bien 
exact de la part qui revient a I'agricultiire dans 
la consommation gkiikrale du sel. Cependant en 
prenant pour point de dkparl ce qui paralt au- 
jourd'liui bien avere, qiie la consoniniation 
moyenne annuelle de  l'liomme est de 6 a 7 
kilog., soit 6.5 et  en retranchanl de la con- 
sommation genérale !out ce qiii est absorbe 
par l'industrie, on est bien amenk B recon- 
naltre que le siirplus doit &re absorbe par 
I'agriculture. C'est en calculant de la sorte 
qu'on peut dire que l'Angleterre, eu kgard a 
sa population et a son territoire, corisomme 
pour son agriculture trois fois plus de se1 que 
la France. Et, sans coiitredit, c'est la une des 
causes de notre inferioritk agricole. 11 serait 
done d'une haute importance pour le develop- 
pement de nos intérets maleriels que, si le se1 
doit restcr encore longlemps grev8 d'un ilupdt 
dans nolre pays, cet imp6t flit allege en ce  qui 
touclie les sels destines a I'agriculture et  ni&irie 
a I'industde. L'ordonuance du 26 fevrier 1846 
avait bien eu  pour objet de realiser celte idke; 

mais cette ordonnance portait avec elle legerme 
de la ruine de la mesiire qii'elle kdictait. Elle 
prescrivait des moyens de déoaturer le se1 qui 
fiirent reconnus a pcu pres impraticables et  
la rnesure resta sans ell'et. Be vaiidrait-il pas 
micux s'irispirer a cet egard de ce qiii est pra- 
tiqué en Relgique, en Wurtemberg et ailleurs? 

Mais ce ne sont la que des mesures transi- 
toires. Par les raisons qiie nous avons cherchk 
a r6sumer, le se1 est destiuk a un affrancbis- 
sement complet, et ce sera I'honneur des gou- 
verneiuents qui, poiir arriver a ce rksultat, 
aiiront devane6 I'opinion et  n'auront pas at- 
tendu d'y etre contraints par e!le. 

EMLE Dwors. 

SELF-GOVERNHENT. Mot anglais, qiii signi- 
fle gouvernement par soi-nzhe ou goiiverne- 
ment direct (non dklégub) par les citoyens. En 
France, lc self-govemment est génkralemeut 
coiisid6ré comme I'oppose de la centralisation, 
mais il est plut6t I'opposk de  la tutelle admi- 
nistrative ; la confusion eutre la ceiitralisation 
el  la tutelle aduiinistrative a retarde plus qu'on 
nc peiise le progres de nos institutious admi- 
nistratives. 

Koiis pourrions terminer ici notre article, l e  
mot Ddcentralisation ayant erposi?, au point de  
vuepratique, daiis quelle mesure les maillcs de 
la centralisalion oiit dcs cliaiices d'elre desser- 
rCcsen Frarice, el  le mot Tutelle administrative 
devant exainiiier jusqii'ou la tutelle peut aller 
sans maintenir les populiitions dans iiiie mino- 
rilk pcrpétiielle et niillcment enviable. Enfln 
les articles P t a t  , Gouvernement , Pouvoir 
e t  meme Individualisme et Science sociale 
ont pour bu1 d'kclaircir d'autres ~ 6 1 6 s  de la 
vaste ct  délicate question qui nous occiipe, il 
ne  noiis reste qu'a ajouter quelques reflexions 
genérüles. 

Ces reflexions, noiis leur donnerons, pour 
plus de clarte, la Tome de réponses aux qua- 
tre qiicstious suivantes, impriniées eii italiquc. 

Qu'est-cc! que le seu-gover~zrient?- Ce n'est 
pas, conime on poiiirait l e  croire, le gouver- 
nement direct absolu par les ciloyens de tou- 
tes les affaires puhliqiies ; cette immirtion 
directe des individus n'est pas possible dans 
une citB. a plus forte raison dans un grand 
Etat ; c'est seulement la liberte absolue pour 
tout ce qui est du domaine privé et  de  I'admi- 
nistratiou directe des afi ires locales, et  une 
intervention plus ou moins directo dans les 
affaires provinciales et gknkrales, en ne lais- 
san1 au gouvernement central qiie les attri- 
butions pour lesquelles il faut l'unitk de vues, 
la promptitude d'exécutioii, i'experience des 
affaires et l'emploi des forccs comniuues. On 
definit aussi le self-governt~ie?~t le mode d'ad- 
ministratiori dans lequel les citoyens n'aban- 
donnent aii pouvoir qiie les affaires qui  sont 
au-dessus de leurs propres forces , oii celles 
qui ont besoin d'htre dirigkes par des vucs 
d'ensemble. 

On a pliisieurs fois essayk, mais en vaiu, 
d'enumkrer en detail les affaires qui incombent 
a l'initiative privke - individuelle ou collec- 
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tive - e t  celles qui rentrent dans les attribu- 
tions naturelles de 1'Etat. Nous nous abstien- 
dronsde tenter, apres tarit d'autres, la solution 
de  ce  probleme, d'autiint plus, qiie nous la 
croyons necessairement influencke par les 
temps et les lieux, par le caractere de la na- 
tion e l  des circonstances d e  toiite sorte. 

Dans tous les cas le self-gouernment n'est 
que le principe constitulionnel appliqué aux 
affaires locales. 

Lesclt-government a-t-Q une supdrioritd sitr 
les autres modesde gouverncment 7- 11 est pos- 
sible de concevoir une situation dans laquelle 
le self-government n'est pas désirable. par 
exemple, lorsqu'une population sauvage au- 
rait un chef aus8i instruit qu'honnete , aussi 
sage qu'ardent au progres. Mais de pareilles 
situations ne  s e  rencontrent que Iorsque le 
flls du soleil, le pere des Incas, aborde au 
PBrou. Géiiéralement, le chef fait partie de la 
nation sous tous les rapports , et ríen n e  nous 
force de penser qu'il sera toujours le rneilleur 
d'enfre ses concitoyens, aomme il en est  le plus 
puissant. hleme en admettant que lapossession 
du tr6ne ou d'un emploi confkre n6cessaire- 
ment des qualitks horsligne et une intelligence 
suphrieure, personiie n'ira jusqu'a soiitenir 
que le chef de  l'Etat ou un fonctionnaire saiira 
toujours le mieux ce  qui convient a chaque 
citoyen et a chaqiie centre ou groupe de po- 
pulation, et  qu'il aura loujours la volonte de 
faire le bien. 

D'ailleurs, le bien moral ne  doit-il pas passer 
avant le bien materiel ; n'est - il pas de notre 
dignite de reagir contre une tutelle sans Un? 
11 vaut mieux tomber quelquefois que de mar- 
cber Bternellement avec des lisikres. Du reste, 
les lisieres ne  nous garantissent pas toujours 
contre la chute, mais elles nous embarrassent 
souvent lorsque nous voulons nous relever. 

Le self-governmentest-ilI'apnnage d'une race 
ou d'unenationalitt??- 11 est des personnes qui 
l e  pensent. Cetle doctrine a &te soutenue oñi- 
ciellement en France, et eii outre par des hom- 
mes de talent dont quelques-uns ne tenaient en 
aucune facon a apporter des arguments en fa- 
venr d'une these gouvernementale. Or nous 
n e  saurions admettre qu'il y ait, par exemple, 
entre la France et  I'Angleterre (les deux pays 
qu'ona I'haliitude de comparer) de si profoiides 
différences originelles. Quelle est ,  en e¡Yet, la 
composition des populations des dcux c<ltés de 
la Manche? Trouve-t-on des deux parts autre 
chose que des Celtes et  des Gcrmains? Ce n'est 
donc pas la race, le sang, qui c:a~isent les dif- 
férences que nous constatons, mais un con- 
cours de  circonstancesvariees qui ressortiraient 
d'une etude comparée de l'hisloire des deux 
pays. C'est I'histoire, c'est-a-dire la suite des 
évknemeuts qui s e  produisent chez iin peuple, 
qui forme le caractere national, e t  sans doute, 
a un moment donne, les différences peuvent 
&re devenues tres-marquees. 11 en est ainsi de 
deux freres; dounez-leur une Pducation diffe- 
rente, faites de i'un un artisan, un cultivateur 
et de l'autre un medecin ou un avocat, ils diffb- 
reront au bout de vingt ou trente ans comme 
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un homme lettré d'iin homme qui n'a recu 
prcsque aucune instruction. C'est I'éducation 
qui dilikrencie les bommes et I'histoire qui dif- 
ferencie les nations. 11 cn resulte au'ou Deut 
concevoir une suite de circonstiince's qui &e- 
raielit la c.entralisatiori en Analeterre et fcraient 
naltre des gofits de self-gov&ntnent en France. 
En attendant. il est incontestable que le Fran- 
qais est encore trop porté a demander I'inter- 
ven:ion du gouvernenieu t, qu'il n'a pas encore 
assez de conllance en lui - meme e t ,  comme 
disent les malveillants, t i  qii'il es1 trop faqonnb 
au joug pour en sentir I'ktreinte et le poids. r 

Que faire potir dtablir le seu-gouernment ? 
- Nous avons vu que la participation active, 
étendue des citoyens est desirable et qu'il n'y 
a auciin obstacle origine1 en Fnnce - pas plus 
que chez les autres natíoiis civilisees - qui 
s'oppose a la realisation d'institutions liberales. 
11 s'agit donc de tracer la marche a suivre poiir 
atteindre ce but. 

1I consiste avant tout a répandre I'instruc- 
tion par tous les moyens possibles, a utiliser 
les institutions existanles, a les développer 
dans le sens de la liberte et de l'initiative in- 
diriduelle, a lionorer les hommes qui s e  char- 
gent de fonctions gratuites , enfln et surtout a 
votiloir fortenient, Aneqiquement le seu-go- 
vernment, a ne pas perdre de vue ce but aii- 
qiiel on ferait diverger les forces vives de la 
nalion, sans s e  lsisser detourner par quelques 
avantages momentnnes , ni par les sacriüces , 
ni par une gloire vaine et quelquefois équi- 
voque. MAURICE BLOCK. 

SENAT. Le mot sénat, derive de senes 
ou senior, signifierait Btymologiquement iine 
assemblke de vieillards ou d'ancieos. L'ige 
joue en effet un grand rdle dans les mceurs 
et les institutions des peuples primitifs. Une 
assemblee de vieillards est ou doit etre une 
assemblée de sages. C'est a des assemblCcs 
de cette espece que plusieurs peuples an- 
ciens avaicnt conti8 un rdle important d a n ~  
le gouvernement de la chose publique. C'est 
a elles que s'applique la denominalion de 
sena1 , devi6e toutefois de sa signlOcation 
ktymologique, car des garanties analogues et 
souvent supkrieures a celles qu'offre la seule 
vieillesse se rencontrent dans le merite per- 
soniiel et  les fonctions élevees qu'on a occupees 
avec distinction. 

Un senat s e  distingue d'uiie assemblee ou 
chambre des pairs (voy. Pairie), par son ca- 
racfere propre aussi bien que par ses origines 
historiques. La pairie derive directement de la 
fkodalite. Elle implique une sorle de droit de 
race, de qiiasi-souveraineté (grands vassaux), 
et  suppose tout au moins la noblesse et  I'he- 
redite. Le caractere de la pairie est forte- 
ment altére quand elle n'est pas hérkditaire, 
comme on l'a r u  en France soiis le gouverne- 

'ment de Juillet. Les assemblees auxquelles 
s'applique et convient le nom de senat derirent 
des constitutions antiques et supposent plutdt 
l'espérience, l'importance, le mérile person- 
nels. Elles sont, d e  leur essence, moins in- 



compatibles avec les institutions dkmocratiques. 
Toutefois il n'y a rien d'absolu dans ces dislinc- 
tions, et la diffbrence daiis le nom ne corres- 
pond pas toujours a une difference essentielle 
dans les choses. 

Plusieurs peuples anciens avaient iin sénat : 
les Hkbreiix, dont le sknat , ou grand snnhbdrin 
(voy.), se composait de 70anciens; les Crétois, 
constituks par Ninos, avec un sknat pour clia- 
que ville; les Lackdemoniens, constitués par 
Lyciirgue, et dont le senat, composk de 28 
membres iges  de soixante ans au moius, for- 
mait avec les deux rois l e  conseil des Trenle; 
les Atbéniens, dont i'arkopage Ctait probable- 
ment antkrieur a Solon, niais cliez lesqriels il 
institiia en outre un sénat compose de 400 
membres; les Cartliaginois, etc.; enOn les Ro- 
maius, dont le séiiat a jouk un r61e trop impor- 
tan1 poiir qiie nous n'en parlions pas avec un 
peii plus de dkveloppement. 

Les liistoriens (Cickron , Tite-Live) font re- 
monier la crkation du sbnat romain a Romuliis 
lui-meme, qiii I'aurait composk des chefs des 
principales familles, élus peut-@tre par les cu- 
ries, auxqiiels il donna le nom de Palres et 
dont les descendants formerent I'aristocratie 
des patriciens. Le nombre des sénateiirs, qui 
btait d'abord de 100, fut porté a 200 par Tar- 
quin, a 300 par Briitus. II atteignii 900 et 1,000 
du temps de Jules Cksar. Les ~Ciiateiirs, nommks 
d'abord par les mis ou par les curies, le fiirent 
ensiiiie par les consuls, piiis par les censeurs, 
quoique d'iine mariiere indirecte par ces der- 
niers. La dignite de sknateur, d'aburd apanage 
excliisif des patricieris, piit. plus tard, etre 
confkrke a des plkbéiens. Elle kiait, cn prin- 
cipe, viagere. dkpendant de certaines fonctions 
et de certaines conditions de ricliesse. Mais les 
censeurs s'arrogbrent le droit de mnintenir ou 
de rriyer, toiis les cinq ans, qui il leiir plaisait 
sur les listes des ~Pnaleurs,  a la seule condi- 
tion d'etre d'accord enlre eux pour le cas d'ex- 
clusion. 

Les aftributions du sbnat romain étaient con- 
sidérables. Les Ibaislateurs et les iurisconsultes 
n'avaient pas al& I'idke du p"rincipe de la 
separation des pouvoirs. Presque toiiles les 
autorites fonctioniiant dans les constitutions 
antiques parlicipaient a la fois aux pciuvoirs 
legislatif, cxéctitif, jiidiciaire, et meme aiix 
fonctions reiigieuses. Le seriat romain slaluait 
sur les matihres religieiises; siir le droit privé 
dont les s4naliis-consultes rormaient I'une des 
sources; sur les affaires publiques par la no- 
mination des amhassadcurs, la réception d e  
ceux qu'eniroyaieut a Rome les nations ktran- 
geres, la uomination au commandement des 
provinces et  des armées, le triomphe décernk 
aux gknkraux victorieux, la gestion du trksor 
public, la paye et les vivres de I'armke, le re- 
glement d ~ s  f@tes et soleunilks nationales, ia 
convocatiou des assemblées du peuple, la pre- 
paration des projets de loi qui Ctaient présentés 
aux comices, la sanction de ceux qui sortaient 
de leurs delibkrations (saiif a I'égard des plk- 
biscites votes dans les comices par tribus), 
i'autorité exceptionnelle confkrbe dans les mo- 

ments critiques aux consuls (caveant consules) 
au dictatenr ou A I'fnter-roi. 

La politique du sknat fut essentiellement na- 
tionale. Il concentrait en lui, solis la Rkpubli- 
que. l e  rieil espril romain, a peii pres comme 
de  nos jours le parlement anglais rksutne a u  
plus haut degrb I'esprit politique de 1'Angle- 
terre. A I'interieur , ses tendanccs nkcersaire- 
meut aristocratiques Ctaient contre-balancées 
par les droits que conquit le peuple : les tri- 
buns, les comices par tribus, les plkbiscites. 
A i'extérieur. il montra un  infatigable esprit 
de suite dans cette politique conquerante, dure 
et sans scrupulo a l'kgard des ennemis, habile 
a i'kgard des nations soumises, qui valut ii la 
villc de Romuliis la domination du monde. 

La prépondkrance dii senat, qiii ii'avait en  i 
lut ter, souvent avec dksavautage, que contre 
celle du peuple, s'affaiblit dans les dcriiiers 
temps de  la Hkpiiblique au pront de  ceux qui 
la dominaient. Deja il n'ktait qu'un instrument 
dans la main de César, qui ne prenait meme 
alus la peine de lui faire voter les sénatus- 
Eonsiiitei dont il avait besoin. 11 les siipposait. 
(Cickron. Ad Pam. 9. en. 15.) Les emDereurs 
augtnent&rent la puissince nominale di1 sénat 
et  Ikii transiérerent ioiis les droits exercks par 
le peuple, mais ce ne  iut qu'uri moyeri de s e  
les atlribuer en realité a eur-memes. Les miles 
vertus de la Repiiblique s'etaient kteintes 
dans tous les miirs.  Une sorte de gangrene 
morale avait envalii le grand peuple, dont la 
décadence prkseutait un aussi triste tableau 
que sa virilitk avait fourni de nobles et patrio- 
tiques exemples. Le sknat, miroir fldelc de 
Rome avilie sous les empereurs comme il I'a- 
vait ktk de Rome hérorque sous la République. 
ne  fut plus, sanf de rares velleitks d'iiidépen- 
dance, qii'un instrument docile et  passif, dont 
les nicmbres luttaient de  servilitk et  d'abjec- 
tion. Ces caracteres abaisses ne connurent plus 
d'aulrc vertu ni d'autre gloire que  I'art de  
plaire au maltre. 

Psrmi les peiiples Btrangers, qui ont eu ou 
ont encore un sénat, noiis nous bornerons 
citer: Venise, dont le senat, eomposk d'abord 
de 60 membres, puis de plus de 300, s e  recru- 
tait dans le grand conseil, ne comprenant lui- 
mCme rliie des nobles inscrits aii liare d'or; 
Raguse. don1 les sknateiirs, au nombre de 45, 
portaient. comme ceux de Venise, le noui de  
pregati ; Breme, Francfort, Lubeck, Hambourg, 
dont les sknats existen1 eocore; lasudde, dont 
le sénat, aboli en 1772, a $te rktabli eu 1809 
sous le nom de  conseil d'Etat; la Belgique, 
dont le sénat se recrule par l'élecfion et par- 
ticipe a la puissauce legislative; la Russie, dont 
le sdnal dirigeant est entibrement uomrn! par 
I'einpcreur et prkside par lui ; enfin les Etats- 
Unis, dont le senat forme avec la chambre des 
représentants, le congris am,t?ricnin, et s e  com- 
pose de  deux membres par Etat, nommks pour 
six ans par la 16gislature de chaque État. 

Les constitutions francaises de 1791 et de  
1793, malgrk la tendance prononcee des es- 
prits a copier trop de choses dans I'antiquité, 
ne  lui emprunterent cependant pas i'institution 



d'un sknat. Toute dualitk d'assemblkes politi- une dklibbration du jury d'Anvers. sanctionnant 
ques semblait introduire ou une siiperfluite, ou ainsi I'iin des pliis tyranniques abus de pou- 
un elbment aristorratiquc. La Constitution de voir de I'Empereur. 
i'an 111 fut la premiere a admettise deiix assem- Peu apres sa crkation, le SPnat de I'an VI11 
blées. Le conseil des Ar~ciens, procéclant d'ail- proclama Nal~olPon Bonaparte consul a vie aprks 
leurs de I't!lecIion comme le conseil des Cinq- . qu'un vote aIrirmalilde lan'ation eut btbobtenu 
Cents. e t  renouvelé comme celui-ci lous les sur cette oiiestion. Piiis il modiíla ~ lus ieurs  
anspartiers, etait composéde250membrcs,iges points esseitiels 'dc la Coi)stitiition s i i  les as- , 

de auarante ans accomolis. mariks ou veufs. do- seinblkes Plectorales des divers degrks. les at- 1 
midliés depuis qiiinze aús sur le territoire de 
la rkpublique. I I  ne participait pas directement 
a la confection des lois, mais il pouvait rejeter 
les dbcisioris du conseil des Cinq-Cents, qui 
n'avaient pas Cté prises dans les formes con- 
stitutiounelles. C'est la premiCre apparition de 
cette sorle de velo ronstitulionnel, qiii s e  re- 
trouve comme attribuiion principale dil Senat 
inslltuh par les consliiutions qui sui\.irent. 

La Constitiition du 22 frimaire aii VIII, ceuvre 
laborieiise $t compliquke de  Sieyes. votPe aprbs 
le coup d'Etat du 18 brumaire, crea, sous le 
noni de  Sinat conseroateur, une assemblée 
difiCrant profnridfiinent, par son caractere et 
ses attributions, de  celles qui avaient porle le 
meme nom dans I'anliquitB. C'Btait le dévelop- 
pemcnt de 1'idPe que noiis venons de voir ap- 
paraltre dans I'iiistitution dii conseil des An- 
ciens. Ses mernbrea, doiit le iiombre fut d'abord 
flxB i¡ 80, devaient etrc agés de quaraiite ans au 
moins. Nomrné a I'oiSigine siiivaiil un modc par- 
ticulier, il ~levait s e  rccriiter ensiiite lui-meme, 
en clioisissaiit parmi des caridiilats presentes 
par le Corps Iégislatif, le Tribunat et le premier 
consiil. Lcs fonciions de sknaleur elaient ina- 
movibles et a vie. Le Sknat avait la norniiiation, 
su r  des lisfes prodiiites par iin systkme com- 
plique d'élections a trois degres. des meuibres 
di1 Corps legislatif, des tribuns, des consuls, 
des jiiges de cassatioii, des coinrnissaires a la 
comptiibilitC. Son altribuiion la pliis importante 
en tlikorie elait de niaintenir la Consiiiution et 
les libertes piiblicluea, en aiiniilant toiis les 
actcs inconstitutionncls qui lui étaient dkférks 
par le goiiveriicment et le Tribunat. 

Telle fiit I'oiigine de ce Senat imperial qui 
devait laisser iiri s i  triste renom. L'hisloire ne  
lui reprocherait peut-elre pas, bien qii'il fiit 
iiistituk pour mainteriir la Constitiition, d'aroir 
coiicouru a des chaugcments qii'accep!ait I'opi- 
nion du pays. Mais un de ses premiers actes 
montra bieiitdt commcnt il remplirait son rOle 
de gardieii de la Constitiition et des libertés 
piibliqiies. Le premier con~u l  ayant pris, a la 
suite de I'all'aire (le la macliine irifernale, un 
ai'r@té par lequel il déportait sans jugemrnt 
pliis de cent individus, qui btaieut d'ailleiirs 
entierement étiangers au complot, comme ce 
fut  bientdt prouvk , le SBnat, appelé a se  pro- 
noncer sur la constitulionnalité de cet acte ar- 
bitraire, enclikrit encore sur ce qu'on lui de- 
mandait en dkclarant, le 15 nivdse an VIII, qiie la 
rCso1ution du premier consul Ctait une mesure 
conservatricedeIaConstitution.(Thiei~s, Histoire 
du Conuulat e t  de l'E~npire, livre VllI.) I I  derait 
terminer sa cardere comme il la commencait, 
car I'un de ses dcrnien actes fuf un sénatus- 
consulte du 6 juiii 1813, par lequel il annulait 

tributions du premier consul consid~rab~emeut 
augmentées, son propre pouroir etendu jus- 
qu'i la faciiltb de suspendre la Constitution ou 
l e  jury dans ceriains dkpartements, de dissou- 

l 
dre le Corps Iégislalif et le Tribunat, de casser 1 
des dkcisions de tribiinaiix; sur les attributions 
du Corps 16gislatit, d6jA si restreintes et qii'il 
diminiia encore: sur  le Tribunat, qiii fut mo- 
diflk en apparence . annulk de fait. (Senatus- 
consiiltc organiqiie du 26 thermidor an X.) 

nientdt le ilernier pos fiit fait. Le SBnat ren- 
dait, le 28 flnréal an X11. iiii noiiveau senatus- 1 

corisiilte rktablissant la monarcliie, sous le nom 1 
dlEmpire, au proílt de Napoléon Bonaparte et 
de sa dcsceiidance : riglant les dktails de cette 
trnnsformation deja faite dans les clioses et B 
Iaquelle il ne manqiiail pliis que le nom; mo- 
dinant sa propre organisation en attrihiiant la 
digni'é de sbnateiir aiix princes franqais, aiix 
grands dignilaires de I'Enipire et  aux citoyens 
aurqiiels I'Emp~reiir jiigc convennble de la 
conferer. Et , conime s'il eht voiilu stigrnatiser 
a I1avanc.e, par iine sanglante ironie, le rdle 
qu'il s'appretait a jauer sous I'Empire, il forma 
dans son sein deux commissions, I'une de  la 1 
libcrM de la presse, I'autre de la liberté indi- 
vtdztelle. Qiiant a son attribiition la pliis essen- 
ticlle, celle de s'oppnscr aiix artes inconstitu- 
tionnels, ellc fiit siihordnnnée aii toiit-puissant 
hon plaisir di1 clief de I'État, qui pouvait a son 
gré en tenir compte o11 passer outre. 

Cetle constitution ne fut pas soiimise i I'ac- 
ceptation du pcuple. qiii fiit seulem~nt  consnltb 
siir la qiieslion de la dignité iml~eriale confkrke 
a Napoléon, et la rPsolut aflirmiitivement. 

Le Senet imperial n'a pas d'hisloire. Constam- 
ment passif. laissaut s'accomplir en silence 
tous les arfcs d'iirie volonté sans frein, n'es- 
sayant jamais de  s'opposrr aiix actes inconsti- 
tuiioniicls sans nombre qui se prodiiisirent 
sous I'Empire, y pnrticipant au hesoin comme 
qiiand it achera tle supprimer le Tribunat par 
un senatus-cnnsiilte du 19 aolit 1807, oii quand " 
il ratina des IesPes d'hornmes et d'impdts sans 
le concours dii Corps letrislatif, il ne trouvait la 
parole que poiir loiier I'Empereur. A peine, si 
une faible niinoritP lciissait deviner par son 
altilude qiie sa satisbction n'ktait pas sans mé- 
lange. Ce fiif le moment des revers que la ma- 
jorité clioisit pour s'unir a elle, comme si elle 
voiilaitpreridresa revanche d'une'c~mplaisance 
qui ne  s'ktait jamais dkmentie. Le Sénat eiit la 
triste gloire d'etre le premier a proclamer oíü- 
ciellement la cliute du héros vaincu, d'abord 
par le senatus-consiilte di1 ter avril 18t4, rendu, 
il est vrai, seulement par 55 membres prksents 
sur 140 sénateurs, et  nommant un gouverne- 
ment provisoire, chargé de lui prksenter un 
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projet de constltution ; puis parcelui du 2 avril 
dkcrktant expressément la dkchkance. 11 ne 
s'apereut pas qu'on n'aurait pu dresser contrc 
sa propre faiblesse un acte d'accusation plus 
sévere que les motifs par lesquels il justiílait 
cette mesure. II reprochait, non sans raison, a 
Napoléon, d'avoir levé des imp6ts et établi des 
taxes autrement qu'en vcrtu d'une loi; d'avoir 
ajournC le Corps It5gislatit; d'avoir entrepris. 
sans consulter le pouvoir lkgislatif, iine suite 
de grierres; d'avoir rendu inconstitutionnelle- 
ment des dbcrets portant peine de mort ; d'a- 
voir viole les lois constitiitionnelles par ses 
decrets sur les prisons d'Etat ; d'avoir ankanti 
la responsabilitk des ministres, confondu tous 
les pouvoirs et dktruit I'indCpendance des 
corps judiciaires; d'avoir \?iolk la liberte de la 
presse et d'en avoir abuse; d'avoir alt8rC dans 
leur publicabion des actes et des rapports en- 
tendris par le  SCnat; de n'avoir consultC que 
son ambition et  non I'intéret national dans tous 
ses actes ; d'avoir ainsi viole le serment parlui 
pretk. Le Sénat complkta son aeiivre en adop- 
tant, le 6avril 1814, iine constitution rktablis- 
sant la légitimite au profit de la branche alnCe 
des Bourbons, et dans laquelle il avait soin, 
en rendant la dignitk de sé~iateur hkreditaire, 
de  disposer que les sknateurs actuels étaient 
maintenus ainsi qiie la rlotation du SCnat et les 
s6naloreries. Louis XVIlI n'accepta pas cette 
constitiilion telle qiielle , car il tenait a octroyer 
une charle. Celle du 14 juin 1814 rernplaqa 
le Sknat par une cliambre des pairs dans la- 
qiielle trouverent place plusieurs sénateurs (86), 
mais non tous, et sans leur laisser d'ailleurs 
les privillges qu'ils s'ktaient rkservés. Ainsi, 
comme le remarqiie avec raison uu membre du 
Senat actuel, le SPnat, dont on s'etait servi 
pour faire prononcer la dkchkance dc XapolCon, 
ne pronta nullernent de sa faiblesse (M. de La 
Doucette, U v  Sdnat de l'empire f ran~a i s ) .  

Le SCnat ne reparut pas avec les Ccnt-Jonrs 
et  I'acte additionnel, qui maintint la Cliambre 
des pairs avec sa dénominatioii. 11 n'a él& re- 
tabli qu'en 1852, avec des atiributions assez 
analogues i celles qu'il avait sous le preniier 
Empire. Voici une analyse chronologique des dis- 
positions qui I'ont cree, conslituk et  organise: 

2 dkembre 1851 : Proclamation du prksident 
de la RCpubliquc en faisant son coup d'État, et  
dans laquelle i1 annonce qu'il va soumeitre aux 
suffrages da peuple une conslitution dont il 
indique les bases fondamentales, parmi les- 
quelles : 
Une seconde assemnblde, formde de toutes les 

illwtrations du pays . pouuoir pondéraleur , 
gardien du pacte ,fondamental et des liberlds 
publiques. 

La proclamation declare d'ailleurs que le sys- 
teme propose est inspirk de celui de I'an VILI. 

14 janvier 1852 : Constitution promulguke 
en verlu des pouvoirs confbrCs au prCsident de 
la Republique par le plébiscite du 14 dkcembre 
185 1. Le titre 4, relatil au Sknat, contient des 
dispositions dont voici l'aiialyse : 

Le nombre des senateurs est flxk pour la 
premiere fois i 80 et ne pourra dbpasser 150. 

Sont sknateiirs de droit les cardinaux, les ma- 
rkchaux e t  les amiraux. Le président de la Ré- 
publique nomme en oiitre des sénateurs san8 
qii'aucune condition soit imposée a ses clioix. 
Ils sout inamovibles et  a vie. Leurs fonclions 
sont gratuites en principe. mais il peut leur 
@tre allouk une dotation personnelle n'excédant 
pas 30,000 fr. par an. Le prbsident e t  les vice- 
présidents dn Sknat sont pris dans son sein et  
nommks pour un an par le prksident de la Re- 
publique. 

Le Sknat est conroqiik et  prorogk par le prk- 
sident de la Rkpnblique. Ses dances  ne  sont 
pas publiques. 

Le Senat est le gardien du pacte fondamental 
et  des libertes publiques. Ancune loi ne peut 
&re promulguée sans Iiii avoir Ctk soumise. 11 
s'oppose a la promiilgation: l o  des lois qui se- 
raient contraires ou qui porteraient atteinte a 
la Conslitution, a la religion, a la morale, a la 
libertb des cnltes, a la liberte individuelle, a 
I'kgalitk des citoyens devant la loi, a I'inviola- 
bilifk de la propriktk et au principe de I'inamo- 
vibilitk de la magistrature, de celles qui pour- 
raient cornpromettre la dCfense du territoire. 
11 regle par un senatus-consiilte: la Constitu- 
tion de I'Algérie et des colonies; tout ce qui 
n'a pns Bté prbvii par la Constitiition et  qui est 
nécessaire a sa marche; le  sens des articles 
de la Constitution qui donnent lieu a diCrentes 
interprétatioiis. Ces sknatiis-consultes sont sou- 
mis i la sanction du prbsident de la République ' 
et proinulgiiks par lui. 

Vient ensuite I'nne des attributions essen- 
tielles du SCiiat, celle que son prédécesseur 
du premier Empire avait, de son propre aveu, 
si souvent laissk kchapper I'occasion d'exercer : 
la mission de maintenir ou d'annuler toiis les 
actes qui lui sont dkfkrés comme inconstltu- 
tionnels par le gouvernement , ou dénoncés , 
pour la meme cause, par les pktitions des ci- 
toyens. 

11 a .  de plus, la facultC d'adresser au prCsi- 
dent de la République des rapports contcnant 
les bases de projets de loi d'un grand intkret 
national; de proposer des modiflcations a la 
Constitution, mais un plébircite peut seul mo- 
diíler les bases fondamentales énonckes dans 
la proclamation du 2 d6cembre 1851. Enfln, il 
faiit ajouter a ces diverses attributions I'une 
de celles qui ont acquis le plus d'importance 
pratique : celle de recevoir excluslvement les 
pétitions, qui ne peuvent &re adressbes au 
Corps IkgislatiF (art. 45). (Voy. Pétition.) 

17 fdurier 1852: Décret sur la presse, dont 
I'article 16 interdit de rendre compte des sban- 
ces du Sknat aiitrement que par la reproduction 
des articles insbrks au journal oííiciel. Cette 
disposition est iine conskquence naturelle de 
la non-publicite des sbances. Toiitcfois, ellc 
indique la possibilitb d'une exception qui est 
devenue la regle, ainsi que nous le verrons 
plus loin. 

22 mars 1852 : Dkcret qui regle les rapports 
du Sknat et du Corps législatif avec le prksi- 
dent de la Republique et  etablit les conditions 
organiques de leurs travaux. 



Ce dCcret contient des dispositions tr8s-nom- 
breuses et tres-detaillkes. Kons ne  poiivons 
donner qu'une lnonciaiion sommaire de  celles 
qiii concerncnt le SPnat et qui mbrilent d'etre 
nolEes. Elles son1 rrlali\es a la ronrocation du 
S('nat. a la formalion des biircaiix, ti la di libC- 
ration siir les projels (le loi vot s par le Coips 
legislatif (ne poiivant danncr lieii a aiiciin 
ameiideiiient) ; aii vote (qiii n'est pas secret) ; 
au nombre de  senateurs prCsents nlcessairc 
pour la validitk des dClibbrations et  qiii doit 
Ctre siipérieur i la moitib des membres du 
SCnat; a la proclamalion dii rCsultat, qiii ne  
peiit consister que dans la formiile: le Sénat 
s'nppose. ou le Sdnal ne s'oppose pas c i  la pro- 
mulgation ; aiix sCnatiis-coiisiilles . ne poii- 
vant , lorsqii'ils bmanent de I'iiiitiatire des se- 
nateiirs, &re lus en slaiice piibliqiie qii'aiitant 
que la prire en considi.ililion en a érb aulorisle 
par trois hiireaiix siir cinq; aux nmendemeiits 
Elir ICS setiatus-c(!nsiilles, ne  poiivant se pro- 
duire qii'appriyk par ciriq sbnatcurs; a la dé- 
liberiition s a r  les actes dtnoncés camme in- 
constitutionncls (ne poiivant donner lieu a la 
question prealahle, si I'acte a été dénonck par 
une  petition, qii'apres que cctte pPtition a 618 
lue en séanre gbnfirale; - voy. ci-apr& le 
décret modilicatif du 30 avril 1864), siir les 
projels de loi d'un grand interet naticinal, siir 
les proposilions de  modiílcation a la Coiislitii- 
tion (ne poiivant, lorsqu'elles Cmaneiit dc I'ini- 

. tiative des seiialeiirs, elre dPposPes qii'avec 
la signatiire de dix aii moins d'entre eux), siir 
les pi.titions Ine poiivant abouiir qii'a un vote 
d'ordre dii jour piir et simple, de dkpdt aii bu- 
rcau des reiiseignements ou de rcnvoi au mi- 
nistre conipetcnt); a divcrs deiiiil~ de iiioinilre 
importanre; a I';~dmiriislration r t  ti la compiabi- 
lile dii Seiiat; aiix loraux qiii lo¡ sont iiffect&s, 
consislant dans le palais dii Liixernbourg, ses 
dkperiilances et  son mobilier. 

24 mars et 2 uvril 1852: Dbcrets relatifs 
aiix dotations des senateurs , déclarles via- 
geres, incessibles, insaisissables, non sujettes 
aux lois du cumul. 

19 avril 1852: DCcret reglant ainsi qii'i1,suit 
les preseances entre les grands corps d~ 1'Etat: 
le Senat. le Corps IPgislatif, le coiiseil d'htat. 

2 juin 1852: Reglement iiitérieiir du Senat. 
Le décret du 22mars 1852 avait rfiglé toiis les 
poinls impur!ants daiis I'or~aiiisalion des tra- 
vaiix des grands corps de I'Etat. Le reglement 
intPricur n'en est que le déreloppernent et ,  
en pliisieiirs de ses articles. la reprodiiclion 
texliielle. La tenue des séünces. I'ordre des 
d@libérations, les droits du president. les dé- 
tails relatifs a la formation du bureau et  des 
biireaux, a I'ordre du joiir des skances, aux 
lettres de convocation, a i'impression et  it la 
distribution des documents, au vote, elc., tcls 
sont les objets sur  lesquels porte ce rPglement 
intérieur, dout il serait superflu de  donner une 
analgse plus détaillee. Notons seiilernent que 
I'article 8 prescrit aiix sénateiirs de siéger en 
cosliime; qiie d'apres I'articlc 1 I tous les pro- 
jets. actes et  docuinents qiii doivcnt scrvir de  
base aux discussions di1 Scnat soiit irnprimks 
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et distribués domicile tl chacnn des sCnateurs 
(ce qui. semble I~ien comprendre le'texte des 
petitions); qiie d'aprbs I'article IS Irs projets 
de sEnatiis-ronsiiltcs Irs rapports aii prbsident 
de la Repiibliqiie (a I'Empererir), les proposi- 
tions dv modillca'ion a 1ii C~institiilion peiirent 
@tre soiirnis a driix ttClihbralions, entre les- 
qiicllcs I'intervalle est de trois joiirs au moins; 
qiie d'aprhs les articles 27 et suivants les votes 
sur les qurstions prkparatoircs oii incidentes 
ont lieii par mains levées, mais qiie les votes 
dbíinilifs ne  pruvcnt jamais avoir lieii qu'au 
scriitin; qiie d'apres l'article 40 la commission 
des pbtitions fait un rapport au Senat aii moins 
une fois par semaine. etc. 

Le r6tablissernerit de I'Empire s'etYectua en 
norcmhre 1852 suiraiit les formes tractes par 
la Consiitiition pour s a  modillciition. Le Senat 
reni!it le 7 iiovembre iin sCnatiis~consul!e de- 
claraiit Loiiis-Napolbnn Boiinparte enipereur des 
Francais, soiis le nom de Napollon 111, et sou- 
meltnnt aii peuple francais I'acceptalion de 
celte proposilion, qui fut votée les 21 et 22 
novembre. 

Un seiiatus-ronsiilte du 25 dkcembre 1852 
modiíln c,n pliisieiirs points la Coiistiliition dn 
14 janrier prkrbdent (roiir la mcttre en Iiarmo- 
nie arec les institotions iml~briales. I I  dispose 
notamnieiit, en r e  qiii conrerne le Senat. qiie 
les princcs francais en sont membres quaud 
ils oiit atieirit I'iige de  dix-liiiit ans accomplis, 
mais qii'ils ne peurent sieger qii'avcc I'agré- 
ment de  I'Empereiir; qiie le nombre des skna- 
teurs direcleiueiit nommls par I'Empereiir ne  
peiit exceder 150 (c'elait prkcédemnienl la li- 
mite dii nombre totiil (les senateurs): qii'une 
dotation aniiiielle et viagbre de 30.100 fr. est 
affectbe a In tligiiitb de senatenr (clle 6iait pr8- 
cbdemment facultative et pc*rsonnelle). 

3 1 cldceinbre 1852 : Décrct rCglaiit iiouvrau 
Ics rapports des grands corps de I'Etat enlre 
eux et avec I'Empereiir, ainsi que les coiidilions 
organiqiies de leiirs travaux. II reproduisit a peu 
prks littéralement. sauf quelques modillcations 
de détail ou de rbdaclion, les disposifions de 
celui du 22 mars 1852, analysees ci-dessiis. 

27 uvril 1860 : Modiflcatiou de I'article 38 
dn reglement intérieur relatif aus  dkliberations 
siir les pétitions. 

Le tl(icret du 24 iiovembre 1860 donna aux 
attrihutions di] Stiiat et dii Corps ICgislatif une 
extension consitl6rable. en leiir conferant le 
droit (le voler cliaqiie annoe iine adresse en 
reponse au tliscoiirs de I'Empereiir. L'arlicle 4 
annoocait un projet de séiiatiis-consulle qui 
fut en elfet vote, avec quelques modiflcalions, 
le 2 février 18GI. C'est lui qui regle actuelle- 
ment la publication des disciissions, ne pouvant 
coiisister que clans la reproduction integrale, 
soit de  la stenographie officielle, soit du compte 
reiidii abrkgé, rbdigé par les soins du president 
de chaque assemblke. Il en resulte, pour le Sé- 
nat, cette sirigiilaritt?, qiie ses s6ances ne sont 
pas publiqiies et qiie ses discussions son1 ce- 
pendaiit reprodiiiles par la voie des joiirnaux. 

Comiiic corislquence des dCcrels di] 24 no- 
veuibre 1860, un decret du 3 février 1861 rk- 



'AT. 905 

gla pour la troisieme fois les rapports des 
grands corps de l'Etat entre eux et avec I'Em- 
pereiir, ainsi que les contlilions organiques de 
leiirs travaux. I I  rcprodiiisit en grande partie 
les dirpositions du dPcret rlu 3 1 dccembre 1852. 
Les seiilcs inodiíications mbritaiit d'6tre signa- 
lees sont, i I'pgard dii Sknat, celle de i'ar- 
ticle 10, rkduisant de la moilié au tiers drs  
séiiateurs, le nombre des mcmbres prbsents 
nkcessaire pour qu'une délibbralion piiisse &re 
valablement prise; et celle de I'arlicle 3 i ,  en- 
tiPrement noiiveau, qui regle le mode de dis- 
cussion de I'adresse. 

30 avril 1864: DBcret qui moditle ceiir des 
22 mars 1852 et 3 fkvrier 1861 en deux points 
importants: les pPtitioiis denoncant U D  acte 
comme incoiistitiitionnel n e  so111 plus nbces- 
saireinent lucs en sPance gbnbrale, ce qui 
poiirait présenter cerlairis incorir4nients. mais 
consliiuüit incontestobleinent iiiie garanlie; 
elles font I'objet d'iin rapport sommaire sur le- 
qiiel la qiiestion pr4al:ible peut &re volée. La 
seconde iniiovatioii consiste en ce  que le Sénat 
peut aussi repousser par la question prkilable 
les pktitions oyant un aulre objet que I'incon- 
stitiilionnalil8. 

Puciine des disposilions qui précedent, ne 
consacre expresskrnent , au proíll du SCnat , 
l'immiinitk klablie por I'article 9 du di.cret orga- 
nique dii 2 fkvrier 1852, cn faveiir des depu- 
tks aii Corps lkgisliitif qiii ne pcovent elre re- 
clieicliCs, acc~isés,  ni  juges en aucuri lemps 
pour les opinions par eiix émises da114 le sein 
de 1'Asseniblee. Mais cette immiinité. consa- 
cree par toutes les coiislitulions antbrieures 
pour toules les assemblles poliliqiies, est tel- 
leinent dans la natiire et  la ntlcessilé des choses, 
qu'on i i e  peiit s'emp@cher de la coiisiderer 
comme esistiiiitc, la lacune ne lrnant proliable- 
ment qii'a ce qiie 113s disciissioos dii Sbnat 
n'ctaiei~t, a I'origine,ni piibliqurs. ni piiblibes. 
Telle est la doctriiie qiie parilt avoir adoptee 
le Sknzt lui-meme par son adliérioii a un rap- 
port de M. Royer, presente dans la séance du 
3 mai 1864. et  duque1 il rksulte en oiitre qu'en 
tout cas I'oisticle 2 1 de la loi du 17 mai 18 19 est 
encore en vigiieur et applicable au Seriat. Cet 
artiitle dispose que les discours teniis dani le 
sein des deux cliambres, ainsi que les rapports 
o11 toiites autrcs pieves imprimkes par ordre 
de i'une d'elles, ne  donnent ouverture a au- 
cune action. 

Trl es1 le Sknat actiiel d'apres ses lois con- 
stitiitives et organiqiies. Bien qu'il n'ait pas 
une pert directe a la conlection des lois, son 
rdle est considerable drns le mbcanisme de la 
Constitulion. Ses attribnlions les plus impor- 
tantes soiit assiirément le droit de proposer 
des modiíicrtions a la Constitiition . de rendre 
.des sénatiis-consnltes organiques, de  poser les 
bases de projets de loi d'un grand inter&t na- 
tional et d'annuler les acles incoiistilulioiinels. 
Mais il faut bien reconnaltre que ces deux der- 
niers sorit plutdt tlikoriques que pratiqiies, soit 
que d'une part, en fait, aucun acte inconsli- 
tutionnel n'ait eu lieu depuis I'Empire, soit 
que de  I'autrc le besoin de lois d'un grand in- 

ter& national n'ait pas apparu ou qu'il ait 
semblB dificile de formuler avec utilité des 
propositions sans atfendre l'iiiitiative du gou- 
vernemeiit. La seule qiii ait donné licu 5 i'exer- 
cice de cette prkrogative ktait relative a un  
projet de Cotle riiral. qiii a fail I'objet de trois 
rapports successifs a I'Eniperei~r, votes les 3 
avril 1850 (Rbgime du sol), 4 jiiin 1857 (RB- 
gime des eaux) et 7 mai 1858 (Police rurale), 
paraissant avoir donné lieu a un projet de loi 
soumis aii conseil d'Etiit, mais qui n'en est pas 
encore sorti pour etre presenté a la Charnbre. 
M. le  skiiateur marquis de Belbeuf (Das atlri- 
butions du Sénat, - Paris, 1861) parle aussi 
d'une proposition relalire a u t  enfants trouves, 
mais su  sujct de laqiielle il n'y a pas eu ,  que 
nous sachions, de rapport vote par le Sknat. 

Le droit de proposer au peiiple des modifi- 
cations aux bases esseiitielles de la Constiiiition 
n e  s'est exercé qii'iine seule fois et sur l'ini- 
tiative du prksident de la Republique, qiiand 
il s'est agi de  rktablir I'Enipire a son proUt. 
g Le droit de  rendre des senatus-consultes 
organiques, interprptatifs ou modilicatib de la 
Constitiition s'est exercé plusieurs fois. Lcur 
t?numbration achevera de  faire connaltre le rdle 
constitutionnel tlu Sknat. Ro~is avons deja men- 
tionnh ceux dii 25 dbcenibre 1852 et du 2 fé- . 
vrier 186 1. 11 faut y joindre ceux du ICr avril 
1852. rP,nlant i'allocatiou anniielle atlribube au  
pr6sihenf de la Rkpiibliqiie; di1 7 juillet 1852, 
iiiterprétatif dii precédent siir le droit de cliasse; 
du 10 juillet 1852 siir I'orgonisaiion de IaHaute- 
Coiir de justice; du 12 dkcembre 1852, sur  la 
lisie civile et la dotalion de la coiironne; du 3 
mai 1854, sur les consiitutions des colonies de  
la Nartiniqiie. de la Giiadeloiipe et  de  la Rku- 
nioii ; du 24 Rvricr I855, rendanl execiitoircs 
daiis ces colonies les lois relalives a I'abolilion 
de la mort cirile et  a I'execiiliori de  la peine 
des travaux forcés; du 23 avril 1856, interpré- 
talif de celui du 12 décembre 1852; du 3 mai 
1856, sur I'exproprialion pour caiise d'iitiliti! pu- 
blique dans les colonies; du7jiiillet 1856. sur  la 
transcriptiori dans1escolonies;du l7juillet 1856, 
sur  la rkgence (ooy. Constitutions de la France 
etRbgence): di1 27mai 1857, donnant iindCput4 
de  pliis aux dkpartements qui wniptent un cer- 
tain nombre de fois 35,000 Slccleurs, plus une 
fraction de 35,000 superieure a 17,500; du 17 
fevrier 1858, qui a rcnrlu obligatoire le serment 
préalable de qiiiconque veat s e  porter candidat 
au Corps Iégislatif; du 4 juin 1858, relatir i la 
compktence de la Haute-Cour de justice; du  
meme jour sur  I'applicatiou aux colonies des 
dispositions penales du Code de justice militaire 
pour I'arnike de mer; du 28 février 1859, aug- 
mentant les doiations de  la famille impériale, 
allouant une somme pour l e  mariage du priuce 
Napoléon et  flxant le douaire de la princesse 
Clotilde; du 12 juin 1860, concernant la rku- 
nion a la France de la Savoie et  de I'arrondis- 
sement de Nice; du 20 juin 1860. sur les tra- 
vaux non compris daus les rkparations A la 
cliarge de la liste civile; du 3 1 decembre 1861, 
qui a raodiíiClesyst8ine Uuancier en s~ibslituant 
le vote du budget par sections au vote par mi- 



nistere, en supprimant les crédits extra-bud- 
gPtaires par dkcrets, et  en introdiiisant le  sys- 
teme des virements; di1 22 avril 1863. rendant 
applicables A I'ile de la Réunion les dispositions 
du Code Napolkon sur le consentement des as- 
cendanh et les actes respectueiix pour le ma- 
riage: du 7 mars 1863. rendant applicable aux 
colonies la loi de 1850 sur le clésaveu en cas 
d e  séparation de corps; du 22 avril 1863, sur 
la constitution de la vr~pr ié té  en  Alaérie. 

~ettenomenclaturees~compl~te (jiillet 1864), 
mais ne comprend vas les sknatus-consiiltes de 
moindre importance sur des éclianges d'irn- 
meubles . etc. 

Le droit de s'opposer a la promiilgation d'iine 
loi ne  s'est exercé qn'iine fois, le 17 juin 1856, 
a propos d'une loi autorisant la ville de Paris 
i établir une taxe municipale sur les voitnres 
et  les chevaiix servant aii transport des per- 
eonnes. Les dklibératious di1 S h a t  n'ktant pas 
publikes B cette kpoque, le piiblic a peu compris 
ce qu'elle avait d'iuconstltiitionnel. Les pro- 
cPs-verbaux dii Sénat font connaltre le motif 
qui a determiné dans ce sens une faible majo- 
rité (60 voix contre 56). Ases yeux, cette taxe 
établissait un vkritable impbt, dont la quotité, 
ou aii moins le maximum, aiirait du elre déter- 
mine par la loi. et non Iaissé B I'arbitraire de 
l'administration municipale. 

Les attributions dii SPnat les plus importantes 
pent-6fi.e dans la pratiqne, bien qii'elles le pa- 
raissent moins en théorie, sont les discussions 
de l'ailresse et  des pktitions. C'est par la, qii'a 
la diffkrence de son prédécesseur du prernier 
Empire, il se  manifeste comme un corps poli- 
tique vivant, et  poiivant exercer, a l'occasion, 
quelqiie influence sur la marche des affaires. 
On poiirrait craindre, assurérneut , qu'une as- 
semblee nommée presqiie en entier par le clief 
de I'btat ne se  composit de membres trop ob- 
soliiment dkvoués i la polilique, qiielle qu'elle 
soit, d'un gouvernernent dont ils doivent Btre 
naturellement disposks, en toute occasion, a 
défendre les actes et  a ne pas voir ou a excu- 
ser les fautes. Mais cet inconvénient, capital 
si le Sknat était eaclusivement chargé de con- 
trbler les iins et  d'avertir les autres,  perd 
beaiicoup de son importance en prksence d'une 
chambre élective A laqiielle le siiffrage iiniver- 
se1 peut envoyer, quand il le vent, des dkputks 
devant toiit a son libre choix, rien aux prkfk- 
rences du pouvoir. II es t ,  d'ailleurs, fortement 
atfkuuk d'abord par i'esprit de dignité et d'in- 
diipendance qui manqiie rarement de nos joiirs, 
surtout quand les dPlibérations sont publiPes, 
de naltre et  de se  dkvelopper dans tonte as- 
semblke délibérante; par I'exemple du Séuat 
du premier Empire, dont les sknateurs actiicls 
(Miv. de La Doucette, marquis de Belbeuf) ne 
sont pas les derniers a blimer la faiblesse et  
la complaisance; puis, par le droit de sikger au 
Sknat attribué a certaiues dignités, et diminuant 
d'autant la part directe du pouvoir dans la 
composition du Sénat; par Piuamovibilité des 
sénateurs; par les idees personnelles de beau- 
coup d'entre eux, qui ne  les sacritleraient pas 
a une politique qui leur serait trop opposke. Le 

Sénat n'a pas eu encore une existente assez 
longne pour qu'on puisse apprécier avec cer- 
titiide son rdle. son attitiide. son action poli- 
tique et son utilith. On doit toiitefois reconnaltre 
que son organisation actuelle le place dans des 
condi tions siiílisantes d'indkpendance.C'est tout 
ce qu'ou peiit raisonnablernent demander aux 
iois. Le reste est affaire de moeurs poiitiques et 
de caractere personuel. Toiit ce qu'on pourrait, 
peut-etre, constater en fait, c'est que cet es- 
prit d'indkpendance semblerait se  maoifester 
par des tendances plutbt ultra-conservatrices 
qu'ultra-IibCrales. Mais ici encore le Corps 16- 
gislatif pourrait faire au besoin contre-poids, e t  
i1 ne  serait pas impossible que l'équilibre tant 
cherchk dans Ics gouvernements constitution- 
nels résultit un jour de I'action modkratrice 
ou progressisle de I'un de ces pouroirs sur 
l'autre. A. AUDOY. 

SENATORERIE. Ce motdksignedes dotations 
spéciales affectkes A un certain nombre de sé- 
nateurs sous le Consulat et le premier Empire. 
Elles furent crékes par u11 sknatus-consu1te.d~ 
14 nivbse an XI, disposant qu'il y anrait une 
sknatorerie par chaqiie arrondissement de tri- 
bnnal d'appel et qiie chacune serait dotke 
d'une maison et  d'un revenii de 20 a 25,000 fr. 
cn domaines nationaiix. Elles Ptairnt possédbes 
a vie et conférées par le premier consul sur la 
présentation du Sknat, qui dksignait frois sé- 
nateiirs pour une sknatorerie. Les sénateurs 
qui en Ptaient poiirvus ktaient tenus d'y rPsider 
au moins trois mois de l'annbe et  de remplir 
les missions extraordinalres que pourrait leur 
conOer le premier consul dans I'arrondisse- 
ment de la sénatorerie. La pensée politique qiii 
avait inspiré cette création est facile a aperce- 
voir. On voulait ktablir siir toiite la surface du 
pays des centres d'infliience gouvernementale, 
rappelant a qiielques kgards les missi domi- 
nici de Charlemagne. 

Les maisons et reveniis affectés aiix sena- 
toreries furent dksignks par des arcetés suc- 
cessifs des 18 friictitor an XI, 9 veiidkmiaire. 
6 hrumaire, 16 frimaire an XII et 14 aoht 1806. 
Quand le Sknat vota la Constitiition du 6 avril 
181 4 ,  rktablissant la Ikgitimitk, il statiia par 
I'article 6 que les sbnateurs actuels ktaient 
mainteniis, qiie la dotation di1 Sknat et les sk- 
natoreries leur apparlenaient, que les revenus 
en seraient ~galement entre eux et 
aasseraient a lerirs successeurs. Mais cette 
constitiition iie fut pas misc en vigiieur. (Voy. 
SBnat.) Une ordonnance du 4 juin 1814 rbunit 
aii domaine de la couronne la dotation duSbnat 
et des sknatoreries, en attribuant une pension 
de 36,000 fr. auxuiembres du Sknal qni etaient 
nés Francais. Ces pensioiis furent iuscrites au 
trksor public en vertu d'une ordonnance dii 
17 janvier 1830. 

L'institution des sknatoreries n'a pas été ré- 
tablie par le second Empire. A. Amou. 

SBNATUS-CONSULTE. C'ktait le nom que 
prenaient i Rome les décisions du Sénat, et  
particuli&rement celles qui étaient relatives au 



droit civil, comme les sénatus - consultes Vel- 
Idien, Trdbellien, Orphitien. II s'applique aussi 
aux décrets rendiis par le SCnat conservateiir 
soiis le premier Empire et i ceiix du SCnat ac- 
tuel. On ne le c'onne pes, toiitefois, aiix délibC- 
rations par lesqiielles le Sénat s'oppose ou ne 
s'oppose pas i la promulgation des lois, statiie 
sur les nétitions. vote I'adresse, mais seule- 
ment aiix sénatiis-coiisultes organiqiies. inter- 
prktalifs ou modiflcaliis clc la Constitiilion, en 
un mot A toutes les dkcisions di1 Sénat, présen- 
tant B proprement parler les caracteres d'un 
dkcret. Les senatiis-consultes sont, comme les 
lois, promiilgiiCs par 1'Empereur. (Voy. SBnat, 
Constitntions de la Prance, etc.) A. A. 

SEN~SCHAL. Le sbnbchal des rois permains 
était un mejordome (de Senne, cabane, et 
Schalk, serviteur). Sa prérogative consistait i 
poser les plats sur la table; les clironiques la- 
tines I'appellent souvent dapifer. II devait 
prendre iine certaine infliience , exercant son 
ministere aux heures les plus accessibles, 
mollissima fandi tempora. Plus tard. le sbnk- 
chal devint, en Francc, le grand-maltre de la 
maison du roi. De temps en temps, on lui rend 
son ancien tilre de senéchal. 

Toiit seigneiir arait aiissi iin s6nbclial. Dnns 
le  premier Etnblisscment dcs Franrs, c'Ctait 
souvenl 1'6conome d'iine mbtairie. iin seisf. Plus 
tarrl, le seigneur délPgiie la jiislire a son sPnk- 
chal, romme le rni. et dans le hlili, B la fln de 
I'ancien rEgime, les ~Pnbcliaiix locaiix devien- 
nent omriers royaux; les sénbchaiissées eont 
des juridiction~ de premiere instance, comme 
les bailliapes dnns le Nord. 

Les Anglais ont aiissi iin grand-senéclial, le 
high steword. Henri lV abolit celte dignité ; mais 
comme 11 fau t, de toiite nCcessit8, qii'iin sCnk- 
chal flgiire au couronnement des rois d'Angle- 
terre, on en fait un, poiir un jour, i chaque 
avénement. J. DE B. 

SENBCHAUSSCE. Voy. SbnBchal. 

SBPARATION DES POUVOIRS. La &para- 
tion des pouvoirs est le principc fondamental 
du sysleme constltutionnrl; c'est une des ga- 
ranties de la liberte. Le despotisme ne la con- 
natt pas ; elle ne s'introduit qii'avec le regne 
de la loi. qui confere i cliaqiie aiitorilb, a cha- 
que serrice ses attributions particuli&res bien 
determinées. 

O! cornpte genkralement trois pouvoirs : Ib- 
gislatif, execiitif, jiidiciairc. Quelqiiefnis, mais 
a tort, on a pai.16 d u  roi, de la Chambre des 
pairs et de la Cliambre des députh comme de 
trois pouvoirs. D'aiitres fois, on a distiiigué en- 
tre le pouvoir spiritiiel et le poiivoir temporel. 
Quelques personnes ont contest6 B la justice 
la qualité de pouvoir; d'autres enfln ont ima- 
gine d'autres divisions ; mais la pliipart des pii- 
blicistes paraissent s'etre prononces en faveur 
des trois que noiis avons mentionnks en pre- 
m i e ~  lieu. Noiis ne croyons pas devoir revenir 
sur ces dislinctions, en ayant traitb dans un 
grand nombre d'articles du Dictionnaire. (Voy., 

par exemple : Culte, État, Gouvernement, 
Oraanisation indiciaire . Pondbration des 
poÜvoirs, ~ o u i o i r ,  RBgi&e oonstitutionnel, 
etc.) M. B. 

SÉQUESTRE. Le sbquestre ne doit Btre en- 
risagk ici qii'a son point de viie politique et 
international. En ce sens, c'est la mainmise 
d'iin goiivernement qiii est en gucrre avec uri 
autre sur les biens meubles et immeubles que 
possedent. dans son territoire, et le gouverne- 
inent ennemi et les sujets de celui-ci. U Un 
État se fait droit a lui-meme, dit Klübcr : 10 en 
meltant arr&t sur des capiiaux ou sur des cho- 
ses appartenant i I'aiitre État ou i ses sujets, 
par exemple , l'embargo sur des navires ; 20 en 
se ressaisissant de la proprikte oii du droit qui 
lui n étk ravi; 3 O  en s'appropriant ponr répara- 
tion et d6dommagemenl un objet Cquivaient , 
o11 en exercant une violence pareille i celle 
qu'il a eproiivke (rétoi'sion); 4 O  en usant de 
reprksailles proprement dites, c'est-i-dire en 
retenant par force, des personnes. des droits 
oii des clioses appartenant + I'htat dont vient 
i'offense. afln de forcer cet Etat i reconnaltre 
le droit contesfk, et B laire reparation. JI On voit 
qiie toiis ces actes peuvent se rlasser soiis la 
dénomination dest-rliiestre, dont ils ne sont que 
des especes. Mais tonfes se rapportent B I'ordre 
politiqiie, et il faut bien se gnrder de confondre 
arec. elles le cas ou, sur la demande d'iin par- 
ticiilier,la proprié!C d'ii,n Ctranger qiii se trouve 
dnns le territoire d'un Etat est saisie d'apres les 
lois civiles du pays et les mandements de la 
justice. 

Apres la paix, les biens et ohjets mis en sb- 
qiiestre sont ordinairement restitiiés. 11 y en a 
de nombreiix exemples dans I'histoire. Le plus 
rkcent est celui qui fut si gkiibreiisement appli- 
qué par la France. soiis forme d'exception , il 
est vrai, aii droit maritime international, par le 
traitC de Zuricb en ces termes : n P6ur attk- 
niier les maux de la cuerre. et nar une dbro- 
galion exceptionnell~ i la jnrisphdence gen&- 
ralement consacrCe. les batiments aiitrichieus 
captiirbs qui n'ont point encore ktél'objet d'une 
condamnalion de la part du conseil des prises 
seroiit restiti~ks. n L'axception tend aujour- 
d'hui. par suite des progres du droit des gens, 
B deveiiir la regle. Nous avons exposé ici meme 
(voy. Reprbsailles) les principes qui avaient 
ktb appliqii6s par la Pmsse aux sujets anglais 

I'occasion de I'empriint silesien, et la doc- 
trine de l'Angleterre et de la France. Sur ce 
point , on peut consulter Heffter, das euro- 
püisch I'üIkerrecht, &8 1 10 a 1 12; Wlieaton , 
Histoire des progrds du droit des gens, t. le: 
p. 260. Lc skquestre, en effet, n'est pas la 
conilsc~tion, et la conllscation des hiens des 
particuliers tend ti disparaltre de la giierre 
elle-meme , sauf les marchandises de contre- 
bande dcstinbes i I'usage de I'ennemi. Dans ce 
cas, la loi internationale admet non-seulement 
la saisie et le séquestre, mais meme la confis- 
cation, alors meme que les marchandises ap- 
partiendraient a un neutre ou a un ami; car 
c'est violer la neutralitk ou l'amitik que de 
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fournir B i'ennemi les moyens de  continuer la 
guerre. EUGBNE PAIONON. 

SERBIE (PRINCIPAUTE DE). Btat mi-sou- 
veraiii, the youiigest member of the Ettropeun 
fantify, poiir employer I'expression d'uii pu- 
bliciste anglais, forme d'une parlie de I'aiicien 
empire serbe foude par Douchau le Fort aii 
qiiatorzi&me siecle e t  dont le dkmernbrement 
suivit de pres la mort de  ce  prince (1356). 
AprZs la fiineste journée de Kossovo ( 1  389) qui 
prepara I'asservissement des divers Etals slaves 
de la Ttirqiiie d'Europe, les Serbes s e  recou- 
nurent vassaux de  la Porte Ottomane en vertu 
de conveutions particulieres dont la teneiir 
rappelle les Capitulations conclues vers la meme 
kpoqtie eiitre la Tiirqiiie et  la Moldo-Valacliie 
(uoy. Principauths-Unies). et  qiii ne réussirent 
pas mieux que ces dernieres a sauvegarder 
l'indépentlaiice nation~le. Privee de  ses despo- 
tes ou chels indiaenes. la Serbie s e  vit reduite 
peu a peu a i'état de  simple pachalik, jusqu'au 
joiir ou, a la voix de Kara-George et  de Miloch, 
ellese levaen masse contre ses oppresseurs, e t  
seule, sans aulre aide que son coiirage et  I'assis- 
tance diplomatique de la Russie, forqa, aprCs 
vingt-deux ans de combats et de riCgociations 
(1804-1826). la Porte a lui restitiier une partie 
de ses anciens droits. En 1826, I'acte addition- 
nel de la convcution d'Akkerman (7 octobre), 
conílrrr~e trois ans aprks par I'article 6 di1 traité 
d'hndrinople, érigea la Serbie en une princi- 
paiitb tribiitaire de la Porte Ollomane. avec les 
privilbges d'une administration intérieure indé- 
pendante. 

Ces privilbges sont énonces et spCciflés dans 
deiix hatti-clikrifs du sultün Mahmoud qiii for- 
ment,  encore aiijourd'hui, la base du droit 
puhlic (le la Stlrbie. 

Le premier est le liatli-chéfif dti 3 aoiit 1830 
qui lixe les limites du nouvel Etat et reconnalt, 
eu vertu d'un b6rat daté du m @ a e  joiir, Mi- 
loch e t  ses descendants a perpktuite, en qua- 
lite de kniaz (princcs) de Serbie. 

Le second Iiatti-chbrif, émané en decembre 
1838. forme I'oustav, ou constitution serbe, 
en  66 articles réglant ce  qui a rapport au gou- 
vernement, ai'administralion, auxfinances, etc. 

Les droits et irnmunití.8 dkcoulant de ces 
hatti-cliérifs ont repii une nouvelle consécra- 
tion par l e  traité de  Paris de 1856, qui abolit 
l e  protectora1 qiie la IIussie s'etait arroge su r  
la Serbie pour y substituer la garantie. collec- 
tive des piiissances cnntractaiites, et stipula 
en meme temps la neutralite et  I'inviolabilité 
du territoire serbe, ainsi qu'il resulte des ar- 
ticles 28 et 29 ainsi coiicus : 

a Art. 28. La principautk de Serbie continuera 
B relever de  la Sublime Porte, coriform~ment 
aux hatts imperiarix qui iixent et  dkter'minent 
ses droits et  immunitks, places désormais sous 
la garaiitie collective des puissances contrac- 
tantes. En conskquence, ladite principautk con- 
servera so11 administration independante e t  na- 
tionale, ainsi que la pleine liberte de culle, de  
legisiation, de commerce et de navigation. 

aArt. 29.Aucuneinlerventionarmkene pourra 

avoir lieu en Serbie sans un accord préalable 
entre les Iiautes puissances contractantes. 

Etat politique. - 11 rksulte de ce qui precede 
que la Serbie, sauf le droit de garnison stipulé 
en faveur des Tiircs par les reglemenls anté- 
rieurs et  restreint aujourd'liiii aux quetre for- 
teresses de Belgrade, Fetli-Islam, de Cliabatz et  
de Semendria (Protocole de Constantifzople du 
8 septembre 1862),jouit exactement des memes 
droits comme Etat e t  s e  trouve placbe dans la 
m&me situation a I'égard de  la Turquie que les 
PrincipautCs-Unies. Elle s e  goiiverne et  s'admi- 
nistre comme elles dans une complete jnde- 
peiidance de la piiissance suzeraine, envers 
qui elle est tenueseulement aii payernent d'un 
tribut anniiel de 4,600 bounes turques. Elle 
ne foiiriiit ni conlingent ni  subside de giierre. 
Elle conserve son drapeau national a bandes 
tricolores avec les armes de la principauib bro- 
d6es en relief (un c\\amp de gueules a la croin 
d'argcnt seme de quatre briquets et preside par 
une coiironne), et entreticnt a Coastantinople. 
a I'instar de  la Moldo-Valachle, un agent ou re- 
sident (knpou kiaiic) accrkdité prks de la Porte. 

Territoire e t  populution. - La supedicie 
de  la principauté est Bvaluée a 1,000 milles 
géograpliiques carrks. 

Elle forme cinq grandes circonscriplions ter- 
ritoriales diviskes administraliiemeiit en 17 
dbpnrtements (18 avec la ville de Belgrade), 
renferniant 38 villes ou gros boiirg.s. 1,030 vil- 
lages, 166,527 niaisons (faniilles); ce qui donne 
une moyenne de 6 I/, intlividus par famille. 

La populalion s'klevait lors di1 dernier recen- 
semerit (1859) a 1,101,128 Iiabitants. Elle n'at- 
teignait pas 700,000 &mes en 1834. 

Daos ce nombre, \a popiilation indigene Rgu- 
rait pour 1,093,128. savoir: Serbes et  Vala- 
ques orthodoxes, 1,076,476 ; Isrudlites, 1,805, 
Bohdnziens no~nndes . 14,847 ; Ics étraiigers , 
pour 8,000 (approximativeiuent), savoir: Mu- 
szilnlans, 5,000; Europdens, relerant de leurs 
consulats respeclifs, 3,000. 

Gouuernement. - Le gouvernement est une 
monarchie trmperke, heredilaire dans la fa- 
mille d'Ohr8novilch. Le prince, oii knias,qua- 
link d'dltesse sdrdnissime, de m&ine que le 
domnu de Roiimanie, exerce les attributions et 
jouit des ,pi.Progativcs dévoliies au souverain 
dans les Etats constitutionaels, promulgue les 
lois et ordoiinances. iionirne aiix einplois vu- 
blics, comrnanrle les forces militair&, signe 
les conventions et  lraitCs et represente seul la 
nation vis-a-vis des puissance's etrarigeres. 11 
gourerrie avec le concours de ministres res- 
ponsables. Le nombre des départements mi- 
nistkriels, limilé a trois par I'oustav de 1838, a 
kté porté a sept par la loi de 1861 : interieur, 
flnances, affaires BtrangCres , justice, instruc- 
tion publique et  ciiltes, guerre, travaiix publics. 

L'autorité du prince est tempkree par celle 
di1 Sénat (soviel) et de  i'assemblBe nationale 
(skoupchtina). 

Le Senat, entierement rCorganisB en 1861, 
est chargé de la confection et de la révision 
des b i s ,  saiilles cas pour lesquels I'interven- 
tion de la skoupchtina est  nkcessaire, ainsi que 
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de la fixation des budgets annuels. 11 est com- 
pos6 de dix-sept membres nommks a vie par 
le prince. L'lieritier présomptif du trdne en fait 
partie de droit des I'Age de dix-huit ans. 11 a 
voix delibtirative a vingt et un ans. 

Les skoupchtinas dont l'origine remonte aux 
premiers temps de I'histoire serbe, sont les 
grandes assises de la nation. On distingue la 
skoupclitina ordinaire, composke de deputés 
klus par le suffrage direct a raison de 1 deputé 
poiir 2,000 contribuablcs, et qui se  rkunit rB- 
glementairement tous les tiois ans pour rece- 
voir les comptes de I'ktat des Unances, et dkli- 
bkrer sur toutes les mesures d'intéret genera1 
proposbes par le goiivernement; et la skoiipcli- 
tina extraordinaire, en nombre quadruple de 
celui de i'assemblée ordinaire, qui ne se  rk- 
unit que dans certains cas dkterminbs, par 
exemple pour pourvoir a la vacance du tr6ne. 
ou pour nommer les membres dn conseil de 
rkgence, ou approuver le choix que le prince, 
de son vivant, aurait fait d'un heritier, etc. 

Administration. - La Serbie est diviske 
sous le rapport administratif en districts ou 
dkparlements, subdivisés en arrondissements 
comprenant un certain nombre de comnliines 
(villes et  villages). Les dkpartements sout ad- 
ministrts par des prkfets (natchalnik), les ar- 
rondissemenls par des sous-préfels nommks 
par le goiivernement: les cornmunes par des 
kmetes éliis par les liabitants et rernplissant a 
la fois, comme en Ronmauie, les fonctions de 
maires et de juges de paix. 

Justice. - La justice est rendue : lo  par une 
haute cour d'appel siegeant a Belgrade: 20 par 
des tribunaux de premikre instance sikgaant 
aux chefs-lieux des dkpartemenls; 3O par les 
justices rxrales, ktablies de temps immkmorial 
dans chaque c o m u n e  et  composkes du km@te 
et  de deux assesseurs. Les débats devant tous 
les tribunaux sont publics et  oraux. La peine 
de inort n'existe pas en matiere politique. Ail- 
leurs elle n'est applicable que dans les cas 
de meurtre avec prkmkditation. La dur6e de la 
peine des travaux forcks ou de la détenlion ne  
peut exceder vingt aus. 

Instruclion publique. - D'aprks les comptes 
reudus officiels, i1 exislait dans la principautk, 
a la fin de I'annee scolaire 186 1-1862, 309 eco- 
les primaires de villes et de vi1lag.e~ avec 
372 ~rofesseurs el 10,973 CIBves; 9 ktablisse- 
me& secondaires (gymnases et seminaires) 
avec 52 ~rofesseurs et 1,592 élkves, 3 facultés 
(philosophie,- sciences, droit), réunies sous le 
nom d'dcaddmie e t  constituant le baiit ensei- 
gnement; une ecole militaire a Belgrade, deux 
kcoles de commerce a Belgrade et  ii Pojarévatz, 
reprksentant l'enseignement spkcial ou profes- 
sionnel. L'instruction dans toutes ces kcoles 
est gratuite; elle est obligatoire, daos une cer- 
taine mesure, au premier degré. 

Afaires eccldsiastiques. - La religion do- 
minante est la religion grecque orthodoxe. Tous 
les autres cultes sont professks librement. L'E- 
glise'serbe est autoc$phale (autonome) et n'est 
soumise en  rien a YEglise-Mere de Constanti- 
nople dont elle reconnalt seulement la snpré- 

malie. Elle est gouvernke par un synode com- 
pose de l'arclievCqiie rleBelgrade, mdlropolitain 
de Serbie, et des trois BvBqiies diocksains de 
Chabatz, de Négotiiie et d'oujitzk. Les kveqaes 
sont cboisis par le synode et  conlirmks par le  
prince. Le metropolitain est nommé directe- 
meiit par lui. 

Relations extérieures. - La principaiitk en- 
tretient des rapports oíliciels : l o  avec la Porte 
Ottomane au moyen du chargk d'affaires de 
Serbie a Coiistantinople; 20 ayec les six puis* 
sances garantes (France, Autriche, Grande-Bre- 
tagne, Italie. Prusse, Russie) par I'entremise 
des agents et  consuls géneraux de ces puis- 
sances accrkditks i Belgrade auprks du prince; 
3O avec les Principautes-Unies, au nioyen de 
l'agenceserbe a Bucharest (1862) e t  de I'agence 
roumaine a Belgrade (1863). La principautk 
fournit kgalement un délegue a la commission 
permanente riveraine di1 Danube instituke par 
l'article 17 du traité de Paris. 

Forces militaires. - Elles se composent de 
deux klbments distincts, bien que s e  complé- 
tant I'un l'autre: I'armdepermanente qui n'est, 
a proprement parler, qu'un ensemble de ca- 
dres pour les différentes armes, et la milice, 
don1 I'organisation rappelle un peu celle de la 
landwehr prussienne, et prksentant (le premier 
ban seulemeiit) un effectif de 50,490 bommes. 
infanterie, cavalerie, artillerie, répartis en cinq 
commandements ou voivodies. 

Finances. - D'aprks le dernier budget, le 
montnut des receties et des dkpenses est kva- 
11.16 ainsi pour I'annee financikre courante (du 
lcr novembre 1863 au 31 octobre 1864) : 

Receltes. . . . .  9,272,226 fr. 
Dkpenses . . . .  10,203,130 

Ce qui constitue un déficit provisoire de 
930.904 fr. 

Le budget des recettes s e  dkcompose de la 
manikre suivante : 

Fmnci. 
Reeetter ordinaires. . . . . . . . . . . . . . .  7,749,583 

Contribution indirecte , fer- 
mage ou loyer des terres et 
den maisons appartenant t 
l'dtat , postes, t818graphe8, 
etc. . . . . . . . . . . . . . .  504,167 

Contribution directe (iapita. . 
tion) . . . . . . . . . . . . . .  5,295,417 . . . . . . . . . . . .  Douanes.  1,456,333 . . . . . . . .  Produits divers. 491,666 . . . . . . . . . . .  Recettea eztraordinairer 1,582,643 .- 

TOTAL. . . . . . . .  9,373,826 

Le budget des dkpenses comprend trois cha- 
piíres : Pnnca. 

. . . . . . . . . .  Ddpenses canstltutionnellea 1,806,971 . . . . .  Liate eivile dn prinoe 600.WO 
Tribut b la Porte Ottomane. . 490,000 
subside an pitriarche de C. P. 98Z . . . . . . .  Dotation dn s6nat 203,489 
- de la skoapchtina . . 13,500 . . . . . .  Sewicea g¿nirauz des miniatdres. 8,307,763 . . . . . . . . . . . . .  Juatice. 1,125,539 

Instrnction publique et cnltes. 868,705 . . . . . .  Affatres BtrangBres. 274,378 . . . . . . . . . . . .  Intbrieur. 2,227,144 . . . . . . . . . . .  Financea..  527,258 . . . . . . . . . . . . . .  Guerre 8,947,237 . . . . . . . .  Travaux pnblics 337,503 . . . . . . . . . . . . . .  Dtpenses diverser. 688,396 
. . . . . . . .  TOTAL. 10,e03,130 





plus le peuple qui devrait le serment au prince. 
11 en est aiusi dans certaiues républiques, ou 
le principe de la souverainete populaire s'est 
etabli des I'origine et  n e  s e  trouve point faussé 
par les formalités traditionnelles qui dbrivent 
ailleurs de l'ancicii droit monarchique. Dans 
plusieurs Etats constilutionnels, d'ailleurs, le 
coi jure Udelite a la Constitutioii. 

En consequence, dans les pays qui professent 
le dogme de la souveraiuelé. populaire, le ser- 
ment politique rie saurait erre ce qu'ilBtait sous 
l'ancien regime. On pourrait meme dire non- 
seulement qu'il n'a plus les memes raisons 
d'etre, mais encore qu'il y a des raisons pour 
qu'il n'existe pas. Le serment, avec les formes 
de solennité. qui L'entourent, represente aux 
yeux des Iiomnies i'idee d'un engagemeiit in- 
dissoluble et  perpktuel. Or, l e  citoyen doit-il 
jurer qu'il sera toujours fldele a un souverain 
dont les droits crkbs par la volonté nationale 
peuvent &re dbtruits par cette meme volorile'i 
Doit-il jurer qu'il obéira toujours i une Consti- 
tution que la nation peut modifler ou renverser 
d'un moment ii I'autre? On comprend le ser- 
ment prete a un 6tre sup8rieur et immuable, ii 
Dieu ou au  souverain consacré par le droit di- 
vin; on comprend le serment s'appliquant aux 
grands principes de vkritk, deprobile, de devoir 
et  d'lionneiir, principes uuiversellement accep- 
tés et respectes, qiie Uieu a deposes dans la con- 
scienzi: hiimaiiie, d'ou ils dominent le lemps, les 
circonstances et les lois. hlais il est bien dillicile 
de détiuir le caracl&re el  la valeur d'un serment 
prkté a un souverain movible, a des institu- 
tions prkcaires, et  prdte par ceux-limemes en 
qui réside le droit de clianger l e  souverain et 
de modiller les institutions. Nous ne  saurions 
voir dans cet acte qu'un engagement condition- 
nel, limité par des restrictious, enveloppé dans 
des réserves; ce n'est point la le sermerit. 

Your mieux rendre notre pensee, nous au- 
rons recours a l'histoire. Voici quelles ont &té, 
en France, depuis 1789, c'est-a-dire, depuis la 
proclamation du priucipe de  la souveraineté 
nationalc, les vicissitudes du serment politi- 
que. 

Aux termes de la loi du  30 dbcembre 1789, 
les citoyens jurent ade maintenir de tout leur 
pouvoir la Constitiition du royaume, d'etre BdB- 
les a la nation, a la loi et au roi ... n Le 14 juil- 
let 1790, les députes jurent kgalement « d'etre 
Bddles a la nation, a la loi et au roi et de main- 
tenir la Constitution décretee par l'Assemblee 
nationale et acceptee par le roi. n Le 1 O aoht 
1792, le serment des membres de I'Assemblée 
nationale est ainsi coupu : a Au nom de la na- 
tion, je jure de maintenir de (out mon pouvoir 
laliberte et I'kgalité ou de  mourir a mon  poste.^ 
Puis vient une loi qui ordonne aux fonction- 
naires de preter le serment de haine a la 
royaute, serment, qui, d'apres une loi de 1797, 
doit &re reuouvele tous les ans la date du 
21 janvier. La loi du 30 juillet 1799 prescrit 
une nouvelle formiile du serment civique: Je 
jure Edélité a la République et  a l a  Constitution 
de I'an 111. Je jure de m'opposer de tout mon 
pouvoir au rbtablissement de  la royauté en  

France et  a celui de  toute espece de  tyrannie.. 
La meme annee, nouvelle loi qui exige dei  fonc- 
tiounaires, la promesse de  fidelité ii la Constitu- 
tion de  I'an VII1. L'Empire, la premidre Restaula- 
tion, les Cent-Jours, la seconde Restauralion, la 
monarcliie de Juillel, la Prbsidence dkcennale, 
le second Empire , tous les rkgimes , sauf un  
seul, la Rkpublique de 1848, ont eu  leurs for- 
mules de serment. 

11 n'est pas sans intérCt de remarquer que c e  
sont les gouvernements les plus contestes qui 
ont exige le plus de  serments e t  les serments 
les plus terribles. On n'a jamais autant juré 
que sous la Convention. Ce n'est point parce 
que la Republique de 1848 s'est privée du ser- 
ment politique qu'elle a succombé: de mCme 
les serments prescrits par toutes les Consti- 
tiitions antéricures n'ont point retarde d'uue 
seule minute la chute des gouvernements qui 
les ont requs. N'est-ce point la condamnation la 
plus eclalaute du serment politique? 
YNon-seulement, l e  serment politique est inu- 
tile, puisqu'il ne fortitie et  qu'il n'a sauve au- 
cune Constitution, aucun souverain; mais , de 
plus, il n'est parfois qu'un iustrument de tyran- 
nie et  de violente. En décrktaiit le sennent de 
hairie a la royaute, en prescrivant que cc ser- 
ment serait renouvelé tous les ans,  a l'anni- 
versaire de la mort de Louis XVI, la Conveu- 
tion n'olfensait-clle pas de la faqon la plus 
odicuse les opinions et  les sentiments d'un 
grand nombre de citoyens? B'est-il pas vrai 
encore que sous d'autres régimes, moins vio- 
lents, mais non moins intolerants que la Con- 
vention. le serment a Bté employé commeune 
arme de guerre et  de proscription pour Bcarter 
des affaires publiques et mettre en  quelque 
sorte hors la loi certains partis ou certains 
Iiommes? EnUn le serment politique est  mal- 
heureusement trop fkcond en actes d'hypocri- 
sie, d'ambition ou de  faiblesse pour ne point 
faire douter de  la conscience liumaine et du 
caractdre de  saintete qu'il importe de conser- 
ver a la foi juree. - Par ces motifs, lors mame 
qu'il n e  noiis semblerait pas incompatible 
avec la doctrine de la souverainete nationale, 
nous jugerions qu'il doit &re déíinitivement 
aboli. 

11 subsiste cependant; il a srirvecu aux vio- 
iations générales qu'entralnent les revolutions 
et les changements de regime ou de dynastie; 
il a resiste aux trahisons individuelles et  au 
scandale des parjures. hlais qu'en est-ü resulte? 
C'est que le serment politique n'a plus, aux 
yeux de notre generation, I'autoritb qui appar- 
tient a un  acte aussi solennel. Le caractkre 
d'inviolabilite lui kchappe; ou le commente, 
on le discute. 11 n'est pas rare que celui qui le 
prete conserve par-devers lui une foi autre que 
celle qu'il vient jurer; l'opiuion ne  s'en montre 
plus ni indignée ni meme surprise: quelque- 
fois elle est complice, elle veut que I'homme 
politique qui proiionce un serment nouveau s e  
souvienue, a la meme herire, d'un ancien ser- 
ment. Confusion deplorable; car de m&me qu'il 
n'y a qu'une conscience et  qu'une morale, il 
n e  doit y avoir qu'un serment: judiciaire, pro- 
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fessionnel, politique, peu importe l'epithhte: 
tout serment impose les memes devoirs et veut 
A t~e  kgalement tcnu. 

Ce sont les constitutions et les gouvernements 
qui sont responsables de cet état de choses. 
Evidemment , si I'liomme polilique ou le fonc- 
tionnaire qui a preté serment a la monarchie 
n c  poiirait plus preter serment a la rPpublirlue, 
et vice versd, si celui qui a eugagé sa foi a une 
dynastie n e  pouvait plus consacrer ses ser- 
vices a iine autre, on se  demande comrncnt et  
par qui la France, par exemple, aurait été gou- 
vernee et  administrée depuis soixante ans. DCs 
lors, ce  que i'on doit exiger de quiconque prete 
serment a une republique, une monarchie, a 
un  empire, ce n'est pas qu'il soit convaincu, au 

* moment ou il jure, de  l'ercellence du régime 
républicain , mouarchique ou imperial, ni  qu'il 
s'applique de tous ses efforts a défendre ce re- 
gime, lors meme qu'il lui paraltrait mauvais ; 
c'est qu'il s'abstienne de toute conspiration 
ouverte ou secrete contre le régime existant, 
de toute lutte illegale ou seulement déloyale 
contre I'ordre établi; c'est qli'il s e  joigne au 
gouvernement pour repousser toute conspira- 
tion, toute attaque illégale, de quelque part 
qu'elle vienne. Mais, en meme temps il ne  faut 
pas perdre de vue qiie, selon le droit moderne, 
la constitution politique peut &re indéíiniment 
modiE6e par la volontt5 nationale, de telle sorte 
qiie le sernient ne saiirait faire obstacle aux 
dksirs ni aux propositions de reformes qu'il 
appartient a chaque citoyen d'exprimer par les 
voies legales. 

Le serment serait lui-meme contraire a la 
Constitiition , s'il retenait rassermente dans des 
liens qui i'emp8clieraient d'exercer ce droit. 
Avec l e  serment te1 qiie les gouvernements ont 
toujonrs voulii l'interprkter, on conílsquerait a 
tout jamais la volontk natiouale. Les rkvolu- 
tions s e  sont chargkes, trop souvent , liklas ! 
d e  répondre a cette prktenlion. 

La queslion du serment politique a Cte vive- 
ment agitée dans ces derniers teinps, lors des 
Blectious genérales pour le Corps législatif 
(élections de  1863). M. Odilon Barrot a écrit a 
cette occasion : a Les serments s e  pretent ou 
s e  refusent, mais n e  s e  discutent pas. Leur 
sanction étant tout entiere dans la conscience, 
la force du serment est dans la moralité de ce- 
lui qui le prete. n En matiere politiqiie plus 
qu'en toute autre, c'est le caractkre del'homme 
qui donne de  l'autorité au serment. 

Que l'homme politique, le magistrat , le fonc- 
üonnaire civil pretent serment a la loi, le mi- 
litaire a son drapeau, chaque citoyen a ce qui 
est poiir lui le devoir, voila, selon nous, la 
solution simple et facile de cette queetion si 
controversée. En politique, tout est variable, in- 
certain, prkcaire: au milieu de  ce bouleverse- 
ment continuel de tr6nes et de constitutions 
dont notre génkration a Btk tkmoin, que i'on 
nous moiitre une forme de gouvernement, une 
dynaslie qui soit assiirée de  vieillir avec nos 
serments. Le devoir, lui, est et sera toiijours 
la. Jurons de lui Atre íldkles. 11 saura garder 
notre foi. C. LAVOLLBE. 

SERVAGE. On entendait par servage, l'état 
de  servitude dans Icqiiel étaient teniis, en 
France, les vassaux niainmortables des sei- 
gneurs et, en génbral, l'état des classes agrico- 
les dans les pays ou, placées sous la domination 
d'une arislocratie, elles étaient, en qiielque 
sorte, considérkes comme une dépendance du 
sol. Le serf Ctait attache a la glebe; de cet 
asservissement dérivaient , comrne consequen- 
ces, des restrictions a la liberté de la per- 
sonne et aii droit de posséder des biens. Tels 
étaient les traits caractérisfiques de sa situation; 
les reslrictions dont nous venons de parler, 
étaient, d'ailleurs, plus ou moins graves, siii- 
vant les temps et les lieux et  quand on songe 
qu'il s'agit d'une condilion des personnes qui 
n'a pas dure, en France , moiiis de dix ou onze 
sikcles, on ne  doit pas s'ktonner de la voir 
sournise a une grande diversite de  manieres 
d'etre. 

L'origine m h e  du servage est incertaine; 
on le represente, en général, comme une 
transforniation du colonat, sorte d'orgauisation 
légale du travail agricole qui avait pris nais- 
sance dans les derniers temps de I'empire ro- 
main d'occident. A ce moment ou iine Oscalité 
écrasante imposait comme une charge les hon- 
neiirs municipaux , les campagnes tendaient a 
s e  dépeupler en meme temps que les villes, et 
il devenait nécessaire d'attacher le cullivateur 
au sol; alors, il inlervenait entre le proprik- 
taire et ses esclaves, oii merne entre Ic proprié- 
taire et  des Iiornmes libres, mais iétluits a une 
extreme misere, une convenlion doiit i'eíf'et 
Ptait I'union perpétirelle et indissoluble du co- 
lon avec le sol, dont il obtenajt, en retoir ,  la 
jouissaiice partielle, sans abdiquer ses droits 
de  famille. Les colons dépendaient du proprie- 
taire en tant que cultivateurs ; en tant que ci- 
toyens, ils restaient membres de L'Etat. Mais 
I'iuvasion barbare modifla profondément cet 
état de clioses; elle détriiisit ~ ' ~ t a t ,  le gouver- 
nement central, et alors le colon ne dépendit 
que du propriktaire qui, suivant la loi germa- 
nique, reunit la souverainetk et la propriété. 
La servitude n'btait jusqii'alors que re'elle; a 
mesure que la fitodalité s e  constitua et  concen- 
tra la proprietk avec la souveraiueté daiis les 
mains d'une classe particulidre, la servitude 
devint a la fois rdelle et personnelle, c'est-a- 
dire qu'elle atteignit les droits de familleet de- 
truisit la liberte de la personne autant qu'on 
pouvait le faire sans détrulre l'individualite et 
redescendre jusqu'a I'esclavage. 

Dans cet etat, le s e d  est une sorte d'instru- 
ment immobilise par destination au domaine 
qu'il cultive; ce  qu'il acquiert augmente le 
fonds par accession; comme c'est un instru- 
ment anime, susceplible de  s e  reproduire, 
le propriétaire recueille les proflts du croit. 
U Dans cet intkret, le maltre revet le sedd'une 
certaiue capacite pour acquérir, I'accouple, le 
poiirsuit dans la Euite, lui interdit d'aliéner; 
il fait punir son rapt, annuler tout affranchis- 
semeut indirect; il contracte avec ses voisins 
de  mutuels engagements, des coiiventions re- 
ciproques , afin de  s e  conserver ces avantages, 
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malgré les tentatives que le ser1 ferait pour s'y 
soustraire, et malgrk les atteintes qu'y porte- 
rait lc progres des choses; le parcours, entre- 
cours et autres conventions faites pour facililer 
les mariages de serfs de seigneuries diffé- 
rentes, en réglant d'avance la propriété des 
enfants a nallre, eurent nolamment ce der- 
nier but et doniikrent les moycns de propor- 
tionner le droit des maltres au progres génk- 
ral, mais de l'btendre en  y pliaut ce progres 
meme. 1) ' 

Le seigiieur seul impose le serf, dbtermine 
le montan1 de la taille, I'importance de la cor- 
vbe et les augmente suivant son bon plaisir; 
toule jiiridiction lui appartient; eri uii mot, il 
ercrce le pouvoir legislatif et  judiciaire dans 
ses domaines. Ces pouvoirs, il est vrai, recoi- 
vent avec le temps quelques atteintes; ils ne  
sont pas parlout d'une &ale étendue, mais ils 
vont, le plus souvent, quant aux biens jusqu'a 
!a spoliatiou absolue e t  qiiant A la personne 
jusqu'au droit de vie et  de morl; qiielqries-uns 
des serfs, dit Beaumanoir, sont s i  sujcts aleur 
seigneur que leur sire peut prendre tout ce 
qu'ils ont a mort et vie et  les corps tenir en 
prison, toutes les fois qu'il leur platt , soit a 
tort, soit a droit , qu'il n'en est tenu a répon- 
dre fors a Dieu. 

Les prerniers syrnptbmcs d'iin retour a la 
libeitb paraissent s'elre nianifestés des le com- 
meiiccment du treizieme siecle; malgrc leiir 
état d'abaissemcnt, Ics serl's, a I'eaeniple de 
la bourgeoisie (les villes, avaient, a fgrce de 
travail, accumulé quelques épargnes; les sei- 
gneurs, en quCte de ressourccs poiir subvenir 
aux- frais de leurs ruineuses croisades, ne db- 
daignerent pas de  s'en emparer et de concé- 
der qiielques francliises , pour les obtenir plus 
facilemcnt ; au momenl ou ils abandonnaient 
leurs tcrres, il arrii-a que des serfs obtinrent 
la joiiissünce libre d'une porlion de domainc, 
a la condition de donner a celui du maltre un 
cerlain nombre de journées de labour, de cliar- 
roi o11 d'autres services. Ccs circoiistaiices ct , 
en gCoL;i'al, toutes celles ou le serf acquit le 
droil tl'avoir un  peculc proprc furent pour 
lni le comniericement de I'affraiichissement; 
moyciinarit l'abandon de cc péciile, on lui ven- 
dit la liberté « a bonnes et convenables coiidi- 
tioris, r siiivant les teriiies de la fameiisc 
charle de Louis lc Hutin (jiiillet 1315). 

Loiiis le Hutin ne donne pas la francliise; il 
la vciid i la population agricole de ses domai- 
nes , parce qu'il a besoin d'argent et qu'elle est 
en uiesurc de payer; mais il constate néan- 
moins que,  u selon le droit de la nature,  clia- 
ciiii Úoit nattre franc. n C'est la que semanifeste 
l e  progres; mais les conséquences du principc 
n'orit etk deduites que bien Icnlement. L'idec 
d e  tlroit appliquke a la condition des serfs de- 
vail conduire logiquement a l'émancipation; 
les juristes du moyen Age ne s'en servirent 
que pour adapter plus ou moins a(1roileincnt i 
cettc condition des textes du droit romain et 
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en tirer des r8gles siir les obligations de tra- 
vail des serfs, sur  leur famille, sur leur patri- 
moine ou plul6t leiir pbcule. On ne roit que 
trop d'exemples, dans I'liistoire, de cette fatale 
tendaiice des légistes a s e  prendre d'admira- 
tion pour les institiitions qui ont fait l'objet d e  
leurs etudes et  a soiitenir I'injustice a grand 
renfort de lexles et de science jiiridique. Peut- 
&re,  en organisant le servage, out-ils contri- 
bu6 a I'adoucir; mais, a coup sIir, ils ont con- 
couni a le perpetuer jusqu'a la RBvolution 
francaise. 

11 n'est pus ~oss ib i e  d ' ex~ose r  ici les vicissi- 
tudes de ia populalion ass-ervie pendant cette 
longiiepériode; les droits des seianeurs variaient 
de  Coutume i coutiime; ils etaient reglks quel- 
qucfois par des titres, plus souvent par i'usage; 
il faut donc se  borner a des gknéralites. 

On distinguait la servilude d'origiíza, qui 
s'établissait par la filialion, de la servitude d e  
corps, ainsi appelee parce qu'elle s'attacbait a 
la personne, independamment de toute posses- 
sion. C'est cette derniére que se  rapportent 
ces expressions de Guy-Coquille: 11 Les serfs du 
Nivernais portent avec eux leur servitude atta- 
cliée a leurs~os,  qui ne  peut tomber pour se- 
couer. n 

Le serf depoztrsuita était celui que le sei- 
gneur pouvait suirre dans une aufre seigneii- 
ric pour le contraindre a reveiiir a la glebe. 
Par divei'ses ordonnances, les droits des sei- 
gneurs avaient été rkduits A contraindre le serf 
lugitif soit i revenir, soit a payer la taille, par 
la saisie de ses liéritages mainmortables; mais 
ces r e l c s -  n'élaienl pas suivies dans les pro- 
viiices réunies tardivement a la France, comme, 
par exemple, la Franche-Comtk. Le serf de ces 
dernieres provinccs, en  quelque lieii qu'il vtnt 
a déccder, Iiors du domaine seigneurial, n'avait 
pas d'autre héritier que le seigneur. Peu a peu, 
la jurisprudence des parlements avait proscrit 
ce genre de servitude ; mais on débattait en- 
core la queslion a la cbambre des enquetes du 
Parlemcnt de Paris, en 1769, et Voltaire mou- 
rut sans obtenir juslice pour les serfs des moi- 
nes de Saint-Claude, eiicore soumis de  son 
temps a la scivitiide personnelle que Guy-Co- 
quille caracterisait d'uue manikre s i  énergique. 

Dans le dernier état du dioit, les chai,ges les 
plus ordinaires de la servitude étaient : 10 dc 
payer une taille, suivant les facultés del'impo- 
sable, oii, par chaque année, une somme ñxe 
que i'on appelait laille abonnée; 20 de ne  s e  
poini marier a des personnes d'une autre con- 
dition , c'est-a-dire franches ou serves d'un 
autre scigneur; la contrarcntion a cette dé- 
feuse se  nommait formariage ; elle donnait 
lieii conire le serf a une amende, s'il n'avait 
pas (lemandé la permission de  se  marier, et en  
outre a la conGscalion du tiers des meubles e t  
des immeubles silués au dedans de la seigneu- 
rie, le tout au proGt du seigneur; 30 de ne  pon- 
voir aliéner le tenement serf qu'a des serfs du 
mbme seigneur; en cas d'alienation au protlt 
d'uiie autre personne, le seigneur pousait 
faire commandement a cetle dernikre de  re- 
mettre i'likritage aux mains d'un homme de  la 
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condition requise; s'il ne le faisait dans l'an et  
jour, i'héritage vendu Btait acquis au seigneur ; 
40 d e  n e  pouvoir disposer des biens main- 
mortables par testament, ni faire hkritier oii 
conveniion d e  succéder . meme nar contrat de 
&&age, au prkjudice du seign&r. 8 

Ouelaues coutumes iuterdisaient au  main- 
m&tahl'e d'avoir d'autres héritiers que ceux 
avec qui il etait en communauté. Dans la Fran- 
che-Comté , par exemple, si l'liéritier arait 
cessk pendant une année seulement, dans tout 
le cours de son existence, de vivre avec son 
pere sous le meme toit, au m&me feu et au 
meme pain; si, dans la maison paternelle, il 
avait eu ménage a part, il était incapable de 
recevoir par succession, donalion ou testa- 
ment, le bien qii'il avait cultive. (Loysel, Inst. 
cout., regle 94.) La Glle s e n e  ne  pouvait succe- 
der a son @re, s i  elle n'avait passé la premiere 
nuit de ses noces dans la maison paternelle; 
celle qui apportait a son mari une dot en ar- 
gent n'avait pas d'hypotlieque pour la sorete 
de  cette dot; enfin, comme la servitude était 
a la fois personnelle et réellc, c'est-i-dire af- 
fectée a la terre, quiconque veiiait Iiabiler une 
maison peiidant I'an et  jour, dans le territoire 
assujetti, devenait serf pour jamais et s e  trou- 
vait, en  cas de depart, exposé a la poursnite 
dont il a éte parlé plus Iiaut. 

Cette institution avait ses apologistes ; l e  
président Boiihier, par exemple, qui écrivait 
particulierement pour le ressort du parlement 
de Dijon, ou la mainmorte était plus dure 
qu'aillenrs, était d'avis qu'elle n'était pas moins 
conforme au bien public qu'a celui des sei- 
gneurs. Godefroy, d'ailleurs, avait dit au sei- 
zieme siecle : Reipublicaí interest ut censiti 
terraí iizliaírennt, ce qui, suivant le président 
Bouhier, trancliait la question, outre que les 
serfs , nniquement occupés de l'agriculture , ne 
se  fatiguaient point en  proces et n'aspiraient 
point a des possessions qui les détoiirnassent 
di1 métier de leurs peres. 11s ne  songent, di- 
sait notre jurisconsulte, qu'a faire fructifier la 
terre et A multiplier le riomhre des citoyens, 
qui fait, en meme temps, laforct? et  la richesse 
de 1'Btat; ainsi, loin de les plaindre, comnie ou 
fait communément, il faudrait s'ecrier avec le 
po&te: O fortu~zatos nifizizcnt! etc. On ne  sait 
ce  qui domine dans un pareil langage, du ridi- 
cule ou de  i'odieux: mais. a tout arendre. les 
vucs ~conomiques ' du p;ksident '~ouli ier  ne  
sont auere olus ridicules crue certaines tlikories 
encore pro'fessées de notFe temps, et  ses prin- 
cipes, en matiere de  liberté, constituent le 
fond et  I'essence de  toutes les doctrines reli- 
gieuses et  politiques qui prktendeiit faire le 
salut ou Is bonheur des peiiples sans les con- 
sulter. Plht a Dieu seiilement que les succes- 
seurs du magistrat de Dijon eussent herité de  
sa naivetk et de s a  parfaite honne foi I 

11 est consolant de  placer en regard des 
Ccrits des jurisconsultes qiit, comme Bouhier 
ou Dunod, approuvaient le servage, les protes- 

tations de  la philosophie du dix-huitieme sihcle. 
Sous I'impulsion dii mouvement philosophique, 
la servitude etait abolie en Savoie, des 1771 ; 
elle fut supprimée, dans les domaines du roi 
de  France, par un édit d'aoht 1779, dh a I'ini- 
tiative de Turgot. rNous avons kté affecté, lit- 
on dans le préambule de  I'hdit, en considérant 
qu'nn grand nombre de nos sujets, servilement 
encore aftachks a la glebe, sont regardés 
comme en faisant partic et  confondiis, pour 
ainsi dire, avec elle ; que, prives de la liberté 
de l e i~ r s  personnes et des prérogatires de la 
propriétk, ils son1 mis eiix-mémes au nombre 
des possessions feodales; qii'ils n'ont pas la 
consolation de disposer de leurs biens apres 
eux et qu'excepte dans certains cas,  rigide- 
ment circonscrits, ils ne  peuvent meme trans- 
mettre a leurs propres enfants le fruit de leurs 
traraux.. Le disposilif abolit la servitude dans 
les seigneuries du domaine roya1 et meme dans 
les domaines engagés; mais, par 6gar& pour les 
lois de la propriélé, le roi s e  borne a faire ap- 
pel a la bienveillance des seigneurs, des ec- 
clksiastiques, des corps ou communautés qui 
possedent des serfs et  a leur offrir. comme 
encouragemeiit i les affranchir , la dispense 
d'obtenir aucune autorisalioii particuliere e t  
de faire Iiomologuer les actes d'affrancbisse- 
ment. Néanmoins, il abroge le droit de suite 
sur les serfs et mainmortables, (1 droit en vertu 
duquel, dit le préambule deja cité, les sei- 
gneurs des liefs ont qnelquefois poursuivi dans 
les terres franches de  notre royaume, et jusque 
dans notre capitale, les biens et acqiiets de  
citoyens éloignés depuis un grand nombre 
d'années du lieu de leur @be et de  leur ser- 
vitude. » 

L'appel di1 roi n e  fiit pas entendu; Turgot 
avail bien affirmé que le servage n'était propre 
qu'a rendre I'industrie languissante et a priver 
la socikté des effets de cette knergie dans le 
travail que le sentiinent de la propriété la plus 
libre est seul capable d'inspirer ; la noblesse 
et  surtout le clergé aiinkrent mieux croire, avec 
le président Douliier, que le moyen le plus 
silr de procurer aiix terres une bonne culture 
était de faire que les cnltivateurs eussent le 
moins possible a attendre du résultat de leur 
travail et  qu'il n'btait pas de plus puissant sli- 
mulant A leur activite que de les rendre es- 
claves et  de les dépouiller du patrimoine de  
leurs peres , en leur offrant la perspective de  
transmettre a leurs enfants la meme misere et  
le meme esclavage. L'AssembltSe constituante 
fiit, comme on sait, de l'opinion de Turgot; elle 
abolit, par l'article ler de ses décrets du 4 aoiit 
1789,  tous les droits tant féodaux que cen- 
snels, ceux qui tenaient a lamainmorte réelle 
ou personnelle et a la seruitudepersonnelle, et 
ceux qui les représentaient. 

A ce moment, la pensee de  I'Assembl6e con- 
stitiiante n'allait pas au dela de  ce uui etait 
nbcessaire pour r6siitucr la lihcrté indiiiduelle. 
les droits dc famillc ct dc  proprikté a ceux qiii 

1. Dslloz , Bdpertoire, v* PROPBIATÉ FCODALE , 
n-o 97 et sniv. 

les avaient perdus; ellc entendait mainteñir 
les droits féodaux a I'origine desquels on troii- 
verait des conventions legitimes, sauf a orga- 
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niser un systeme de racbat; mais elle ne tarda 
pas a etre entralnee par les évknements révo- 
Iutionnaires; deja, I'article ler de la loi du 
15 mars 1790 porte que la servitude person- 
iielle dri possessenr d'hkritages tenus en main- 
morte, la servitude d'origine, celle de corps et 
de poursnite, le droit prohibitif des aliénations 
et  dispositions a titre de vente, donation entre- 
vifs ou testamentaire, et tous les autres effets 
de la mainmorte reelle, personnelle ou mixte 
~i s'etendaient siir les personnes et sur les 
biens sont abolis sans indamnitd; quelques re- 
serves en faveur des proprietaires de flefs sont 
abolies par la loi du 23 aoitt 1792 et par le dé- 
cret du 17 juillet 1793. La révoliition, selon le 
vceu de Louis le Hutin, fait que «la chose s'ac- 
corde au nom>i et qu'il n'y a plus que des hom- 
mes libres dans nl'empire des Prancsu. 

Lorsque la revolutiou sortit de France, pour 
appliquer a main armé.e ses principes de liberte, 
elle ne rencontra le servage, ni dans la Sardai- 
gne? ou il avait CtC aboli des 177 1 , ni en Bel- 
gique, ni en Hollande, ni en Suisse. L'Angleterre 
et la Suede ne le connaissaient point. En Dane- 
mark, l'affranchissement avait 6t6 commencB 
par Strueiisee , qui avait diminub les correes 
et adouci le mode de perceplion de la dime 
(1770) ; son ceuvre avait ete repiisc, en 1788, 
par le prince-regent Frederic, qui avait dCclaré. 
que le Sternsba?zd, c'est-a-dire, le lien qui at- 
tacliait le paysan a laglebe, cesserait le lerjan- 
vier 1800. Un decret du 9 dccembre 181 1 sup- 
prima, sans indcmnite', le servage dans les dé- 
partements anseatiques des Boliches-de-I'Elbe, 
des Bouches-du-M'eser et de I'Ems-Supérieur. 
Suivant l'article 9 de ce décret, on considérait, 
dans ces contrees, comme procedaut du ser- 
vage, i o  le droit de contraindre le colon et ses 
enfants servir le maltre comme domestiques 
(Gesinde Zwangrechl) ; 20 les droits dn maltre 
sur l'éducation des enfants du colon, l'obliga- 
tion de rester attaché a telle profession ou j. 
te1 sol; 30 I'obligation de demander au seigneur 
son consentcment poiir se  marier et les droits 
qu'il pouvait exiger au sujet du mariage (Be- 
nzuíulung, Brautlauf, Klauenlhaler , ctc.); 4O 
les droits qui se payaient an seigneur pour 
pouvoir construire des usines , exercer des 
professions ou faire des actes qui doivent Gtre 
libres a tout le monde; 50 le serment de Tidé- 
lité ou de soumission a preter au mattre; Go 
I'incapacitk d'acquerir en toute proprikte , d'a- 
liéner. de disposer entre vifs ou par acte de 
derniere volont8, d'ester et de dkfendre en 
jugement; 70 le droit sur une portion de I'hé- 
rédite mobiliere du colon ou de sa femme, 
appele droit mortuaire (Sterbfall, Retthaupt, 
Carmeck); 80 I'usiifriiit des biens des sassaux, 
tenanciers ou censitairespendant leurmiiiorité. 
Nous avons reproduit cette longue knumbra- 
tion parce qu'elle donne I'idke de la condition 
des classes rurales dans le pays dont il s'agit; 
certes, leur eituation ktait dure, et 1'Cmancipa- 
tion eñt CtC la bienvenue, si la main qui la don- 
nait n'eiit pas soumis a un regime commercial 
impossible des pays que la liberte des mers 
avait seule fait prospbrer. Dans la Moldavie et 

la Valachie, les serfs, déclarbs libres en 1740,  
n'en sont pas moins restes assujettis A la dime 
et a la corvke. En 1857, les deputés des pay- 
sans faisaient au divan ad hoc de la Moldavie , 
un tableau navrant des exigences des proprib- 
taires et du íisc; depuis, une lutte s'est etablie 
entre le prince regnant et les grands proprik- 
taires, qui, dominant dans la Cliambre législa- 
tive, ont refuse de dblibérer sur une loi $6- 
mancipation prksentee le 28 avril 1864. 

En revenant vers le Nord, nous rencontrons 
la Pologne et la Russie. Le servage a existe 
jusqu'en 1857 dans ces deux pays, a I'excep- 
tion de la Finlande, des provinces baltiques et 
d'une partie des provinces polonaises. 11 nous 
reste a dire quelles mesures ont ktk prises par 
I'empereur Alexandre 11 pour en débarrasser 
ses htats. 1 

Le servage de la population rurale, en Rus- 
sie, ne datait que de deux ou trois siecles; il 
paralt avoir répugnk a la constitution sociale 
des peuples slaves, et son introduction, au 
lieu de resulter d'abord d'un fait préexistant, 
accepte et régularisé par le ICgislateur, a eté 
I'ceuvre de la loi elle-meme. Boris Godounof, 
qui 6ta la liberte aux paysans en 1597, pen- 
dant la minorité de Feodor Ivanovich , trouva 
sans doute une situation toute prkparee pour 
une innovation de ce genre; les colons libres 
auxquels les classes privilégiCes louaient leurs 
terres, moyennant certaiiies redevances, écra- 
sés par l'avidité des propriétaires et adonnCs a 
l'ivrognerie , etaient tombés dans le dernier 
abaissement. Cornme iis trainaient une vie toute 
matérielle et ne pouvaient songer ni a modiEer 
leur condition ni a ameliorer la terre qn'ils 
cultivaient, ils rompaient sans scrupule leurs 
engagements, desertaient les domaines qu'ils 
avaient pris a bail et allaient chercher au loin 
soit un mattre moins exigeant, soit une terre 
moins ingrate. Poiir mettre obstacle a cette 
instabilitk, on forqa les paysans qui avaient 
quitté les terres seigneuriales a y retourner, 
et on decida qu'ils y demeureraient attaches 
au sol. Quelques semblants de liberte qui res- 
taient a ces mallieureux leur furent 6 t h  sous 
Pierre le Grand; le servage complet fut I'une 
des parties integrantes de cette organisation 
symetrique, que les partiaans du principe 
d'autoritk doivent, sous peine d'inconséquence, 
regarder comme le type des gouvernenfents 
bien réglks. 

Suivaut M. de Tegoborski il y avait, en 
1857, environ 21,500,000 paysans de la cou- 
ronne et 23,500,000 paysans de la noblesse. 
La condition des premiers Btait moins dure, a 
ce point qu'on les appelait quelqnefois pay- 
sans libres. 11s ktaient attachks au sol et ne 
pouvaient le quitter sans autonsation, s ~ u s  
peine d'etre traités comme dkserteurs; il leur 
étaiTaccorde de un a dix hectares de terrain 

1. Nous ernpruntons la plupart des ddtails qui vont 
suivre aux livraisons de jnin et jnillet1863 da J w m 1  
des leonomistea, o* se trouve reproduite une allocu- 
tion d'nn fonctionnalre russe, M. Milutine, snr le 
rbforine qni renalt de s'accomplir dan6 aon pays. 

2. De: forrrr  prodtretives de la Rrceaie. 
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pour nourrir eux et  leur famille, et ils devaient 
une capitation de 15 roubles par individu mas- 
culin', Ces paysans pouvaient obtenir a prix 
d'argent la permission d'aller s'établir tempo- 
rairement dans les villes; ils Ctaient assujettis 
a des corvees pour l'entretien des routes, 
obligés de nourrir lea troupes de passage e: 
étaient exposés a s e  voir ceder, pour un temps, 
.a des particuliers. 

Les serfs de la noblesse dependaient enti&- 
rement de leurs seigneurs, qiii pouvaient les 
preter, les louer, les vendre oii les échanger, 
les Iiypothéquer mEme, et l'existence des eii- 
gagements de serfs aux maisons de pret ou 
Lombards n'a pas ktk une des moindres diffi- 
cultés de l'émancipatioii. L'autorite des sei- 
gneurs ktait. il est vrai, soumise a des re- 
glements restrictifs , mais les abus étaient 
fréquents, la répression fort rare e t  le  traite- 
ment, en général, analogue a celui auqiiel 
étaient soumis les noirs dans les pays Q escla- 
ves. Ainsi, le  serf pouvait &re battu de veges ;  
il n'avait le droit ni de dénoncer son maltre, 
ni de témoigner en justice contre lui; le sei- 
gneur, mallre absolu du patrimoine mobilier 
et  immobilier, disposait avec la meme latitude 
de la personne du serf, séparait les divers 
membres de la famille les uns des autres et ne 
pouvait jamais &re contraint de recevoir le 
prix de la liberte. 

L'empereur Alexandre 11 a compris qu'un 
pareil régime ktait pour son immense empire 
une cause permanente de faiblessc et d'infk- 
riorité vis-a-vis des nations qui connaissaient 
le travail libre; l'exemple des autres pays dont 
les affranchissements généraux ont multiplie 
la  richesse et la population ne  laissait pas de 
doute sur les rksultats d'une reforme, il s'est 
cru assez puissant pour l'imposer a la noblesse, 
et ,  sous son inspiration les propriétaires ont 
été appelés a formuler eux-memes leurs pro- 
positions , en s e  conformant a quelques prin- 
cipes généraux traces par le  gouvernement. 
Quarante-sis comités proviiiciaux, composes 
de 1,366 deputes de la noblesse, furent appe- 
les a délibérer, et  on peut croire que la ques- 
tion qui fut débattue le  plus vivement dans 
leur sein fut celle de i'indemnite. 

Cette question avait deux faces : il pouvaii 
&re alloue une indemnité aux propriétaires 
soit pour le droit d'avoir des serfs et d'exercer 
sur eux la servitude personnelle, soit pour 
l'abolition des redevauces ou rentes foncieres. 

Suivant 11. Ililiitine. les quarante-six comi- 
tés, sans exception, ont repoussé I'idee de  
I'indemnité due aux seigneurc pour I'estinction 
de la servitude persoiinelle. Les projets élabo- 
rés dans ces comitks, divergents et contradic- 
toires sous d'autres rapports , commencaien t 
presqiie invariablement par ces mots : la No- 
blesse renonee pour lovjozcrs, sans prdtendre 

l .  iioua remarquons, sana attacber plus d'impor- 
taiice que de raison 6 ce rapprochcment, que la po- 
pulation mBle Btait de 10,212,000 Bmes ct qu'il y avait 
11,388 000 femmes, de sorte que Ic aexe non imposh 
Biait bluil nombreiix dliin dixi8me , ce  qui dbpasse 
notnblement la proportion ordiiiaire. 

& une indemnild quelconque, au d r o i l b  pos- 
sdder des serfs ... La meme solution avait été 
adoptée, e n  France, par l'Assemblée consti- 
tuante. Les pretendus droits seigneuriaux, qui 
ue représentaient ni un impbt ni la condition 
légitime d'une cession ou d'une amodiation de 
propriétk, avaient été abolis sans restitution 
ni dbdommagement ; ils n'avaient pour origine 
qu'un abus de la force; la liberte personnelle 
de l'homme est inalibnable, imprescriptible e t  
n'est susceptible d'aucune kvaluation. 

Au moyeii de la renonciation de la noblesse, 
les serfs russes ont recourré les droits civiis, 
a l'égal du reste de la population libre de I'em- 
pire. Dans le courant de 1861, on a procédk 
a la formation des communes et des canions, 
qui ont requ une adminislration municipale et 
des tribunaux ruraux élus par les paysans 
eux-memes. Cette organisation a.remplack I'an- 
cien pouvoir arbitraire des propriétaires. (Voy. 
Russie.) 

Indépendamment des droits civils restitues 
aux paysans, il a 8té reconnu nkcessaire de 
leur assurer la jouissance des terrains qu'ils 
avaient cultivks depuis des siCcles; ils ont 
recu, a cet effet, une sorte de droit d'usufruit 
sur leurs enclos et siir une partie de' la terre 
affectee jusque-la a leur usage personnel. En 
retour, les propriktoires ont conservé le droit 
a une rente anriuelle, soit en argent, soit en  
travail, reprbsentant le loyer de la terre con- 
ckdée. A defaut d'arrangernent amiable , ces 
droits mutuels ont dii Ctre regles par des ju- 
ges de paix crCés pour cette occasion. Ces ar- 
bitres officieux, choisis exclusivement parmi 
les proprietaires, prksentaient, dit hl. Milutine, 
par leur fortune, leurs anteckdents et la posi- 
tion indépendante que leur accordait la loi, 
des garanties d'impartialité et d'équitk. Toute- 
fois, des limites étaient assignées a leurs pou- 
voirs, et il avait &te établi, suivant les localitks, 
des évaluations normales qu'ils ne pouvaient 
dépasser que dans certains cas exceptionnels. 
Une penode de deux ans, qui a pris Rn l e  
3 mars 1863, aurait siifli. dit-on, ii la détermi- 
nation des rapports territoriaux entre les pro- 
priktaires et leurs nouveaux tenanciers. 

Cette combinaison laisse subsister la rente 
fonciere; pour accomplir I'affranchissement 
de la terre,  comme celui de la personne, il 
reste a operer le rcacltat qui rendrait le paysan 
propriétaire de tout ou partie du terrain qu'il 
s'est liabitue a considérer comme le patri- 
moine de sa famille ou de sa  commune, suivant 
que la propriéte individuelle ou commu3ale 
est en  usage dans la région qu'il habite. C'est 
la le point délicat et  la grande difliculté de la 
transformation économique qu'il s'agit d'ac- 
complir ; on comprend qu'aux débats d'inte- 
rkt privé s e  mele une grave question d'ordre 
et de securite publique; legouvernement russe 
nous semble l'avoir resolue avec bonheur et  
habilet6. 

La loi laisse aux parties intkressées le soin 
de rkgler a I'arniable, et  suivant leurs conve- 
nances particuli&res, le  mode de rachat et d'in- 
demnité; elle ne fixe aucun terne  pour le  ra- 
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chat, si ce n'est dans quatre provinces de 
I'ouest ou, par exception, il est obligatoire: 
elle attend qiie les intkrets réciproques amé- 
nent les parties a s'entendre suivant le dCve- 
loppement économique et les besoins spéciaux 
de cliaque localitk ; mais quand le rachat est 
résolu , 1'Etat intervient pour le faciliter. 

u Une banque spkciale , institiiée a Saint- 
Pktersbonrg, est cliargke de faire des avances 
de capitaux poiir faciliter aux paysans I'acquit- 
tement immédiat de I'indemnité. Ces avances 
sont calculees d'aprks le cliiffredes payements 
annuels (ou obrok) qui representent le loyer de 
Jaterre. Ainsi, pour un payement annuel de 7 
roubles et demi (ou 30fr. au taux normal), laban- 
que aranceun capitalde 100 roubles (ou 400 fr.). 
Deux especes de tilrcs de rente, garantis par 
I'h tat, sont creés a cet effet : les uns rappor- 
tant au propriétaire 5 p. 100 ont la forme et 
le caractere des autres fonds publics riisses, 
nkgociés a la boiirse; les autres titres rappor- 
taut 5 9, p. 100 de rente consistent en certiíi- 
cats speciaiix qui ne sont pas cotés a la bourse. 
Ces derniers doivent étre nominatifs, ils n'ont 
pas de coupure dkterminke et ne peuveut étre 
vendus ni négociés aiitrement que par acte 
notarié ... Si l'indemnite due au propriétaire, 
d'apres ses arrangements avec les paysans, 
dépasse le capital avanci: par la banque, tous 
les payements suppl~mentaires se font directe- 
ment par les paysans eux-mémes, sans I'in- 
tervention de 1'Etat. Si par contre le proprik- 
taire considere que les avances de la baiique 
prksentent une iudemnité suflisante, il peut 
exiger le rachat, sans entrer dans d'autres ar- 
rangements avec ses tenanciers. Des que les 
titres de rente sont livrés par la banque, les 
paysans deviennent propriétaires legitimes des 
terrains raclietés. 11s restent débiteurs de la 
banque et lui payent 6 p. 100 du capital a~ancé. 
Le terrain raclietk sert d'liypotlieque ii la dette 
contractée pour le rachat, jusqu'a I'extinction 
dénnitive .de cette dette, ce qiii n'empeche 
pas, d'ailleurs , la vente et les autresmutations 
légales (le ce terrain. 1) (Journal des dco?iom.) 

Au mois de juillet 1863, les actes prives 
destinés a regler I'allocation des terres aiir 
paysans et la rente fonciere dne aur proprié- 
taires avaient été dressOs dans la plupart des 
commiines, et,  partoiit ailleurs, les pnrties 
étaient en voie d'arrangement. Sur 1 10,098 
conventions regularisées, 11,302 faisaient ces- 
ser toute espece d'obligation fonciZre entre les 
propriktalres et les paysans. Ceux-ci, aii noni- 
bre de 1,337,107 Iiommes, devenaient propi'ik- 
taires Iégitimes de la terre qu'ils avaient ciilti- 
vée jiisque-la. Parmi eux, la quatrierne partie 
avait pu acqiikrir des lots de terrain sans assis- 
tance de 1'Eiat. La moitié a peu prés des pay- 
sans restait soumise a la rente fonciereouobrok 
et le surpliis a la corvée ou travail obligatoire, 
susceptible d'ktre remplacé, a la volonte des 
débiteurs, par un payement annuel. 

Ces mesures ont kté completées par l'affrau- 
cliissement des serfs attachés au semice per- 
sonnel des propriétaires, et le gouvernement 
russe paralt y avoir joint lacréation des moyens 
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d'instruction qiiimanquaientpresqiie totalement 
aux anciens serfs, pensée a la fois prudente et  
libérale, car I'émancipation des intelligences 
n'est pas moins nécessaire que i'affranchisse- 
meut du corps; elle le complete et ecarte les 
dangers qui pourraient I'accompagner. 

CASIMIR FOURNIER. 

SERVITUDES. Dans son acception la plus 
ordinaire le mot servitude est synonyme d'es- 
clarage; on ne l'emploie ici que pour designer 
les charges auxquelles peut etre assujetti un 
fonds. 

Pour ceiix qui ne considbrent la propriété 
que comme etant de droit civil, il est facile de 
se rendre compte des servitudes et services 
fonciers qui lui seraient imposés, puisque, dans 
ce syst8me,laloi, en établissant cette propriété, 
aurait pu la constituer sous certaines conditions 
et avec direrses charges. Si la proprikté est de 
droit naturel dans son principe, comme I'ont 
justement reconnii plusieurs publicistes , et  
comme I'ont admis bien des legislateurs, il 
semble plus dillicile de justifler certaines mo- 
diíications apportees i cc droit par les lois po- 
sitives. 

illais, de m&me que I'liomme, apres avoir &té 
considére isolemenl avec ses droits incontes- 
tables, doit a la socikte, au milieu de laquelle 
il vit , le sacriflce d'une partie de I'exercice de 
ses droits, et que les lois posilives peuvent 
ainsi géner dans une certaine limite la liberté 
de la personne dans I'iutkrét du corps social: 
de m@me on est tout naturcllement amené a 
reconnaftre qiie le droit de propririté peut 
&tre g8né dans son exercice et son dévelop- 
pement par des nécessités sociales et que les 
lois positives appelées a défendre et a pro- 
teger ce droit peuvent , d'un autre c6té, sou- 
mettre ses manifestations a des regles restric- 
tives et imposer au besoin les modifications 
qu'euigent le mnintien et le progres de I'ordre 
social. 

11 noiis paraltrait impossible de ne pas ac- 
cepter cette regle, mais nous devons indiquer 
comment nous entendons son application. Sous 
I'ancienne constitulion politique de la France. 
les services fonciers et en general tontes les 
cliarges imposkes a la proprietk avaient un tout 
autrc caractere que celui qui leur est attribué . 
par les lois modernes. Les propriétes etaient 
fioumises a des distinctions qui n'existeiit plus 
et la plupart des hkritages etaient placCs sous 
une sujetiori qui se traduisait par des rede- 
vances et des obligations multiples pesant sur 
les fonds ou leurs possesseurs au profit de 
quelques privilégiés. Ce regime, que I'liistoire 
uous donne les moyens d'expliquer, mais qui 
se trouvait en contradiction flagrante avec les 
principes de liberté et d'égalitk appelks a rk- 
gir les héritages comme les personnes , ne pou- 
vait se perpétuer dans notre droit moderne. 

Le droit de propriete ayant &té reconnu, 
consacre et appliqué plus largement, les terres 
ont cessé d'etre asservies anx anciennes char- 
ges féodales en faveur de certaines personnes, 
elles n'ont plus été soumises a des distinctions 
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de classe, entralnant pour chacune d'elles des 
régimes exceptionnels, et les lois civiles et 
politiques n'ont laissé subsister ou n'ont établi 
que les charges et modifications qui Ctaient 
commandées par les besoins du corps social, 
celles qui naissent des devoirs et des droits 
mutuels, que la nature des choses commande 
elle-meme et qui résulteut forcément de la 
contiguité des fonds, du voisinage, des acci- 
dents de terrain et autres causes semblables. 

Les charges imposées a la propriété privée 
dans l'interet direct de i'btat ou du corps social 
prennent le nom de servitudes d'utilité publi- 
que. Dans cette premiere division des servi- 
tudes pesunt sur lapropriétk foncikre se placent 
toutes celles qui lui ont bté imposées par les 
lois en vue exclusivement d'une utilité publique 
et générale. 

C'est ainsi que dans l'intéret de la défense 
du territoire ont été créées les servitudes mili- 
taires et ont été btablies les restrictions appor- 
tées au droit de propriété, pour assurer les 
approvisionnements des arsenaux. 

Pour assurer l'exécution des travaiix publics 
et notamment des travaux concernant I'établis- 
sement et I'entretien des voies de communica- 
tion, les lois ont sanctionné le principe de 
l'expropriation forcée et admis les nombreuses 
servitudes de voirie qiii attcignen t les riverains 
des voies de terre, de fer et d'eau. 

Dans I'intéret de la shrete, de la santé et de 
la salubrité publiques, I'administration a été 
armée d'un droit de rkglementation étendu 
e n  dehors des lois spéciales sur les marais, les 
cours d'eau, etc. 

La richesse nationale a dh &re sauvegardée 
contre I'iisage abusif du droit de propriété en 
ce qui concerne certaines natures de propriétk, 
telles que les bois, mines, mini&res, etc. 

La nécessité d'assurer la réalisation des res- 
sources indispensables au fonctionnement des 
services publics a fait creer des systemes 
Iinanciers qui puisent leurs revenus dans la 
perception de divers impbts pesant sur la pro- 
priété immobili6re et qui sont allés jusqu'a 
apporter des restrictions a certaines cultures. 

La seconde classe des servitiides comprend 
les servitudes ou services fonciers que le Code 
civil francais appelle les charges imposées sur 

. un héritage pour I'osage et l'utilité d'un heri- 
tage appartenant a iin autre propriktaire. 

Ces servitiides n'établissent aucune préémi- 
nence d'un Iiéritage sur I'autre. 

Elles dérivent ou de la sitiiation des lieux ou 
des conventions entre les propriétaires. 

Les premieres, réglementées dans leur exer- 
cice plus directement parla loi, concernent plus 
spécialement les cliarges et les avantages ré- 
sultant entre voisins du cours naturel des eaux, 
le bornage, le droit de clbture, les murs et 
fossés mitoyens. la distance a laisser entre les 
liéritages dans les plantations et constructions, 
les droits de vue, de passage. 

Les charges établies par les conventions peu- 
vent varier a l'infini; les propriétaires peiivent 
Btablir sur leurs propriétes ou en faveur de 
leurs propriétés , telles servitudes que bon leur 

semble, pourvu néanmoins que les services 
établis ne soient imposes ni a la personne ni 
en faveur de la personne, mais seulement a un 
fonds et pour un fonde, et pourvu que ces ser- 
vices n'aient ricn de contraire a l'ordre public. 

Les serviludes sont établies ou pour l'usage 
des btitiments ou pour celui (les fonds de terre. 
Celles de la premiere espece s'appellent urbai- 
nes, soit que les bitiments auxquels elles sont 
dues soient situés a la ville oo a la campagne; 
celles de la seconde espece sc nomment rurales. 

Le propriétaire dont le fonds es1 soumis a 
unc servitude peut généirilement s'affrancbir 
de son obligation, soit par l'abandon de ce fonde, 
soit au moyen du déguerpissement. 

FERAUD-GIRAUD. 
11 existe aussi des servitudes internalionales, 

instituCes.dans un intérét général, ou particu- 
lier a un Etat. De pareilles serviludes ne peu- 
vent &tre établies que par un traité, et leiir 
interprétalion est de droit etroit, c'est-a-dire 
qile le doute profite au pays qiii subit la ser- 
vitudc. 

Laservitude internationale est toujours réelle, 
ellc est gratuite ou onéreuse, elle peut dtre a 
temps ou perpétuelle. Par exemple, 1'Allcmagne 
se compose d'une multitude d'Etats dont les 
territoires sont eii parlic enclavés les uns dans 
les autrcs; la Prnsse se comuose meme de deux 
morceaox. detachés. Ces dhers ~ t a t s  ont dii 
coiicliire des traites autorisant le passage (uoy.) 
des troupes sur leurs territoires respectifs. 
Voilt) donc des servitudes établies. D'autres fois 
un Etat permet a iin voisin d'emprunter un 
coin de son territoire pour completer une ligne 
ferrée, en renoncant, sur cette étroite et courtc 
bande de sol, A l'exercice de son droit de sou- 
veraineté. Nous avons vu aussi imposer ii la 
Prusse (traité de Tilsit) l'obligation da ne pas 
laisscr dépasser a son armée le chilfre de 
40,000 honimes; j. la France (traitt: de 18 ( 5 )  ii . 
démolir la forteresse de Huiiingue; a la Russie, 
de ne pas entretenir de flotte de giierre dans 
la mer Koire (traite de Pnris, 185G). La neutra- 
lité d'une partie de la Savoie avant 18GO était 
iine servitiidc. On pcut meme discuter le point 
de savoir si la neutcalilé de In Belgique et de 
la Suisse est un privilége oii une servitode. 

Sila servitiide devcnait personnelle,i'Etat qui 
la subirait perdruit sa souveraineté (traite d'al- 
liance entre la Pologuc et la Russie en 1793) 
et descendrait au nivcau d'un pays mi-souve- 
rain. N. B. 

SESSION. EnFrance, la Conslitution de 1852 
a limité a trois mois la durée des sessious Iégis- 
latives; mais presque toujours ce temps s'est 
trouvé insuflisant, et il a fallu le prolonger 
souvent de six semaines et mSme de deux 
mois. La session est o~iverte par le souverain 
en persounc et ferm6e par iin décret irnpérial 
dont lecture est donnee par le ministre d'btat. 
L'usage et la courtoieie veiilent qu'aprks cette 
lecture, le Corps Iégislatit se sépare aiix cris 
de : Viue Z'emperezi?.! Les choses se passaient 
a peu pr&s de niéme dans les Chambres de 1814 
a 1818; une fois l'ordonnance royale de clbturc 



SESSION. - 
lue, les députés et pairs prksents A la skance 
se  skparaieiit au cri de : Vive le roi! 

Les sessions des conseils généraux, convo- 
q u é ~  ordinairement daris les deux mois qui 
suivent la clbtiire du Corps Iégislaiif, durent dix 
jours. Ces sessions sont oubertes par le préfet. 

Les sessions des conseils d'arrondissement 
ne  doivent pas d~irer  plus de cinq joiirs; elles 
sont ouvertcs a l'arrondissemeiit chef-lieu par 
l e  préfet ou Ic conseiller de préfecture, secré- 
taire general, et dans les autres arrondisse- 
ments par le sous-prCfet. 

Les sessions ordinaires des conseils munici- 
paux sont également flxées a cinq jours; elles 
sont oiivertes par le maire. Mais elles peuvent 
avoir lieu qiiatre fois i'an, a des époques dkter- 
minées. 

En Angleterre, la session di] Parlement s'ou- 
v e  ordinairemerit a la fln de  janvier ou au com- 
menrement de février, et s e  prolonge assez 
souvent jiisqu'au mois d'aobt. 11 es1 d'usage 
que le Parlement suspende ses seancea pen- 
dant la semaine qui precede et  celle qui suit 
Piques. 11 en  est de  meme a I'occasion de la 
Pentecdte. La session est  ouverte et fermée 
par le souveraio ou par des commissaires par- 
lant en son iiom et prCsidks par le lord clian- 
celier. Le discours de clbture coiitie~it toujours 
un paragraphe par leqiiel la Chambre des com- 
miines est spécialement remerciee pour son 
vote des subsides. 4 

11 est de regle qu'un bill. poiir devenir loi, 
c'est-B-dire passer I'état cl'acte, soit voté dans 
la session meme oii il a été prksentk. Un bill 
rejetk ne peiit non pliis elre présenté dans la 
meme session. En 1092, le Parlement ayant re- 
jet6 le bill des droits dnnt I'adoption immédiate 
Ctait une nécessité publique, on tranclia la dif- 
ílculté en prorogeant le Parleineiit et  en le con- 
voqiiant en session iiouvelle pour le surlende- 
main. 

AIIX Etats-~nis,  ia session du Congres com- 
mence le premier liindi de décembre. Aucune 
des deux Cliambres ne peut, pendant la diiree 
de la session, prendre plus de trois jours de 
vacanccs. Aucun terme ri'est lixe par la Consti- 
tulioii a la durée da  Congres. Cepeiidant les ses- 
sions ordiiiaires ne  durent pas en moyenne 
pliis de quatre mois. 

Qriaiit aux sessions exlraordinaircs dont la 
convocation rentre dans les aitril~utions du pou- 
voir exccutif, le président a kgtilenieiit le droit 
d'eii lixer le t e m e ,  ou símpiement d'en sus- 
pendre provieoirement les séances t n  cas de 
divergente trop grande entre cliacune des deux 
Chambres. 

Dans presque tous les États de I'Europe ou 
l e  pouvoir est plus ou nioins sincbremenl par-, 
tagé avec des assemblées Iegislati\.es, les ses- 
sions sont annuelles; dans qiielques Etats alle- 
maiids, ces sessions n'ont encore lieii que tous 
les deux ans et meme toiis les trois ans. 

On trorivera d'autres dktails aux articles con- 
sacrés aus  divers pays. L. G. 

SHAH. Roi. Ce titre a Ctk celui de tous les 
monarqiies iraniens ; il n'est plus porté que 

par l e  roi de Pcrse. Les rois de Perse ont sou- 
vent pris le titre de shahen shah, roi des rois. 

J. DE B. 

SHEIKH. Vieillard, ancien, prince. C'est un 
titre honoriílque que  les musulmans accordent 
a I 'ige, au merite ou aux dignitCs. Les cliefs 
des tribus arabes sont slieiks, et c'est d'eux 
que le mot vieiit. II se donne spécialement a a  
gouverneur de Mkdine et aux supkrieurs des 
couvents de I'lslam, aux prkdicateurs, docteurs, 
aumbniers , jurisconsiiltes , etc. 11 precede le 
nom des deux premiers lihalifes, des chefs des 
Haschiscliim, du premier bey des mamelonlis 
d'Égypte. J. DE B. 

SHERIFF. Dans la Grande-Bretague, on dé- 
signe sous ce nom les fonctionnaires qui, dans 
cliaque comté, sont chargés de r e~ résen te r  la 
cou~oiine, d'administrer &S biens,-de présider 
les élections parlementaires, de dresser la liste 
di1 jury, de maintenir la paix publique, de  re- 
querir dans ce but l'assistance de toutes les 
personnes igées de plus de quinze ans , d'as- 
surer I'exkciition des jugements civils et cri- 
minels, eníln de veiller a la garde des prisons. 
La nomination des shériffs est faite, a quatre 
exceptions pres, par la couronne. En Angle- 
terre, les juges de paix, réunis en sessions 
trimcstrielles, dressent tous les ans une liste 
des personnes aptes a remplir les fonctions de 
shériffs. Ces fonclions entrainent d'assez gran- 
des dépenses, on peut demander a en etrc dis- 
pensé, en s'excusant sur  l'insufisance de sa 
fortuiie. La Chambre de I'échiquier statue sur 
ces rCclamations. Une fois la liste arrktée, elle 
est présentkk au souverain qui  pointe au ha- 
sard un des noms, et la personne dont l e  nom 
s e  trouve pointé, doit remplir les fonctions de 
shériff. Dans le comte de Cornwall, le sheriil'est 
nomme par le prince de Galles. A Londres, les 
deux shériffs sont élus par les bourgeois ; ceux- 
ci ont en meme temps ledroit denommerle shé- 
riff du comté de Niddlesex. Les shCriflS doivent 
accompagner les magistrals dans leur tournée 
d'assises : aux audienccs criminelles, ils ont droit 
de siéger l'epbe au cbte sur le bancdes juges.Ces 
fonctions qui durent un an sont gratuiles. Les 
sliériffs ont le droit de deléguer une certaine 
partie de leurs fonclions íi un ou plusieurs 
sous-sliériffs qui recoiven1 un traitement pré- 
lerk sur la taxe du comtk. En Irlande, les attri- 
butions des shkriffs sont les memes qu'en 
Angleterre. En Ecosse, les sliéimiffs ont en outre 
pouvoir de juridiction sur un certain nombre 
de caiises ci\~iles et criminelles ; auesi sont-ils 
clioisis parmi les membres du barreau, ayant 
au moins trois ans d'exercice; ils reqoivent 
un traitement qui varie de 500 a 1,250 liv. 
sterl. 

Aux htats-unis,ies sheritrs sont investis, pour 
I'exCcution des lois, le rnaiutien de la paix pu- 
blique, d'attributions a peu pres semblables. 11s 
soiit nommks dans chaque comté par les per- 
sonnes inscrites au r61e des taxes. Chacune de  
leurs vacations leur donne droit a des hono- 
raires. L. G. 



920 SIAM (ROY 'AUME DE). 

SIAM (ROYAUME DE). Ce royaiime s'ktend 
entre les Ce et  220 degrés de Iatitude nord e t  
les 76e et 102e degrés de longitude est. 11 est 
bornk au nord par le pays des Laos, tributaires 
de  la Cliine ou de I'empire d'Ava, a I'est par 
la Cochincliine, a I'ouest par les possessions 
anglaises et  par la mer,<au sud par le golfe de  
Siam et par les petits Etats de Pahang et  de 
Pérah. Sa supeacie  est  d'environ 12,000 milles 
gkographiques carrés. Sa population est peu 
considerable : d'aprBs Mgr. Pallegoix, elle at- 
teiudrait 6 millions d'imes; d'aprks sir Jolin 
Bowring elle n e  dkpasserait pas 5 millions. Le 
tiers seulement de cette population se  compose 
de Siamois, le reste est forme de bfalais. d'ha- 
bitants du Laos, de Cambogiens, de  Pkguans 
et, surtout, de Chinois qui, a Siam comme dans 
les aotrcs pays de 1'Indo-Chine, comptent un  
grand nombre d'kmigrants, s e  livrant a I'agri- 
culture et  au commerce. 

Deux fleuves, le Meinam et le leikong grossis 
par de nombreiix atiluents, arrosent le pays 
du nord au sud et entretiennent l'extrkme fer- 
tililé d u  sol. Les principales cultiires sont celles 
du riz e t  du sucre. Les for&ts et les mines ren- 
ferment , assure-t-on, de grandes richesses , 
mais elles sont a peine exploitees. 

L'existence du royaume de Siam remonte i 
une antiquitk tres-reculée. Les annales iudi- 
genes sont un  tissu de  fables et dc  lbgendes, 
qui échappent toute ktude critique. C'est 
seulement U. partir de la moitié du quator- 
zieme siecle que l'on possede les noms des 
dynasties et des souverains qui s e  sont suc- 
cede sur le trbne de  Siam, et le récit des prin- 
cipaux bvénements; ce n e  sont que guerres 
l o n g u ~ s  et  frkquentes avec les Birmans, les 
Cambogiens, les Pbguans, les Annamites, con- 
spirations de palais, rkvolutions, etc. 11 n'y a 
aucun intérkt a pknktrer dans les dktails de 
cette histoire qiii ressemble a celles de tous 
les Etats asiatiques. 

Les premieres relations de I'Eiirope avec le 
royaume de Siam remontent au dis-septieme 
siBcle. Les Anglais et  les Portugais ouvrirent la 
voie. En Grec, nommé Phalk Constance, qui 
Btait arrivé, on iie sait comment, aux fonctions 
de premier ministre, engagea le roi de Siam a 
envoyer une ambassade a Louis X'LV, qui, flatté 
d e  cet hommage, envoya a son toiir a Siam 
l'ambassade dont i'abbé de  Clioisy a kcrit la 
relation. Mais c e  commencement d'influence 
francaise fut de courte durke. Pcndant le dix- 
h u i t i h e  sikcle les rapports de  l'Eiirope avec 
Siam s e  bornerent a l'ktablissement de quel- 
ques factoreries; ils redevinrent plus actifs 
vers 1820. A cette epoque, les Anglais d'ahord, 
puis les Amkricains et les Francais reparurent 
dans le golfe de Siam; ils s'y disputerent la 
prkpondbrance politique et commerciale en 
mkme temps que la propagande religieiise. Le 
port de Bangkok, capitale di1 royaume, fut  vi- 
sité par les pavillons europkens; les consuls, 
les missionnaires, les negociants y formereiit 
peu a peu iine colonie asscz nombreiise. DBs 
1833, les Éta ts -~nis  rkussirent a coiiclure un 
traite d'amitié et de commerce avec Siam. lIais 

ce  n e  futqu'iSav8nement du roi actuel, Chao- 
Fa-Mong-Kut (1 85 1) , que la politique denante 
du goiivernement siamois a l'égard des étrau- 
gers ílt place a une politique libérale. L'Angle- 
terre en 1855 et la France en 185G ouvrirent 
des négociations qui aboutirent a la sigiiature 
de traitbs de commerce, siipprirnant les mono- 
poles, abaissant les droits de douane ct garan- 
tissant la liberté des transactious. Les Lraitks 
ont été Bdelement exéciitks. En outre, le roi 
s'eet montrk bienveillant envers les missions 
catholiques et protestantes. Par siiite de ces 
disposiiions favorables, Bangkok est aiijourd'hui 
1'11n des ports les plus florissants de l'extreiue 
Orient. 

La forme di1 gouvernement siamois est des- 
polique: clle presente cette particularitk qu'il y 
a ii la fois deux sonverains. Au Japon, il existe 
kgalement deux rois, le mikado et le syogozcm 
(taicotciz), mais leurs attributions sont distinc- 
tes; i Siam, les deiix rois sont investis des 
memes attributions et  possedent les memes 
pouvoirs. La couronne est likrkdifaire, sans 
que toiitefois I'ainé de  la famille soit appele de  
droit ii la siiccession. Le roi a la facultk de  dk- 
signer I'likritier dii trbne, et celui-ci clioisit le 
second roi qui est ordinairement un frere ou 
un proche parent. Apres les rois viennent dans 
l'ordre Iii8rarcliiqiie les princes qui erercent 
les grandes cliai0ges de cour et les Iiautes fonc- 
tionS politiques, puia les mandarins pour les 
commandenients militaires et pour le gouver- 
nement des provinces , des districts et des 
villes. La plupart des charges et des fonctions 
sont bkréditaires. Quant au peuple il se divise, 
d'apres Mgr. Pallegoix, en cinq catégories : les 
soldats, les gens de  corvke, les tributaires, 
les clients des princes e t  des mandarins, e t  
enlin les esclaves qui forment le tiers de la 
population. Toute cette organisation est tr¿?s- 
ancieiine; elle s e  rapproche a certains égards 
du regime des castes, en vigueur dans I'lnde : 
chaque famille est parqiike dans sa condition 
et  soumise a unc rigoureuse discipline. Les 
premiers législateurs qui ont organise ainsi les 
nations de 1'0rient s e  proposaient de fonder 
solidernent le régime despotiqiie sur I'immo- 
bilitc! des classes sociales qu'ils s'appliqiiaient 
a multiplier et a sbparer les unes des autres 
par de fortes barrieres. On no peut nier que 
ces combinaisons n'aient jusqu'i un certain 
point rkussi. Dans toutes ces contrkes, le des- 
potisme est resti! debout et  a survécu aux rk- 
volutions e t  aux changements de dynasties; le 
souverain, quel qu'il fht, a recu et transmis 
intacte la toute-puissance. Le peuple n'est ja- 
mais sorti de i'ktat de subordination et d'abais- . sement oii i'a plack, des I'origine, la constitu- 
tion politique. 11 ne vit qu'a la condition d'obkir; 
il est éternellement vouk i la servitilde, ses 
destinées dépendeiit exclusivement du souve- 
rain que le liasard lui a donnk. Au roi actuel, 
qui est éclairé et  iutelligent, qui acciieille les 
étrangers et qui introduit d'iitiles rkformes dans 
ses  Etats, peut succkder un prince animé de  
sentiments tout contraires, un potentat de  la 
vieille roche asiatique, et  alors s'kvanouira le 
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peu de bien qui a 618 fait. La religion n'oñrirait 
ici ni consolation, ni secours. Le bouddhisme, 
complice du despotisme oriental, ne preche 
que i'indifference et I'anéantissement. 

Pour le royaume de Siam, de meme que 
pour la Cbine, la Cochiuchine et l'empire dlAva, 
la régénkralion ne peut venir que do dehors, 
par I'action de i'influence européenne. Cetle 
action s'exerce au moyen de la conquete, du 
commerce ou de la propagande religieuse. La 
conouete est ~ l e i n e  d'embarras et de okrils. 
out; qu'elle e'st le plus souvent contrai're aus  
lois de la justice. La propagande religieuse, 
mal@ ses ardeurs, ne procede q~e~lentement ,  
car elle a peii de prise siir des $mes india&- 
rentes ou démoralisées; reste le commerce. 
C'est l a l e  seul moyen qui piiisse etre employe 
siirement pour prkparcr la regknkration de ces 
vieiix empires de I'extreme Orient. Depuis quel- 
ques années, le royaume de Siam parait se  
soiimettre volontiefs a I'expérience que I'Eu- 
rope tente sur lui. 11 mérite. sous ce rapport, 
une mention honorable, et  il donne un bon 
exemple A ses voisins.' C. LAVOLLEE. 

SIBÉRIE. Ce vaste pays qui s'ktend siir une 
superílcie de 560,000 lieues, c'est-a-dire dix- 
sept fois I'etendue de la France, n'était pas 
connu des anciens qiii y placaient I'océan Scy- 
thique. Celte crreur n'était pas absoliie, car les 
steppes salines qui coiivreiit uiie partie de son 
territoire prouveiit qii'a une epoque qui ne  doit 
pas &re tres-reciilee, il a été envahi par la 
mer. En 1242, les Tatars fonderent sur les 
bords de i'lrtiche et de I'Obi un klianat appelé 
Szbir, de la sans doutc le nom de Siberie qui 
a été appliqué plus tard a toiite cette rkgion 
comprise entre les monts Oiirals, l'ocban Gla- 
cial, et les monts Dalai et Altal'. Les Russes s'y 
Btablirent des le treizieme siecle, ils y trou- 
verent ou y importkrent I'indiistrie des mines, 
car des Ivan 111 Vasilibwitch I'exploitation des 
gisements ouraliens était comrnencée. En 1628, 
Xichel Feodorowitch flt construire la premiere 
usine metallurgique a Xitzinck, dans le goii- 
vernement de Tobolsk; en 1639, il y avait des 
fonderies de fer et de cuivre ti Toula, Katchina, 
MaloYarolavetz, etc. Pierre le Grand, dont le gé- 
nie preside a tous les dbveloppements de la 
civilisation riisse, comprit bien vite i'iniportance 
des richesses minieres de la Siberie; car il éta- 
blit a Moscoii une cliancellerie spéciale cliargée 
d'organiser I'exploitation sur tousles points dela 
cbalne de I'Oural ou l'on reconnaltrait la trace 
de métaux utiles. Ce n'est pourtant qii'cn 1739 
aue les ~ remie r s  crisements auriféres furent 
découverb pres d'~katerineb0urg; depuis, sous 
Alcxandre ter. de nouvelles mines d'or furent si- 
gnalees et aujourd'hui il est prouve que la rC- 
gion entiere de I'Oural et  la plupart des districts 
situes dans le parcours des monts Dalai et Altai 
contiennent de I'or, de I'argeut, du cuivre, du 

1. Les onvrages les plus rhcents et les plus com- . 
~leta  s u r  le rovaume de Siam sont : Desctinlion du 
royaume Thal. ;u f iar ,  par Mgr. ~ a l l e ~ o i x , ~ l l . ~ ;  e t  
The Pingdom andpeople  ojS iam,  by sir Jolin Bowring, 
1851. 

platine, du fer, de l'osmium, de l'irridium et du 
plomb. 

Outre ces richesses métallurgiqiies, la Sibé- 
rie, en dkpit d'uii cliinat exceptionnellement 
rude, possede d'immeiises ressources agricoles 
et forestieres; mais la popiilalion manque pour 
exploiter cette vasle surface, et la Russie d'Eu- 
rope est trop mal peuplee elle-meme pour y 
favoriser I'immigration slave. Couverte de step- 
pes,  les unes comparables aux savaues de YA- 
mérique, les autres desolees et envabies par 
les efliorescences salines, les mnrécages et les 
forets de pins et de boiileaux, arrosée par de 
grands fleuves qui,  comme l'Obi, i'lrtiche, 
l'lSnissei et  la Lkna, ont en moyenne un par- 
cours de 7 a 800 lieues. sillonnée par des cen- 
taines de lacs dont l'un , le Baikal, a 466 lieues 
de circonference, la Sibérie se  partage en deux 
zones, dont l'une, celle au-dessus du 60" degrk 
de latitude septentrioiiale, est presque absolu- 
ment impropre la culture, mnis dont I'autre, 
qui s'ktend sur une superficie de 225,000 lieues 
carrees , est non moins cultivable qiie la Russie 
d'Europe placke soiis la memc latitiide. híalheu- 
reusement on n'y compte que 1,932,000 habi- 
tants reparlis s i  inégalement que souvent on 
ne trouve qiie 2 a 4 habitants par kilometre 
carré. La Sibérie est peuplée de races distinctes 
qui ont des mceurs et des religions difirentes. 
Oiitre les niisses, Polonais, Allemands, Circas- 
siens et  Arméniens que la deportalion. I'exil, 
la colonisation plus ou moins rolontaire y ont 
etablis, la Sibérie possede des Tatars qoi sont 
maliométans ; des blongols et des Tongouses, 
qui sont chamanistes et lamanistes; des Ya- 
koutes, des Vogondes, Ostiaks et  SamoyBdes, 
idolatres ; des Koriakis, Tcbouksis, nornades; 
des Kalmouks et vingt autres peuplades plus 
o11 moins importantes. 

Nous avons parle des déportks , ceux-ci s e  
divisent en  deux grandes catégories, les exilks 
(Possilenyé) et les condamnes aux travaux for- 
cés (Kalorga). Les deportes sont partages en 
cinq classes : l o  les grands criminels, condam- 
nes aux travaux des mines; ils y sont employés 
pendant vingt ans, apres quoi ils rleviennent 
colons et  sont interiiés dans les districts les 
plus reculés, sous une surveillance stricte qui 
ne permet pas les Cvasions ; 2O les ouvriers, 
qiii sont places dalis les usines, les tanneries 
et distilleries du goiivernement pendant six 
années, apres lesquelles ils devienneut libres 
et peuvent s'btablir en Sibérie; 3 O  les domesti- 
ques, astreints au service, a ce tiire, pendant 
huit années; 40les laboiireurs, qui sont employks 
aux defrichementset distribués encolouies dans 
les districts fertiles; ils doirent se  marier avec 
les femmes indigenes ou deportees, le gouver- 
nement leur fait les avances nécessaires et ils 
sont traités comme les paysans de la couronne 
ainsi qiie tous les deportes apres libkration ; 
50 les vieillards et  infirmes qui sont rkpartis 
par communes et la charge de celles-ci. 
M. Demidoff kvaluait a 15 i ~ u  20,000 par an l e  
nombre des dkportations. Ce cliiffre doit etre 
exagere, car, en  18'10, on ne comptait en Si- 
bCrie que 13ri,630 deporlbs recrotés parmi les 





sivement par le conseil de surveillance du 
Sigcle. 11 faut nommer RIM. Barrot, le general 
Cavaignac, Mhl. Ferdinaiid de Lasteyrie, de Bé- 
nazé, Leblond (de Seine-et-Oise), Louis Lentai- 
gne, un des fondateurs du journal, Buchere, 
M. Terré, prksident depuis un nombre coiisidé- 
rable d'années. L'action dii Siecle a surtout été 
décisive dans les dernieres elections. Toujours 
du cbté de  11i liberté politique, il s'est récem- 
ment rallié aussi a la liberté commerciale. Dans 
la qoestlon extérieure, il a &té pour la guerre 
de Crimée, pour celle d'ltalie, pour la Pologne 
et  le Danemark. 

SIEGE. Les lois de  la guerre ont admis que 
l'on pouvait s e  rendre maltre d'uiie forteresse 
ou d'une place forte par les blocus ou siéges, 
dont les derniers termes sont une capitulation 
ou un assaut. En portant le siége devant une 
pille ennemie, on  est autorisé a employer des 
moyens d'attaque terribles qui justiílent des 
moyens de défense de m&me nature. Ainsi, de 
part et d'autre, il est permis de se lancer des 
bombes incendiaires, des houlets rouges, de 
porter partout devant soi la mort et  la destruc- 
tion. A ces moments, on dirait qu'un destin 
inexorable rCpond aux cris plaintifs des .mou- 
rants, a la Iiienr des üarnmes des kdiílces, 
comme la Cléopitre de Corncille a ses enfants: 

Aussi, avant d'en venir a ce delire de la force 
brutale qiii semble avoir abdiqiié toiit senti- 
ment humain, il est des regles que le droit des 
gens a etablies et qui sont respectbespar toutes 
les nations civilisées. Ainsi, comme le siége avec 
toutes les consbquences qu'il eiitralne a s a  
suite, telles que le bombardement, l'assaiit, le 
pillage, va atteindre dans leur forluue oii leiir 
vie une foule de personnes inoffensives, vic- 
times d'une guerre qu'ellcs n'ont ni prouoquée, 
ni voulue, il est de principe que le bombarde- 
ment ne peut &tre effectué qu'aprCs que les 
assiégés ont Cté sommés au moins iine lois de  
s e  rendre , et qu'un délai materiel suflisant n 
&té donné pour Bvacuer la place. C'est ordi- 
nairement au gouverneur qiie l'on s'adresse en 
lui offrant une.capitulation honorable ct le me- 
naqant, s'il atteiid trop lard, de n'etre plus 
requ qu'a discrétion ou comme prisonnier d e  
guerre. Le refus de capiluler élnnt notilié, le 
délai imparti élant passc, le bombardement 
peut alors cornmencer. 

nLes événements ordinaires d'un sikge, dit 
Kliiber, sont I'incendic des fauboiigs par les 
assiégeants ou les assiégés , le désarniement 
ou l'expulsion des habitants de la ville, I'ou- 
verture des tranchées poiir battre en hrhche, 
l e  bombardement avant lequel les assiégés 
doivent cependant avoir &té sommes de se  ren- 
dre, et pendant lequcl on arrete ordinairement 
dans l'interieur delaplace les horloges et  on fait 
taire les cloches, les suspeusions d'armes con- 
senties pour relever les blessCs et euterrer les 
morts, ou bien aussi pour traiter d'une capitula- 
tion, les sornmations ala place (elles ne doivent 

point menacer le commandant du deruier sup- 
plice); eníln la place peut &tre délivrée par 
une armée, oii la garnison peut s e  frayer u n  
passage l'épée 5 la main. 

En 1694, les Anglais bombarderent plusieurs 
places maritimes de  la France, dont les arma- 
teurs portaient des coups sensibles au com- 
merce de la Grande-Bretagne. Guillanme 111 e t  
Marie témoignerent hautement leur douleur d e  
ce que la guerre rendait de  telles hostilitks 
nécessaires, ajoutant qu'ils espcraient que ces  
sortes d'opérations deviendraient s i  odieuses 
qu'a I'avenir on y renoncerait de part et  d'au- 
tre. On ne  doit avoir recoiirs a un droit si ri- 
goureux, qu'a la derniere extrémité, poiir as- 
surer son propre saiut ou par représailles. Et 
encore decide-t-on genkralement que I'on doit 
épargner autant que possible les maisons par- 
ticuliereset les 6difice.s piiblics, et  que le canon 
ne  doit Stre dirige que contre les ouvrages qui 
servent a la dbfense de la place; et cela par 
suite du principe qu'il ne  faut pas identifler, 
dans la guerre, le gouvernement e t  la nation. 

EUGENE PAIGNON. 

SINECURE. II parait que le niot est angiais 
on plutbt que ce sont les Anglais qui I'ont les 
premiers tiró du latin pour lui donner une  
place dans la langue de la politique et  des 
Bnances. On l'a fait eutrer en  France an temps 
de  la Restauration. 

Une sinecure, c'est un emploi ou une fonc- 
tion qui cst payée, mais qui ii'impose aucune 
peine a celui qui en est investi. 11 peut arriver 
que les sinécures ne  soient pas autre chose 
qu'une forme de pensions accordkes a des 
personnes qlii, sans beaucoup de  fatigue, ren- 
dent encore quelques services e t  qui ont bien 
mérité de la sociéké, ou qu'une forme de re- 
traites , dont la dépense n'est pas ?bsolument 
sans quelque compensation pour I'Etat qui en  
fitit les fonds. C'est ainsi, que s'expliquent cer- 
tains emplois des bibliotli&ques, des archives, 
des musCes et des différcrits domaines de  la 
communaut8 nationale. Mais s'il n'est pas im- 
possible d'admettre qii'une s'nécure soit quel- 
quefois la juste recompense du rnérite oumkme 
une maniere économique de liquider les dettes 
contractées par 1'Etat a l'égard de ses vieux 
serviteiirs, il n'en est pas moins vrai que d'ici 
a longtemps , la faveiir sera toujours la princi- 
pale cause de  la distribution de ces bknéGces., 
et  c'est bien rarement le mérite reel qu'elle 
avantagera. Les sinécures sont donc jnstement 
condamnées par le moraliste comme par l e  
théoricien ílnancier. 

Si l'on suit les lois de l'économie politique, 
il n e  faut pas qu'iin salaire soit payé pour un  
travail qiii n'existe pas et, en bonne politique, 
il nc faut pas qu'un gouvernement trouve faci- 
lement des postes uctifs, dont les appointe- 
menls lui servent 5 satisfaire ses partisans et  a 
doter ses créatiires. 

C'est bien assez dkji, qu'il dispose des re- 
compenses honorifiques dont i'influence est 
encore si grande et de tant de fonclions peii 
rétrihuées pcut-&re, mais ou les fonctionnaires 
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jouissent d'une considération ou d'un pouvoir 
dont la valeur pourrait &re tarifke en argent. 

Le mieux et  le plus su r ,  en  atlendant que 
l'éducation politique ait fait des progres, c'est 
aonc de ne  pas admettre de sinécures, de quel- 
que  prétexte que I'on s e  serve pour expliqiier 
leur existenee. S'il y a lieu de récompenser 
un citoyen, I'institution des pensions se  justi- 
fle franchement et  publiquement; et  s'il ne 
s'agit que de retraites, I'économie ne  perdra 
rien a dépenser ce qu'il faut pour y subvenir 
e n  meme temps qu'aiicun service public ne 
risquera d'Ptre compromis par l'insunisance 
Iegale des employés. PAUL BOITEAU. 

SIRE. Ce mot a été trks-longtemps syno- 
nyme de seigneur. On disait le sire de Coucy, 
de  Rohan. Aussi le fait-on venir de sanior 
{ancien). Rabelais , grand étymologiste , ecrit 
toujours Cyre , de Kdpio; (hcrus , iferr) , sei- 
gneur  (maltre). Des auteurs veiilent que sire 
soit bien la veritable orthographe , et le font 
venir d'un vieus mot scandinave synonyme 
de fatiter, pere. Cette étymologie parait plus 
vraisemblable, comme reprksentant mieiix la 
tendresse iin peu mystiqiie que les premiers 
Germains témoignnient a leurs supCrieurs. 

Jiisqii'au quinzibme sikcle, sire s'adressait 
un peu a tout Ic monde1. Actuellement le titre 
sire ne  s e  donne qii'aux rois et aiix empereurs. 

J. DE B. 

SKOUPCHTINA. Nom du parlement serbe. 
(Voy. Serbie.) 

SLAVES. Voy. Races. 

SOCIALISME, SOCIALISTES. Ces deur  
mots sont récents et  n'existaient pas, autant 
que je piiis m'en assurer, dans notre langue, 
quand je les intmduisis, en 1836, dans un ar- 
ticle publii: par la Revue des Deux-Mondes. 11 
e n  sera de ces mots comme de tous ceux qui 
expriment, a un moment donné. une situation 
definie et  qui, a la longue, soit que les faits. 
soit que I'ktat des esprits aient chnuge, se  
Sransforment et  se  dénaturent. En bien fixer 
le sens, a leur vraie date, est donc un objet 
essentiel. Voici a quels termes cette analyse 
peut s e  réduire. Dans toute société, qu'elle se  
porte en avant ou qu'elle recule, s'operen t des 
rnodiRcations plus ou moins profoudes, plus ou 
moins sensibles qui , sciemment ou a son insu, 
agissent sur son économie. En apparence, elle 
reste la mEme, en réalité elle est chaque jour 
entamée par des changcments dont elle n'a la 
consciente eutiere qiie quand le temps les a 
fixés dans les habitudes et afferrnis par une 
sanction. C'est le lravail naturel des civilisa- 
tions qui s e  perfectionnent ou qui dkclinent. 
L'lionneiir d'urie génération est d'ajouter quel- 
que chose i I'liéritage qu'elle a recu et  de  le 
rendre amélioré a la génération qui lui siic- 
cede. S'appuyer de ce qui est acquis comrne 

1. Sire un te1 se disalt meme de quelquos juges 
eonsulqires. 

d'un instrument pour des acquisitions nouveI- 
les, aller du vérifié a l'inconnu , ainsi se  pré- 
sente la notion du progres aux esprits bien 
ordonnés. Te1 n'est pas le sentiment des socia- 
listes ; a leurs yeux la donnée est fausse et le 
procédé trop simple. Les reformes de dktail 
leur semblent peu dignes d'attention; ils ont 
des plsns particuliers dont la premiere condi- 
tion est de faire table rase de ce qui existe, 
de tout meltre aii rebut, lois, xneurs. croyan- 
ces, garanties des personnes et des proprietés. 
Noiis avons vécu jusqii'ici, a ce qu'il leur sem- 
ble, sous i'empire d'un malentendu qu'il est 
urgeiit de faire cesser; notre glolie est un en- 
fer anticipé, notre civilisation une grossiere 
kbauche. A cela quel remkde? Il n'y en a 
qu'un, c'est d'essayer du traiternent dont les 
socialistes oiit le secret. Ce traitement varie 
siiivant la secte; il en est de doux, il en est de 
violents; oii n'a que I'embarras du choix. Mais, 
dans cette diversité, l'accord demeure établi 
siir un point , c'est la condarnnalion formelle 
des sociétés telles qu'on les voit constituées et 
la néceesité d'arranger sur leiirs débris un or- 
dre de choses plus conforme aux instincts de 
I'liomme et a sadestination ici-bas. En echange 
de notre monde réel, les socialistes nous pro- 
posent des mondes de fantaisie; c'est le trait 
qui les distingue et en fait une famille a part. 

Ils ont eu, dans cette poursiiite. tant de pré- 
curseiirs qii'i les énumcrer. oii écriraít i'liis- 
toire des aventures de I'esprit liumain. TantOt 
des pliilosophes s'y exercent dans des spécu- 
latioris solilaires, tantOt des sectes s'y enga- 
geiit dans des essais avortés; parfois des popu- 
lations entieres y apportent pour enjeu leur 
existence e t  leur repos ; ici c'est I'idee mysti- 
que qui prévaut et  comprime I'instinct au pro- 
fit d'un systeme; la c'est I'instinct au con- 
traire qui prend le dessus et brise le frein que 
tout régime regulier impose; toujours c'est 
une riiptiire de I'ancien moiilc pour aboutir 
a un moule nouveau. Les révoltes, les íictions 
s'engendrent en se  copiant. A i'origine, c'est 
Platon que I'on troure svec le  plus captieux 
des modkles; i1 invente une communauté ima- 
ginaire que Moriis reproduira dans son Ulopie. 
Dans l'un et I'autre cas les biens seront com- 
muns e t  les fruits clii travail distribues au 
moyen de combinaisons arhitraires. Campanella 
va plus loin; avec Platon il ad~net la promis- 
cuite, et plus hardi que I'latoii, il en regle 
i'exercice. RIorelli iie se contente pas de re- 
commander la communaiit&, il I'impose; il Cta- 
blit pour les travaiix une sorle de conscription 
obligatoire et  condamne a un emprisonnement 
perpétuel les partisans de la propriété , sous 
prPtexle de demence dangereuse. Babeuf a son 
tour les traite de conspirateurs et ne les mé- 
nage pas davantage. Pour le bon exemple, il 
les expulse quand il ne les livre pas au bour- 
reau. De gré ou de force toute distinction de 
classes, toute appropriation de biens doivent 
disparaltre. 11 n'y aura qu'iin costume, qu'une 
table, qu'un ordinaire. Les griinds centres de 
population l'embarrassent; d'iin trait de plume 
il les supprime. Le luxe prend naissance dans 
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les villes, et de luxe il n'en faut pas. Des mai- 
sons unifornies autant que possible, de faqon a 
n'exciter, par la comparaison des logements, 
aucune jalousie. Jiemes soius pour i'education 
des citoyens; des le berceau 1'Etat s'en empare 
et  ne  les abandonne qu'a la mort : on en fait 
des laboureurs et des oiivriers; on leur de- 
mande des services utiles et point d'arts d'a- 
grkment. Ce qui n'est pas communicable a 
tous, dit-il dans sa langiie imperative, doit etre 
sevhrement retranché. La science du gouver- 
nement consiste a supprimer ce qui peut faire 
obstacle, et le meilleur des rkgimes est celui 
qui s'arraiige de maniCre a n'avoir pas de con- 
tradicteurs. On voit que1 cheniin a fait I'expk- 
dient de lacommunaute ; avec Ylaton ce  n'est 
qu'une idylle; c'est un joug de  fer avec Babeuf; 
d'un reve ingCnu et tant soit peii ironique on 
passe a la plus sombre et  a la plus dégradante 
servitude; Plaron s e  borne a des conseils, Ba- 
beuf veut agir de  vive force ; Platon admet des 
catkgories, Babeuf n'en souffre d'aiicune es- 
pece; il prend le nivcau le plus bas et  exige que 
tout y soitréduibce contraste s'explique: Ylaton 
demeure dans I'imaginaire, Babeuf est dans le 
reel; en vue de la fln, il avise aux moyeiis, et 
de peiir d'kcliec il se determine pour les pliis 
knergiques. 

Les exemples d'un regime coinmun n'oiit 
pas plus manqué I'anticluit¿ que les spécu- 
latioris ou il était offert en peispective. L'orga- 
nisalion conventiielle n'ktait pas autre chose 
avec son exploitatioii de mainmorte et  ses 
vceux de renoncement. llais ceux qui s'y sou- 
metlaient étaient hors du monde et rion dans 
le monuc; ils vivaient pour le ciel p11114t que 
pour la terre. Ou peut en dire autant des Essé- 
niens dont la vie était a peu pres monacale. 
Les hloraves conservent plus d'affinités avec la 
sociktk rcguliere; leur communaotk n'est ni 
aussi ktroite, ni aussi exclusive que celle de 
la secte juive; ils admettent le mariage et le 
mélange des sexes, tandis qce  les EssCriiens 
gardaicnt le plus slrict célibat; ils reconnais- 
sent une proprikté privée a c6té du travail col- 
lectif, tandis que les Esséniens n'avaient rien 
en propre. Pour les missious du l'araguay la 
commuuaut~ aliectait également iin caractere 
mixte; chaque iiidieii avait son cliamp et son 
troupeau; seulement un domaine a part qiie 
l'on iiouimait la Possessio?z de Diezi était reservé 
a une ciilture commune dont le produit de- 
frayait I'enlretien des iiiürmes, les frais du 
culte et le payement du tribut envoye cliaque 
année au roi d'Espagnc. 11 n'y avait d'ailleurs, 
dans ces divers modes de groupenient, ni re- 
volte, ni prolestation formelles. C'étaient des 
combinaisons suggerkes tant6t parunecroyance 
particulibre, tant6t par une convenance locale. 
Pour les indiens du I'araguay c'était iin com- 
nieucement de civilisation; pour les Noraves 
et  les Esskniens, comme poiir les moines et  
les  anachorktes, c'etait un moyen de  sanctifi- 
cation. Dans ces conditions tout régime est  
facile; il a pour point de départ l'esprit de  dis- 
cipline et  la compression dcs instiiicts. De ces 
communautés partielles a une communautk 

gknérale, il y a la distance qui sépare i'excep- 
tion de la regle et un état spécial des kmes des  
disposilions qui animent les autres membres 
de la famille humaiiie. Ces cas sont a noter; 
il n'y a rien a en conclure. 

La communauté a eu des apdtres moins in- 
offensifs, comme les Jacques en France et  l e s  
Lollards en Angleterre. Ceux-la ne  renfermaient 
pas leurs prétenlions dans les murs d'iin cou- 
vent ni dans les limites d'iin territoire. 11s pré- . 
tendaient a I'empire et deguisaient, sous la forme 
de  droits politiques, des projets de partage et 
de  spoliation. Les Anabaptistes ne s'eii cacliaient 
pas non plus; leur schisme religieux n'btait 
qu'un pretexte pour conduire la populace B 
i'assaiit des propriétés. Triste soiivenir que 
celui des Anabaptistes I 11s orit rempli de leurs 
ciimes et de leurs noms deux sikcles entiers 
de i'liistoire d e  I'Allemagne. BIünzer fiit leur 
premier coryphke; il conviait les pauvres au 
partage des dkpouilles dii riclie; lathias a son 
tour ordonna le sac des maisons bourgeoises, 
Jean de Leyde proclama la poiygamie commc loi 
deI'Elat et s'y conforma le premier en épousant 
dix-sept femmes. Le supplice de pareils bandits 
n e  suifit pas pour extirper leiir secte, et  quand 
ils eurent disparu, on put voir, aux ruines dont 
le sol était jonclik, ce  qu'engeiidre, dans iine 
interprktation populaire, I'utopie de la commu- 
nauté et quels vestiges elle laisse. Le socialisme 
n'a pas de  plus redoutable formule, et c'est e n  
dkliiiiiive la seule qui soit susceptible d'appli- 
cation. Toutes les aulres echappent, par leiir 
subtilitk, i I'intelligence de  la foule; celle-ci 
est aussi claire que puissante. Prendre a ceux 
qui ont pour donner a ceux qui n'ont pas, voili , 

qiii est c e t ;  passer le niveau sur  les situatious 
et les fortiines, voila qui est facile a compren- 
dre. Chacun de ces appels trouve daos le cceur 
de  l'liomme une mauvaise passion qui y ré- 
pond. O n  sort du vague poiir entrer dans les 
realitks; on sait ce qu'on veut et ou I'on va. 11 
ne  s'agit pliis d'un anatbenie frnppant dans l e  
vide, mais d'une campagne a entreprendre 
contre la sociétk avec le butin en perspective. 

Tels sont, dans un coup d'ceil rapide, les 
liommes et les sectes qui, dans le passk, peu- 
vent &tre considerés comme les equivalents 
du socialisme et des socialistes. Chez ceux que  
de  nos jours oii a ainsi nonimes I'esprit est l e  
mkme, quoique le procédé ait changé. Le sen- 
timent d'amertume contre Ics civilisalions fon- 
dées est au moins égal, et  s'il n'y a pas eu au- 
tant de  violence dans les actes, c'est que la force 
morale a resiste a temps. 11 fant ajouter que,  
chez presque tous, les visions du cerveau s e  
tempbraient par des intentlons droites. Te1 a 
etk le cas pour Robert Oweri qui le preniier a 
ouvert la voie. Chrz lui il y a deux hommes, 
I'liomme du fait , I'homme de I'idke, I'un supé- 
rieur, I'autre mkdiocre. lanufactiirier i New- 
Lanark, il eut la chance de fonder, a I'aide 
d'une bienveillance sans bornes et par la seule 
puissance de l'exemple , i'une des coloriies 
indusli'ielles les plus florisgantes qu'on ebt ja- 
mais connues. La base de ce  régime etait cette 
denske, empruntée a J. J. Rousseau et  a Ben- 
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tham, qiie la prati ue  de la vertu a en elle de 
quoi indemniser p 'f einement ceux qiii s'y li- 
vrent. Jusque-la c'ktail bien, et  auciin genre de  
succes ne manqua a celui qui avait mis ce  prin- 
cipe en  action; mais l'erreur fut de présumer 
qu'applique a l'liumanite eiitiere, il réussirait 
comme il avait réussi dans un centre manufac- 
turier. La grande famille Iiumaine ue se gou- 
veme pas comme on gouverne un petit trou- 
peau. Robert Owen n e  fut pas longtemps sans 
s 'en apercevoir. Lui - meme, en I'exagkrant , 
avait dénaturé sa méthode. D'une gestion pa- 
ternelle il avait été insensiblement conduit a 
l'abandon de toiit frein social. Kon-seulement 
il aboutissait i la communauté, mais il enlevait 
a la communaute sa seiile garantie, la respon- 
sabilitk de i'individu. A l'en croire, l'homme 
venu au monde accidentellement et joiiet dans 
s a  vie de circonstances accidentelles, ne  pou- 
vait sans injusiice etre déclaré responsable de 
ses actes. La fatalité seiile déterminait le bien 
e t  le mal, il ne  pouvait y avoir cliez l 'indi~idu 
ni mérite, ni démérite. Des lors pourquoi punir, 
pourquoi récompenser? Frlienx valait laisser 
I'homme et la societi! aller vers leur pente, en 
écartant toutes les circonstances qui peuvent 
amener le bien, en multipliant celles qui peu- 
ven1 amener le mal. Voila pour celte vie; quant 
al'autrevie, pourr~uoi s'en occiiperlElle écliappc 
a nos moyens de  coiinaitre; c'est une énigme 
dont personne n'a pu dire le mot. Ainsi con- 
dua i t  FrI. Owen; jamais negation plus absoliie 
n e  fut présentée avec pliis de candeur. Pen- 
dant cinquante ans il la proposa a nos societes 
rebelles comme leur seul moyen de salut; en 
colonies experimentales, en plans, en rcliefs, 
e n  publications , en souscriptions volontaires il 
dkpensa plus d'un million, sans que ces sacri- 
fices persorinels aient fait faire un pas sérieux 
a ces maximes désolantes. Elles blessaient les 
Ames par trop de points pour causer des ra- 
vages sCrieux. L'inventeur a vénu assez loiig- 
temps pour assister aux funérailles de  sa doc- 
trine. 

Celle de Saint-Simou comportail plus de mé- 
nagement; le fond de son syst&me était un 
gouvernement puremeiit sacerdotal. Plus de di- 
vision entre le pouvoir temporel et le pouvoir 
spirituel; le moment était arrivé ou ilfallait les 
confondre. Au lieu d'un pape et d'un empereur, 
on aiirait un pepe qui réunirait les deux titres 
.et gouvernerait le for intérieur et le for ex- 
térieur. Ainsi cesserait entre le corps et I'es- 
prit une lutte qui dure depuis l'origine du 
monde et  I'a maintenu dans le desordre. Une 
Iiibrarchie naturelle decoulerait de ce change- 
ment d'état. La société s e  partagerait en trois 
classes, savants, artistes, industriels; et ses 
chefs seraient les plus grands savants, les plus 
grands artistes, lesplusgrandsindustriels. Pour 
ces derniers, point d'autre investiture que celle 
de  la conscience de leur force. On n e  les choi- 
sirait pas; ils se poseraient. La famille humaine 
les reconnattrait a leurs ceuvres. D'ailleurs le 
lien noureau des sociétCs devrait &re,  sous ce 
&gime, non la crainte, mais I'affection, et  les 
plus aimants, se placant au-dessus des aiitres, 

leur donneraient nécessairement le ton. La 
chaine des positions étant ainsi formée , tout 
devait en dkcouler le plus naturellemcnt du 
monde; cliacun prenait son rang en raison de 
sa capacite, et chaqiie capacité était servie en 
raison de ses ceuvres. Des lors l'hunianilé n'é- 
tait qu'une famille et la terre ne formait plus 
qu'un champ dont les fruits devaient se répar- 
tir en raison des grades et des services. Telle 
etait la loi saint-simonienne et elle y ajoutait, 
sur la condition de la femme et  les relatious 
des sexes , des preceptes tres-peu Bdifiants, 
résumés par le mot expressif de rehabilitation 
de la cliair. On sait ou aboutit, pour les prin- 
cipaux disciples de Saint-Simon, cette étrange 
morale doot la profession publique leur valut 
un proces en cour d'assises et une condamna- 
tion. La religion ne survécut pas a ce scandale 
et fut dispersée au bruit des siíüets. A tout 
prendre elle ne valait pas le bruit qu'oii en 
avait fait. Une papauté politiqiie, i n~es t i e  de 
pouvoirs discrétionnaires, disposant souverai- 
nement du sort , du rang des individus dans la 
socikté, prechant le regne des sens sous le 
couvert menteur de I'égalité des sexes , n'ktait 
pas une doctrine qui piit résister loiigtemps a 
la révolte des consciences et aux arrets de I'o- 
pinion. 

Le m6me sort était réservé, apres une dé- 
fense plus longiie, a celle de Cliarles Fourier. 
Au fond c'était une donnCe identique avec des 
procédés différents. 11 s'agissait encore de sub- 
stituer un monde de fantaisie ali monde réel 
et aii cours des choses ub ordre artificiel. Fou- 
rier partait de cette idée que les passions n e  
sont, depuis les premiers Ages jusqii'i nous, 
la cause de tant de maux, que parce qu'elles 
ont ete compriméesmaladroitement. Dieu, sui- 
vant lu i ,  ne  peut rien avoir fait d'essentiel- 
lement maiivais , d'essentiellement inutile. Si 
les passions, dans leur jeu actuel, sont la 
soiirce de bcaucoiip de desordres, cen'est pas 
aux passions elles-memes qu'il faut s'en pren- 
dre. mais au iuilieu d a n ~  lequel elles se meu- 
vent , milieu humain et par consequent sus- 
ceptible de modifications. rr Les attractions , dit 
Fourier, sont proportionnelles aux destinées., 
ce qui sigiiiíie qiie tout serait profit a ceder aux 
peiichants. 11 faut donc les satisfaire dans une 
association librenient consentie et ou tous les 
instincts de l'bomme trouveront pleinement a 
s'exercer. Ces formiiles d'association sont la 
partie ingénieuse du travail de Fourier. Elle se 
fait par groupes qui aboutissent a des séries, 
puis a des phalanges. Le groupe est I'alvéole 
de la ruclie sociale; il se compose de sept ou 
neuf persounes; il a un centre et des ailes et  
une harmonie qiii resulte autant de ses identi- 
tés que de ses contrastes. Les séries compren- 
nent de vingt-quatre a trente-deux groupes. 
La plialange est la cornrniine de Fourier ; com- 
posée de  1,800 ames, elle habite un palais qiie 
l'on nomme le Phalanstere, divisé de maniere 
i procurer le plus de jouissances possible, en 
evitant tous les préjudices qui résultent del'ar- 
rangement des ménages actuels. Quant a la 
propriéte , elle ne s'incorpore pas dans les in- 



dividus; elle est collective. Sa valeur circule 
seulement sous la forme de coupons et devient 
appropriable; les fruits s e  partagent entre les 
trois agentsdirects de la production, le capital, 
le talent et le travail. Ajoutons qu'a ce travail 
ne peut s'attaclier aucune rbpugnance; tout y 
doit etre d a n ,  gof~t et attrait; il s e  fera par 
courtes séances, en Iiabits de fete, avec pas- 
sion, avec entralnement; on prendi'a, on quit- 
tera la tache a volonté, on la variera de facon 
a n'engendrer ni la monotonie, ni  la lassitude. 
Ce n'est pas tout; a ces merveilles de la terre, 
Fourier ajorite les jouissances d'un ciel a lui. 
11 a sa cosmogoiiie, s a  transmigration des ames; 
il promeiie son sysi8me dans les spheres et  de- 
mande a nos planetes les servic,es les plus sin- 
guliers. L'ensemble conclut a iin gonverne- 
menl univcrsel et a un monde complet, garni 
d'une société complete. L'imagination ne saii- 
rait aller au delti de cet etTort; il n'y aque  des 
éblouissements a reciieillir dans ce domaine 
des vertiges. En resumé, c'est encore un globe 
a refaire, une civilisalion a reconstruire, l'hu- 
manité et  I'homme a renouveler dans un amal- 
game confus de merveilleux et de réel. 

Ici s'arr&te la série des socialistes de pre- 
miere main; apres eux viennent les plagiaires, 
et  d'ahord hl. Cabet. Comme Canipanella et  
&lorus, M. Cabet nous a donné dans son Icarie 
une communauté imaginaire qui rkunit toutes 
les perfections et  qui a rencontre, sur le pavé 
de Paris, bien des partisans anjourd'liui désa- 
hnsés. Quand il s'est agi de passcr de la pensée 
a l'acte, il est mort a la peine et  a pu  voir ce  
que deviennent les rdveries aux prises avec les 
réalités. binsi en a-t-il été pour M. Louis Blanc. 
Dans le silence du cabinet . il avait imaginé un 
atelier adrninistratif qui devait quérir l'industrie 
de la Iepre de la concurrente. L'Etat, avec lui, 
se faisait entrepreneur, producteur universel; 
il devait poursuivre, aux fcais du Trésoc public, 
une expérience sur I'bconomie du trarail ma- 
nuel. Dans les ateliers a créer les oiivriers de- 
vaient parliciper aux bénéíices de l'exploitation 
et ces ateliers , de genres divers , auiaient kté 
associés entre eux, de maniere a ce que les 
pioiits des uns servissent a couvrir, s'il y avait 
lieii, les pertes des autres. Rien de plus ingk- 
nieux sur le papier; chacun de ces ateliers 
devenait un type et un modele; l'industric libre 
serait forcée de s'en inspirer sous peinc de  
périr, et au fond cette pensée d'absorption et  
d'écrasement s e  dkgageait de l'esprit di1 projet. 
L'activité privée était destiriee a disparattrc de- 
vant l'activité oficielle. Ce que sont devenus a 
l'aeuvre ces plans spécierix, on api i  le voir : par 
une déviation forkéc, l'atelier administratif est 
devenu l'atelier national avec des chefs a l'élec- 
tion et un minimum de salaire, deux traits em- 
pruntés a la combinaison de M. Loiiis Blanc. 
D'iine idee fausse on a étk conduit a des appli- 
cations plus fausses encore et  tellement fausses 
que l'auteur de I'idéc les a vivement et juste- 
ment répudiées. N. Proudhon n'a pas &té pliis 
lieureux, et, en parlant de  M. Prondlion, est-ce 
!e cas de  l e  ranger parmi les socialistes? Per- 
sonne n e  leur a fait une plus rude guerre; il a 

pkremptoirement démontrk l'évidence de  leurs 
contradictions, le vide de leurs plans, la pau- 
vreté de leurs doctrines; il n'a rien laissk de- 
boiit, ni de leurs arguments, ni  de leurs com- 
binaisons et s'est ecliauffé contre eux jusqu'i 
I'invective. Mais s'il s'est montre brutal vis-a- 
vis de la communaiité, il ne  l'a pas moins ktk 
vis-8-vis de la propriété et il reste socialiste 
malgré lui. Du milieii de ce  qii'il nie, il suRit, 
poiir s'en convaincre , de dégager ce qu'il af- 
firme. Ainsi il sacrifie le principe de la propriétk 
a on ne saurait dire quelle possession imagi- 
naire, flottant dans l e  vide. Ainsi, apres avoir 
disserté a perte de vue sur la détermination de 
la valeiir, il en arrive a imaginer un tarif géné- 
ral et uniforme soit pour les travaux, soit pour 
les produits, en mesurant l e  prix de  ces der- 
niers sur  le nombre-d'heures employkes pour 
les crker. Enfiii, comme conséquence, il pro- 
pose de remplacer les monnaies d'or et  d'argent 
par des bons payables en nature, de maniere ti 
en  revenir au troc et a i'échauge, comme aussi 
d e  destituer le capital de sa vertu la plus Cvi- 
dente, qui est de  produire un intéret. Par toiis 
ces points N. Proudhon demeure dans les cadres 
de  cette Iégion qu'il a tant maltraitée. M. Pierre 
Leroiix en est egalement quand il s e  présente 
avec un pl'an de société en main. 11 n'y admet 
que sous condilions la famille, la patrie et  la 
propriétk. 11 trouve que la patrie a pour incon- 
vénient de reconnaitre des cliefs, la famillc des 
peres et  des enfants, la proprieté des pauvres 
et des riches. Pur despotisme que tout cela 111 
s'agit de trouver une combinaison ou la famille, 
la patrie et  la propriétk seront telles que I'homme 
poarra se développer dans leur sein sans e n  
Gtre opprimé; en d'autres termes que la famille 

. 

ne crée pas l'héritier, la patrie le sujet ct la 
proprieté le propriétaire. Voila l e  probleme et  
s a  solution : s i  on y ajoute un peu de theurgie 
et d e  métempsychose, on a tout le bagage de  
M. Pierre Leroux en ce  qii'il contient de sé- 
rieux. 

Nous voici au boiit de  ces systbmes: on peut 
juger en quoi ils s e  confondent ou se  sbparent. 
Au-dessous des noms cites, il n'y a plus que 
les liommes pour qiii le socialisme a &té iin in- 
strument ou un piédestal et  les partis politiques 
qui en  ont pris i'enseigne sans chercher a le 
définir. Le socialisme en effet a eu  son jour de  
vogue; bien des gens sont alles vers lui comme 
on va vers la nouveauté; puis la foule s'en es t  
melée avec le sentiment confus qu'elle y trou- 
verait son intéret et qu' i  defaiit de conviction 
il fallait y adlikrer par calcul. Comment s'en 
serait-elle défendue? On lui promettait plus de  
salaire en echange d'un moindre travail, une 
curbe i poursuivre dans une société en disso- 
lutiou, le nivellement des conditions, l'humi- 
liation des classes klevées, une liqiiidation gé- 
nérale des fortunes. Faut-il s'étonner que ce  
vertige ait 618 coutagieux et  qu'un instant il 
soit devenii un sujet d'alarme? Cependant l e  
socialisme ne  méritait pas un te1 honneur. 11 n e  
soutenait pas i'examen comme doctrine; comme 
fait il n'a pu reussir dans aucune circonstance, 
ni  sur  aucun point. Au nom de Robert Owen s e  



rattachent les deux écbecs de New Harmony 
et d'orbiston; a celui de 11. Cabet, l'dchec de 
Nanvoo dans l'lllinois; au nom de  Fourier, une 
sdrie de déconveniies qui s e  sont succede a 
Condé sur  Vesgres, a Clteaux, dans la vallée du 
Sig et en Amérique. Des idées de  M. Louis 
Blanc il n'est sorti que l'atelier national dont il 
recuse la paternitk; des Iiardiesses de  &l. Yroud- 
hon il n'est resté que le souvenir de  la banque 
d'échange ou banque dii peuple, célebre par 
le déiiouement le plus malencontreux. L'liis- 
toire du socialisme contemporain n'est donc, 
récapitulation faite, qu'un perpétuel avorte- 
ment. Les principaux acleurs ont dispam de 
la sckne et  laisse la place a quelqries conlideiits 
qui balbutient leurs roles. Toiitse réduit desor- 
mais a quelqiies plans d'associations, a quel- 
ques lieiix communs qui n e  sont que I'éclio 
alraibli des premieres lemérités, a quelques 
formules dont le temps altkre la signiücation ct  
qui s e  sont íixées dans la Iangue comme pro- 
bl&me ou comme épouvanlail. 

Ainsi ces chimkres s'en vout peu a peii vers 
les régions de l'oiibli. l'eut-&re, le meme ver- 
tige reparaltra-t-il plus tard soiis d'autres for- 
mes et avec un autre nom; notre globe est le 
siége d'une éternelle révolte et d'une éternelle 
plainte. Alnis alors commc aiijourd'hui et a 
moins que l'lieure d'üne déchéance irrevocable 
n'ait so~ iné  pour I'liumanité, l'issue de  sembla- 
bles égarements ne saurait Stre donteuse. 11 y 

. a, il est vrai, un masque mis sur ces @re- 
ments; c'est l'arnour du peuple, I'intéret de 
ceux qui souffrent, le sentiment de laperfecti- 
bilité humaine, la marche des gknérations vers 
un etal meilleur et moins rempli d'inégalités 
choqiiantes. biais derriere ce  masque se  cache 
e t  s e  retrouve une pliysiouoinie plus vivante. 
C'est la le rrai  des choses, que les inventeurs 
de syst&mes en aient la conscience ou non; 
c'est devant ce liut que la conscience publique 
a toujours i'ecnlé et qu'elle reciilera toujours, 
il faut l'esp6rer A son lionneur. 11 s'agit d'iine 
guerre a mort contre les civilisations fondées 
au  proíit de  civilisations imaginaires; il s'agit 
de  détruire d'abord saiif a rcconstituer, de s'a- 
bandonner étourdinient a des systemes qui , 
a peine éclos, s e  livrent bataille , et qu'on voit 
s'éteindre dans Ic clioc des rivalitks et les dé- 
faillances de l'isolenient. 11 semble en vérité 
que les sociétes , telles qu'elles existent , n e  
sont qii'un dbcor d'opéra que l'on peut faire 
disparaltre d'un coup de baguette. Et que pro- 
pose-t-on en place ? U 3  asservisse~l~ent SOUS 
toutes les formes. Prenez tous ces systemes; 
ils ont un trait commun, c'est d'étouffer, dans 
leurs cadres artiflciels, le goal el  I'usage de la 
liberié. L'activite de i'homme est condamnée 
a porter un joug de fer. Ici, sous pretexte d'at- 
trait on l'enlace dans un cercle de fantaisie; 
la, on le condamne a s e  devouer pour autrui, 
sans lui laisser le mérite de  ce  dévouemeiit. 
DCsormais I'homme ne disposera plus des fruits 
<le son travail, ne reglera plus i'emploi de ses 
bras, de son intelligence.' L'Etat s'emparera de sa 
personne, de ses biens, des  produits qu'il cree 
et mesurera ensuite la part qui lui en revient. 

Sous ce regime I'individu disparalt, il s'efface 
devant u11 etre collectif qui l'absorbe; ce n'est 
plus ni une ame, ni iin corps; c'est un rouage. 
L'esclavage meme n'aneantit Das ~ l u s  cornolé- 
temen1 1; personualité. sing;lie; avanceient 
qui prelude par la plus liumiliante décbéancel 

Quelle influence ces tristes doctrines ont- 
elles eue siir nos dcstinées politiques, c'est ce 
qo'en terminant il est boii de rappeler et a quoi 
I'on ne  peut songer qu'avec douleur. Sans pro- 
Gt pour lui-mente, l e  socialisme a eu cette si- 
nistre puissance de troubler la raison du pays. 
de l e  livrer aux coiiseils de la peur et de l'ex- 
poser i toiites les surprises. A I'entendre, a l e  
voir s'agiter, la société s'est crue sous le coup 
d'une invasion de barbares: pour les condam- 
ner au silence, elle est allée au-devant du biil- 
Ion et s'est cliltiée pour les mieux chatier. 
Dans un sens ou daiis l'aulre, le socialisme de- 
vait faire des ruines: oii lui doit en parlie du 
moins la ruine de nos libertés. Ces civilisations 
qu'il ponrsuivait dans les nuages de la fantai- 
sie, lui ont dcliappé et lui écliapperont toujours; 
mais il lui a Cté donné de jeter Iiors des voies 
une civilisation réguliere, qui poussait la tolé- 
rance jusqu'i supporter d'injustes anathemes 
et  n e  demandait qu' i  la raison publique le re- 
dressement de ses écarts. ces vesliges de son 
passage n e  sont pas de ceux qui s'eriacent en 
un jour et dureroiit quaiid il aura disparu. 

LOUIS R s r ~ ~ u n .  

SOCIBTE. (1 L'liomme, di1 Aristote au début 
de sa Politique, est un etre sociable. U Cette 
deflnitiou forme en qiielque sorte le point d e  
départ de la scicnce politique. Elle coiipe court 
a toules les fausses Iiypotli8ses qui font de la 
sociéte une pure convention. On a dit avec 
raison qu'une telle convention siipposerait déja 
un cerlain etat de société pour qii'on pbt s'en- 
tendre. En oulre I'etat d'isolement est impos- 
sible. L'liooime, dans un te1 etat, ne poirrrait 
vivre. L'enfant nc  saurait s e  passer de la mere 
pour les premiers aliments et les premiers 
soins; la femme ne saurait s e  passer davantage 
de la protection ct du travail de l'homme. La 
parole, lien de toute societk, nait avec elle et 
par elle et contribue a lamaintenir el  B I'éten- 
dre. La definition de I'liomme par la sociabilite 
repose donc sur ses hesoins les plus impérieux, 
sur  ses sympatliies les pliis instinctives, su r  
ses pencliants les plus invincibles. Adam Smith 
remarque avec raison que I'liomme es1 le seul 
Etre qui fasse des échanges. La socibté n'est 
$as autre chose, a un certain point de vue, 
qu'une serie d'échanges, une perpétuelle com- 
munication que les hommes s e  font les iins 
aux aiitres des bieiis matériels et moraux. 
Pour que la dehit ion soit compl&te, ou plu- 
t6t recoive tout le dcgre de clarté et de verité 
qu'elle comporte, il faut ajouter quesi i'homme 
nalt sociable, il le devient sans cesse davan- 
tage. La famille, la tribu, la peuplade, la na- 
tion avec ses vastes ddveloppements marquent 
les diverses périodes de  la societé. Vient un 
moment ou la division en nation laisse place 
a un sentiment qui exprime a son plus haut 



degrk la sociabilitk , ce  sentment est celui de 
I'humanité. Bien loin que I'homme soit un loup 
pour I'homme, horno Aomini lupus, selon la 
triste dkíinition de Hobbes, adoptee par tous 
ceux qui voient dans la socikté un fait factice 
et conventionnel, l'homme voit dans l'homme 
uii étre digne de son respect et  de son amour, 
un bgal, un frere. La rcligion et la philosophie, 
par des chemins tantdt diffbrents, tantdt les 
memes, conduisent l'nne et  I'aulre a ce sublime 
résultat, en meme temps qiie l'intkret bien 
entendu commande d'etre utile aux autres en 
vue de la réciprocitk. 

La sociétk implique des associks, c'est-a-dire 
des iiidividus mettant eu commun leurs facul- 
tés et leurs forces. On n e  saurait donc s e  fiatter 
de connaltre le but de la sociktk sans connal- 
tre d'abord la nature des &res qiii en forment 
les élkments. Elle-mCme n'est que le milieu 
et  le moyen qui leur sert a s e  développer. 
Que sont ces individus l Sont-ce de simples 
unités douées d'iine vie végktative ou animale 
obéissant aux lois de la fatalité? Non, ce sont 
des personnes morales, c'est-a-dire libres, 
responsables, ayant pour destinkc de  se  déve- 
lopper e t  de s e  perfeciionner, de s'élever a la 
conccption et a la pratique du vrai et du bien, 
ayant, en un mot , outre la vie matérielle, une 
vieintellectuelle et une vie morale. Le caractere 
spécial de l'liomme, dans le monde, est d'etre a 
la fois le plus sociable et le plus persounel de 
tous les erres. Sera-ce la personne qui sera sa- 
criGke a la societé ou la société qui aidera au 
développement de I'individu? 11 serait absurde 
de supposer que I'amoindrissement de ce  qui 
fait notre dignitk, notre valeur, notre Ctre 
meme, fht l'objet ou le rksiiltat de i'association 
des efforts , des travaux et des secours. A vrai 
dire, le seul but de la socikté est la mise en 
valeur de l'individu. Par elle il faut qu'il de- 
vieune plus eclairk, plus piiissant et plus moral ; 
la sociétk ne  vaudra a son tour que ce que 
~ a u d r o n t  ceux qui la composent. 

Le respect de tous les droits, la pratique de 
tous les devoirs, la ciilture de toutes les facul- 
tés, le developpcment de la nature humaine, en 
un mot, te1 est I'objet de  la sociétk. Elle est es- 
sen tiellement favorable a I'expansion , de meme 
qu'elle est ab.solument nkcessaire a l'exercice 
et a la garantie de tous nos penchants légitimes. 
Ainsi par elle la famille s e  régiilarise, la pro- 
prikte s'affermit et s'etend; le capital necessaire 
a la civilisation, comme a la vie matérielle, 
s'accroit, s e  perpktue el  s e  transmet. Les in- 
stitiitions de  l'ordre civil et politique ont pour 
but d'assurer ce  dkveloppement rCgulier de  
chacun et de tous. Mais, sans rbpkter ce  que  
nous avons-dit au mot Etat, il importe de rap- 
peler queI'Etat seiil n'est pas chargé d'atteindre 
ce but. La meilleure partie de la nature hu- 
maine lui échappe. La religion n'est pas une 
affaire d'htat, non plus que la philosophie. De 
meme, l'industrie et le commerce, ainsi que 
toutes les institiitions destinées a favoriser l'k- 
pargne et  a répartirconrenablement larichesse; 
dc meme, les divers moyens d'instruction et 
d'kducation dont l'individu et la famiiie dis- 

11. 

posent, n e  relevent pas de  l'État. L'État les 
protkge, la loi en garantit oii en réglemente 
I'erercice, mais toutes ces choses ont une vie 
propre et indkpendante. Autrement la socMt6 
touruerail contre son but. Elle ne  serait plus 
ktablie pour favoriser, mais pour opprimer le 
dkveloppement individuel. Au lieu d'etre la 
mise en commun des libertes s e  respectant et  
s'aidant les unes les autres, elle ne  serait plus 
quela servitude organisée soit par une majorite 
puissante, soit par une minorite dominatrice. 

Les sociétés, en tant qu'etres collectifs, re- 
fletent et reproduisent tout ce qui es1 dans la 
nature des individus, seulement elles le re- 
fletent e l  le reproduisent en grand, ce qiii a 
fait dire que la société n'est qu'un grand indi- 
vidu. 11 est vrai qu'on I'a dit aussi de  I'htat, 
avec raison a quelques kgards, mais avec bien 
moins de vkrité pourtant, car toiit ce qui entre 
dans la socikté est loin , nous I'avons vu,  d'en- 
trer dans I'État. Rien n'empbcbe et  tout com- 
mande d'euvisager la sociktk comme un tout 
vivant. II y a daiis la société des droits et des  
devoirs collectifs. Elle a droit a etre garantie 
et elle a le devoir de rkprimer le mal et de 
venir en aide a l'individu. C'est c e  qu'elle fait 
tantdt par I'Etat, tantdt par de libres associa- 
tions. De meme il y a dans la sociétk comine 
dans I'individu un instinct de  conservation ct 
un inslincl de progres. L'un se  montre attachk 
a la ti'adition, a tout ce qui est de nature a 
servir éternellement a lasociété, oiisimplement 
a tout ce qui iui a servi longtemps. L'instiiict 
de progres va au-devant de toutes les innova- 
tions, accueille tout ce  qui s t  favorable aux 
développements iiltkrieiirs de I'esprit hiimaiu 
et  de  la societk; il embrasse I'avenir dans ses 
vues et dans ses espérances, comme l'autre s e  
rattache au passé et aime a s e  tenir dans les 
bornes du prksent. Ces deux instincts Dresaue 
toujuiirs en luttesont necessaires l'un eil'aiiire. 
Ils sc conipléteut, s e  temperent. s e  soiitienneiit 
l'un par l'autre. De leurs chocs rksultent des 
crises redoutables, et d'autant plus redoutables 
qiie si l'nn eSt facilement routinier, l'autie 
est facilement aventureux. Yais malgré et sou- 
vent par ces crises mémes, l'liiimanité avance, 
s'élanqant vers l'avenir appuyée sur  le passk, 
et faisant le depart des proares utiles et des 
innovatioiis daniereuses 'auUprix de pliis d'un 
tátonnement laborieux et d'une expérience dou- 
loureuse. 

Ce progres des sociétks, dkmontrk par la 
philosophie de I'histoirc, et dont plusieurs 
kcrivains , notamment Turgot et  Condorcet , 
au dernier sibele, ont fait une thkorie, n'est 
plus guefe nié aujourd'hui, bien qu'on disciiie 
sans cesse sur sa portbe et  sur son etendue. 
Qui doute de nos joiirs que la socikté moderiie 
n e  I'emporte en justice et en humanité, conime 
en dkveloppement matériel, sur les socieiks 
antiques? La proprikté mieux affermic, plus 
rkpandue, reposant sur  la base du travail: la 
famille épuree , I'esclavage et le servage siip- 
primés, le bien-&tre accru, le dkveloppement 
des sciences, la pnissance du droit s'klevant 
au-dessus de la force brutale, ne  sont-ce pas la 
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des résultats certains que donne I'observation sables et solidaires et qui ne puissent se d 4  
historiquel La part du mal, soit libre, soit fatal, charger de cette responsabilitk par la cession 
diminue ; la part du bien augmente; telle est de leurs actions. 
la révklation visible de la Providence dans i'his- Dans les sociélés anonymes, il n'y a ni rai- 
toire. N'est-ce pas la aussi la plus bclatante jus- son sociale, ni associés responsables et soli- 
tiflcation de la societé, la preuve la plus incon- daires: l'élkrnent personnel ne joue aucun rble 
testable de sa ndcessité et de ses bienfaits ? dans ces associations de capitaux. La caisse 

HENRI BAUDRILLART. sociale seule peut Btre engagée par les admi- 
nistrateurs gérants qui ne sont que de simples 

SOCIÉTES COMMERCIALES. Les sociétCs mandataires ne s'obligeantpas personnellement 
commerciales se distinguent des sociétbs civiles et n'obligeant personne par les engagements 
beaucoup plus par la uature spkciale des opé- qu'ils prennent au nom de la societé; les asso- 
ratious qu'elles se proposent que par quelques ciks ne sont passibles que de la perte des mi- 
r&les parliculieres et exceptionnelles qui les ses qu'ils ont apportées et dont la réunion for- 
régissent. Les sociétbs qui sont formées dans le mait le fonds social dans lequel rksident toutes 
but de faire le commerce, d'exploiter une in- les garanties des tiers qui ne penvent pas 
dustrie, d'entreprendre une serie d'opérations compter, comme dans la société en nom col- 
commerciales, sont des sociktés commerciales. lectif et en commandite, surune responsabilité 
Les autres sociétés sont des socidtés civiles. personnelle el indéllnie. La société anonyme 
C'est d'aprhs le genre d'opération, la durée de differe donc de la société en commandite en 
l'existence, les faits et circonstances qui s'y exonérant les gérants et fondateurs de la res- 
rattachent qu'on doit déterminer dans quelle ponsabilité personnelle solidaire et indkíinie, 
espece une societé doit Btre rangée. et en permettant aux actionnaires associks de 

La socikté en nom collectif, d'apres i'arti- pouvoir surveillei par eux-memes toutes les 
cle 20 du Code de commerce, est « celle que opérations sociales, d'etre meme administra- 
eontractent deux personnes ou un plus grand tetirs sans craindre d'etre laxés d'immixtion et 
nombre et qui a pour objet de faire le commerce d'en subir les conskquences enoncées en l'ar- 
sous une raison sociale. n ticle 28 dii Code de commerce: la responsabilité 

Le caractére principal de la société en oom illimitke et la solidarité. L'anonymat est le mode 
collectif est la solidarité entre les associés pour le plus propre aur vastes entreprises comme 
tous les engagements pris soiis la raison sociale; la Banque de France, les grandes compagnies 
les autres signes distinctifs de cette espece de de chemins de fer, les compagnies contre I'in- 
societé sont la fusion des capitaux, la commu- cendie, etc. La création d'une sociétk anonyme 
nauté des opérations, des pronts et pertes, le est soumise a l'autorisation de I'Empereur, 
siége determiné et la raison sociale. avec approbation de I'acte constitutif. Cette ap- 

Dans la société en nom collectif, il y a égalité probatiou doit Btre donuke dans la forme pres- 
et solidarité parhites entre les divers associés. crite pour les reglements d'administration pu- 

11 n'en est pas de meme dans la societk en blique, c'est-A-dire elle doit avoir étk délibbrée 
commandite, qui se compose de deux sortes au conseil d'État. 
d'associés: !o les associés responsables et so- Une loi du 23 mai 1863 a créb une autre 
lidaires; 20 les assoeids encommandileou com- espece de société commerciale, la socittd d res- 
manditaires; ces derniers ne sont que de sim- ponsabüitéli~nilée. Sans etre sonmise a I'auto- 
pies bailleurs de fonds qui ne sont u passibles risation du gouveinement, la société A respon- 
des pertes de la socibté que jusqu'a concurrence sabilitk limitke presente les memes avantages 
des fonds qu'ils ont mis ou dh mettre. n que l'anonymat : 11 Les garanties inherentes A 

La societe en wmmandite est régie sous iin I'autorisation sont remplacées par une réunion 
nom social qui doit etre nbcessairement celui de regles destinkes a proteger les actionnaires 
d'un ou de plusieurs des associks responsables. et les tiers. Les associés peiivent donc admi- 
Les simples commanditaires ne peuvent ni nistrer sans Btre obligés indéllniment, comme 
donner leur nom a la raison sociale, ni faire dans la socikté en nom collectif, sans avoir a 
des actes de gestion ou etre employés pour les redouter, comme dans la socikté en comman- 
affaires de la rrociéte, meme en vertu de pro- dite, les dangers de l'immirlion. n 

curation. Telles sout les différentes especes de so- 
II y a deux sortes de sociét6s en comman- cit?tes commerciales rkgies en outre par les lois 

dit6 : la commandite simple ou par intéret et la reiatives aun soci6tés civiles, quand elles ne 
commandite par actions. La premiere, la moins sont Pas contraires aux regles spkciales que 
usitée, est la societk qui est formée entre un nous venons d'énoncer. EMMANUEL DURAND. 
industriel et des capitalistes dans le but d'ex- 
ploiter une industrie. Les capitalistes fournis- SOCICTÉS DE SECOURS MUTUELS. 
sent une certaine somme d'argeiit au dela de L'homme a besoin de disposer librement de sa 
laquelle ils ne seront plus engagés. Quant a la personne, de son intelligence et de son travail; 
sociétk en commandite par actions , elle est c'est le premier et le plus sacre des que 
régie par une loi spkciale du 17 juillet 1856. la société ait pour mission de lui garantir. Mais 
L'avoir de la socikte est repré~e~itk par des ac- l'homme ne vit pas et ne saurait vivre dtune 
tions transmissibles; maisnonobstanf cette di- maniere commode dans I9isolement ; il est bon 
vision du capital, il est indispensable que parmi que plusieurs unissent et combinent leurs for- 
les actionnaires il y en ait qui sclient respon- ces pour accroltre leur production, ou se pre- 
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tent un mntuel appui contre les dificultks de 
la vie; de la, la Iégitimité de l'association qui 
est une des formes de la liberte et qu'une 
societk doit laisser se produire d'autant plus 
largement que l'Etat est assez fort pour pro- 
téger cliaque individn contre I'oppressiou de 
plusieurs. On ne raisonnait pas ainsi en France 
en 1789 lorsque l'on supprima I'ancien régime 
sous lequel tant d'associations et de corpora- 
tions de toute espkce, jouissant de privilbges 
exclusifs, avaient si Iongtemps gene la liberté 
individuelle; la loi de 1791 proscrivit toutes 
les associations ouvrihres sans distinction. 11 
en est pourtant une qui aiirait dh trouver grice 
devant elle; c'est l'association de secours mu- 
tuels par laquelle plusieurs personnes d'une 
condition A peu pres semblable se garantissent 
mntuellement par une modique souscription 
contre les mauvaises chances de la vie. Rien 
de plus legitime et de plus moral. Cette garan- 
tie est precieuse surtout pour l'ouvrier qui vit 
de son travail de chaque jour et que la moiudre 
maladie prive tout a coup de son gagne-pain au 
moment ou ses depenses augmentent; aumoyen 
d'une cotisation qui varie de 50 cent. a 2 fr. par 
mois, il acquiert le droit de recevoir, des qu'il 
tombe malade, les secours gratuits du médecin 
dela sociétb, les medicaments et une indemnité 
inferieure, il est vrai, au salaire, mais sufisante 
pour I'aider a traverser les mauvais jours. Ces 
societes de secours qui existaient en petit nom- 
bre avant 1789, devenaient d'one utilitk beau- 
coup plus grande encore dans les conditions 
nouvelles faites a I'industrie par la révolution: 
aussi, malgré la proscription ou I'indifférence 
de la loi, grandirent-elles dans l'ombre; sous 
la Restauration, 132 societés de secours mu- 
tuels flrent connaitre leur existence a propos 
du don de 50,000 fr. qui leur fut distribue a la 
naissance du duc de Bordeaux; il s'en fallait de 
beaucoup que toutes cussent demande a pren- 
dre leur part de cette libéralitb. Le nombre 
s'accrut sous le gouvernement de Louis-Phi- 
lippe : en 1847, on l'evaluait a 2,056 sociétés 
possedant un capital de 5'1, millions de francs. 
La révolution de FCvrier mit a i'ordre du jour 
la question des sociétes de secours mutuels, 
comme toutes les questions relatives aux clas- 
ses ouvi.iCre$; deux grandes mesures furent 
prises, l'une sous la République par la loi du 
8 mars 1850, l'autre, apres le coup d'Etat, par 
le decret du 26 mars 1852. La loi déclarait que 
les sociétes de secours mutuels pourraient, 
sur leur demande, &re declarées établisse- 
ments d'utilité publique ; comme tels deve- 
nir aptes A recevoir des legs et douations, et 
jouir de certaines faveurs administratives, en 
soumettant leurs statuts et leur gestion a cer- 
taines conditions fixees par le gouvernement; 
la m@me loi admettait aussi l'existence de so- 
ciétks libres ne se conformant pas aux memes 
prescriptions et n'ayant pas droit aux memes 
avantages : c'etait la reconuaissance Ikgale des 
sociétks de secours mutuels. Le décret crea 
une troisieme espece de societés de secours 
mutuels : les societes approuvkes, dont le pré- 
sident devait &re nommé par le chef de 1'Btat et 

qui Btaient particuliCrement favcirisees; lacom- 
mune ou le département devaient leur fournir 
un local, elles pouvaient posséder des meu- 
bles et immeubles, et recevoir des secours do 
gouvernement sur les fonds d'une dotation 
spéciale; elles devaieut comprendre des mem- 
bres honoraires , especcs de patrous payant 
sans profiter des avantages de l'association, et 
des membres participants, qui payaient et pro- 
fitaient. Ces faveurs contre-balancerent l'obliga- 
tion soiivent désa réable d'accepter un prési- 
dent, choisi par I%tat, et en 1861, on comptait 
déja en France 4,410 societés de secours mu- 
tuels, dont 2,653 sociétes approuvkes. C'est 
uneinstitution dksormais acclimatée dans notre 
pays. L'Angleterre nous avait devances etl'Alle- 
magne nous a suivis dcpuis 1849. 

E. LEVASSEUR. 

SOCIETÉS SAVANTES. Voy. Corps savants. 

SOCIETES SECRETES. Si l'on faisait ici de 
I'histoire, il y aurait bien des pages interes- 
santes a ecrire pour retracer, ne fut-ce qu'a 
grandes lignes d'esquisse, le passé de ces as- 
sociatious mystérieuses qui ont joué un rdle 
incessaut, et plus d'iine fois utile, dans I'ceuvre 
genérale de la civilisation. A mesure que nous 
nous kloignerions des temps antiques et que 
nous verrions chez les peuples la notion de la 
loi se développer, la 1oi elle-meme subir moins 
dinterregnes, nous jugerions plus surement le 
degré d'utilité réelle de ces conjurations con- 
tinuées , par une tradition ininterrompue , de 
l'ombre kpaisse des premiers ages jusque dans 
les clartés de notre siecle. L'imagination, que 
l'inconnu saisit toujours, n'est pas sans avoir 
beaucoup fait pour qu'on leur attribue de la 
puissance. Peut-&re meme ont-elles él6 moins 
dramatiques qu'elles ne nous le paraissent sous 
les couleurs des récits populaires. 

Les castes sacerdotales dont le souvenir est 
caché dans les profondeurs des annales de 1'~- 
gypte et de l'hde, iie furent évidemment pas 
autre chose que des sociktés secretes, orga- 
nisées non par le courage contre la tyrannie, 
mais par l'intelligence pour la lyrannie elle- 
meme. 

11 y a quelque chose encore de cette con- 
spiration des anciens pretres contre la raison 
dans les n mysteres O de la Grece, mais chez 
un peuple si heureusement doue elle se réduit 
a la jouissauce presque voluptueuse d'un pri- 
v i l ee  philosopliique. Pour revendiquer la li- 
berté d'Athknes, Harrnodius et Aristogiton n'ont 
pas besoin de l'ncole des complots traditionnels. 
11s ne demandent pas de mot d'ordre pour sai- 
sir l'épée conronnée de myrte et faire couler 
le sang des Pisistratides. Sil y a des conjurks 
sous ce ciel limpide, ils revent quelque part 
avec Pythagore et ne méditent que d'assurer 
un jour siir l'erreur le triomphe de la verité 
spéculative 

Du reste, dans toute cette antiquite, les so- 
ciktés secretes ne nous apparaissent qn'au 
trarers d'un voile de religion ou de philoso- 
phie. Et cela, meme chez les dures tribus des 



JuifS., oU les Esséniens présagen f la ven ue de 
la grande conjuration chrétienne. Le christia- 
nisme est une société secrete tant que les 
compagnons de Jésus, la langue de feu sur le 
front, n'ont pas comrnence cet apostolat que 
doit couronner le martyre; c'est une socikté 
secrete encore lorsque la hache des Cksars 
fait, dans tout I'Empire, tomber la téte de qui- 
conque s'incline devant i'image de la croix et 
refoule dans les catacombes ce peuple de 
croyants et d'insurgés, qui esperent au moins 
la liberte des &mes et qui jurent qu'un jour 
s'kcroulera le trdne des oppresseurs héródi- 
taires de l'bumanitk. Nais ne noiis arretons pas 
a tant de scenes; laissons les Templiers, les 
Francs-Juges, la Sain te-Hermendad, les Francs- 
Maqons, les Jksuites, les IlluminCs, les Rose- 
Croix, pendant que les siecles se dérouleut, 
représenter ensemble ou tour a tour, avec 
adresse ou avec knergie, les besoins, les pas- 
sions , les faiblesses , les dkrkglements de i'hu- 
manité conspirant contre I'ordre ancien pour 
un idéal quelconque d'ordre nouveau et contre 
l'ordre nouveau pour la résurrection de l'ordre 
antique. Laissons dans le passé des souvenirs 
qui, depuis 1789, sont tous devenus lointains. 
11 ne s'agil ici que de réalité contemporaine. 

On a cru que les sociktks secrktes avaient 
exercb de l'influence sur l'heiireuse issue de 
la rkvolution de 1789. Sans aucun doute tous 
ceux qui, animes d'un esprit aventureiix de ré- 
forme, s'étaient dkja li6s a quelque affiliation, 
travaillerent avec ardeur a son triomphe; mais 
ce ne fut la que le petit nombre, et un si grand 
événement ne dependit d'aucune secte. 11 fut 
l'ceuvre de l'entliousiasme et de la foi de la 
nation lout eiitiere, et ne dut que dans les 
dktails une partie de son succes .a i'exaltation 
de quelques-uns. La Révolutioii n'est pas plus 
attribuable ala franc-maconnerie, par exemple , 
qu'a la prktendue faction des partisans du duc 
d'0rlkans. 11 y a powtant cette différence entre 
les deux que la franc-magonnerie était réelle- 
ment douee de quelque puissance en 1789 et 
que les OrlCanistes ne formaieut qu'une coterie 
de salon. 

Toutes les conspirations ne sont pas des so- 
ciétés secretes. Celles-ci, en gbnéral, sont in- 
stituees pour préparer le succés d'une cause 
qui ne doit pas réussir sur-le-champ, tandis 
que celles-la peuveut aboutir et triomplier le 
lendemain meme du joizr ou elles sont foi-mées. 
Un complot peut aussi n'6tre tramé qu'entre 
un tr8s-petit nombre de personnes, tandis que 
l'idke d'organisation d'une société secrete im- 
plique la nécessité de reunir en un meme fais- 
ceau toutes les forces belliqueuses d'un parti 
politique oii méme d'uiie nation. Si cette dis- 
tinction n'Ctait faite, ou devrait tenir conipte 
ici de toutes les enlreprises tcnt6es sous la 
Révolution et sous I'Empire pour lutter d'abord 
contre la volontC nationale et ensuite contre 
le despotisme d'un maitre. Mais si extraordi- 
naire que soit le génie d'un Malet, il ne peut 
réiissir qiie par I'cffet du hasard, tandis que les 
Philadelphes, pour citer une socikté militaire 
du meme temps et dans laquelle précisément 

MaIet s'engagea un jour, avaíent le .droit de 
croire qu'a la fin leur vertueuse patience triom- 
pherait de I'indifférence de tous et du bonheur 
d'un seul. On sait que les ecrirains épris d'une 
belle passion pour toutes les chevaleries roman- 
tiques out exagkrk de beaucoup I'importance 
de cette société qui, si elle eut des chances 
de propagande ouvertes devant elle, les vit 
bientdt s'évanouir devant la gloire d'Austerlitz 
et d'léna. 

Ce n'est pas Iionorer sa patrie que de croire 
qu'une société secrete, meme la pliis pure, 
aurait dh, aurait pu meme clianger tout a conp 
le cours de ses destins. Ou du moins une telle 
pensée ne peut nallre que lorsqu'un grand 
intéret national est en jeu, c'est-a-dire lorsqu'il 
y va de l'exisfence meme de la patrie, lorsque 
le sol sacré est envahi ou lorsque le chef de 
l'htat est une créature de i'étranger. 

Ce fut le malheur du gouvernement des Bour- 
bons, apres 1814 et 1815, de paraltre res- 
taurC par la main des ennemis de la France. 
L'immense douleur qui saisit tant de nobles 
ceurs au spectacle des blessures de la patrie, 
suscite aussitbt comme une fievre de vengeance. 
On ne veut pas voir si la liberté est revenue, 
elle aussi, par ces chemins ensanglantks; on ne 
pense plus a l'ceuvre de 1789 que la paix peut 
permettre de continuer enfin; il n'y a qu'une 
passion chez les patriotes déterminés, celle de 
renvoyer un jour on l'autre dans I'exil la dy- 
nastie rcparue avec un te1 cortége. 

Des le mois de janvier 1815, ti Paris, une 
cohorte d'officiers décorks formait une socikté 
insurrectionuelle de Chevaliers de la Légion 
d'honneur qui, bientdt, pour agrandir Ieurs 
cadres, changerent de nom et prirent celui 
de Chevaliers de da liberté. Faut-i1 citer toutes 
les bandes que la meme colére Rt naltre apres 
la seconde comme aprés la premiere Restaura- 
tion, mais qui s'organiskrent sans aucun plan 
d'ensemble : I'Épingle noire, les Patriotes de 
1816, le Iíautour, les Chevaliers du Soleil, 
les Patrioles européens, la Régénération zcni- 
versellc? Elles n'eurent d'autre action que celle 
de ferments isolCs qui s'échauffcnt et s'bpui- 
sent. Mais il est d'antres entreprises qui, en ce 
temps-la, furent combinkes avec de meilleures 
chances de succés. Au mois de juillet 1816, un 
avocat de Grenoble, M. Rey, fondait dans sa 
ville natale une société de I'Union qui, propa- 
gée ensuite a Lyon, alla se recruter a Paris de 
tous les noms marquants de l'opposition libé- 
rale. I'afayette, Dupont de l'Eure. Benjamin 
Conslant, Say, Duuoyer, y entrerent sur-le- 
cliamp. On n'y poursuivait, il est vrai, que le 
triomphe des idées de 1789 sans songer a un 
coiip de violence contre les institutions ktablies. 
Le succes de 1'Unioiz fut rapide, mais I'kloigne- 
ment meme de la perspective ou restait place 
I'objet de ses vceux, devait au bout de quel- 
que temps I'empeclier de s'ktendre davantage. 
La jeune bourgeoisie riche qui passa par ses 
cadres, y trouva du moins des lecons d'espk- 
rance qui, plus tard, ne furent pas perdues. 
Antkrieiirement s'etait organisée (en nov. 1815) 
une a association 1) publique, composée devingt 



membres, tels que AIIM. de Broglie et Destutt de 
Tracy, pairs de France, dlAgenson, Lafayette, 
Laíiitte, Benjamin Constant, pour obtenir l'a- 
brogation des lois d'exception récemment vo- 
tées. Autour d'ellc l'esprit public groiipe pres- 
que aussitbt de nombreux adhérents et elle 
devient la Sociét6 des amis de la presse, tolérée 
d'abord par le gouvernement , puis poursuivie 
comme une société secrete et dissoute par un 
jugement de décembre 1819. Elle était en effet 
devenue socikt6 secrete, car son action était 
dirigée par un comité dont les noms n'ktaient 
pas publics. En dehors de ces deux sociétés, 
existait a la meme époque, sans adhérents, 
sans affiliés, un Comité d'action qui se  tenait 
pret pour tous les hasarda et qui ne  voulait 
reculer devant aucuii. Lahyette est encore la. 
Un peu plus tard, en 1820, un autre centre 
d'énergie s'organisait publiquement sous le 
nom de ComZté directeur, pour assister les ci- 
toyens qu'atteindraient les lois de répression 
votées apres le meurtre du duc de Berry. Une 
partie de ses membres étendaient plus loin 
leur pensée et prirent part a la conspiration 
militaire du 19 aolit. 

Entin une réritable et redoutable société se- 
crkte , en cette meme année 1820, venait , 
apres cinq ans, poiirsuivre I'exCcution de I'idée 
qui , en 18 15, avait présidé a la formation de la 
société des Cheualiers da la liberté. Ce fut a 
l'occasion d'un banquet offert a Benjamin Con- 
stant, lors de son passage ii Saumur, que, dans 
cette ville, l'ancien chef de ces chevaliers re- 
prit tout a coup ses projets. On convint de 
n'écrire janiais un mot, de ne former jamais 
aucune liste et de recruter sans cesse, en liant 
les uns aux autres tous les afilies réunis en 
groupes de dix personnes, par un simple sigue 
de ralliement, la formation du nombre 5 au 
moyen des doigts de la main. Les soldats, les 
ouvriers, les paysans s'enrblerent, et, l'année 
meme de sa résurrection, la société comptait 
20,000 membres dans la seule vallée de la 
Loire. 

Le peuple des campagnes avait la son point 
de ralliement. Deux des conspirateurs du 19 
aolit, MH. Joubert et Diigied , aUaien t bientbt 
revenir d'ltalie apres un exil volontaire, et  
rapporter de Naples les statuts du carbonarisme 
dont ils étaient devenus membres. Au mois de 
février 1821, dans une pauvre chambre d'ktu- 
diaut en médecine, ou P. Buchez les réunit 
avec sept autres jeunes gens, ils conviurent 
de se servir du prestige attaclié alors au nom 
des Carbonari, pour réunir en un meme corps 
les forces toujours éparses de la bourgeoisie; 
et, ayant récrit la charle de la conspiration, ils 
commeuckrent leur propagande, avec cette ha- 
bile précaution d'irnaginer un comité supreme 
et secret dont ils n'étaient que les délégués. 
Lorsque de proche en proche on fut arrivé a 
Lafayette, ce grand citoyen fut aussitbt le chef 
rkel de I'armée nouvelle et, en peu de temps, la 
Charbonnerie franqaise, héritant de toutes les 
entreprises essaybes avant elle, devint l'unique 
ennemie régulikre que la Restauration eht a 
combattre. 

En Italie, les Carbonari dataient de loin. On 
prétend meme qii'ils remontaient au temps des 
guerres de Charles Vlll et de Francois Ier, La 
hutte des charbonniers fut leur premier lieu de 
réunion, et de la vint le  nom qu'ils porthrent. 
Soiis Napoléon ils reparurent, plus épris, et  
avec raison , de l'indkpendance nationale que 
de la liberté civile et politique, et conspirant 
d'abord contre le bienfait d'une civilisation 
étrangere. 11s ne réussirent, apres la chute de 
Hapoléon, qu'a troubler la sécurité des rois 
qui remonterent sur leurs trOnes pour y rkgner 
a la facon d'autrefois; et leur nom n e  serait 
pas si connu si les sociétés secretes de France 
ne l'avaient pris pour elles. . 

Voici, d'apres N. A. de \Taulabelle, qui l'a 
bien connue, comment était établie la Char- 
bonnerie franpaise : « La société s e  composait 
d'une haute Vente, de Ventes centrales et de 
Ventes particulieres. La haute Vente, autorité 
suprCme, souveraine, qui klisait elle-meme ses  
membres , était unique; le nombre des Ventes 
particulieres et  centrales était illimité. Chaque 
réunion de vingt carbonari formait une Vente 
particulikre qui élisait dans son sein un prksi- 
dent, un censeur et un député. Lorsque ces 
Ventes atteignaient le nombre de vingt dans la 
meme ville, la meme localité ou le meme dé- 
partement, leurs vingt députes s e  rkuuissaient 
et formaient une \'ente centrale, ayant a son 
tour son député, son censeur et son président. 
Les dkputés des Ventes centrales communi- 
quaient seuls avec la haute Vente. Lesréceptions 
n'avaient rien de l'appareil fantastique que I'exa- 
gération de l'esprit de parti leur a pretk. Les 
admissions se  faisaient, au contraire, avec la 
plus grande simplicité; elles avaient lieu, dans 
chaque Vente particuliCre, sur la présentation 
d'un ou de plusieurs membres, sans solennité, 
dans le premier local venu, apres l'engagement 
pris par le récipiendaire de garder le secret 
sur i'existence de la société et sur ses actes, 
de n'en conserver aucune trace Ccrite, de ne  
tenir aucune note, aucune liste, de ne pas 
copier meme un seul article du reglement, de 
se  pourvoir d'un fusil de miinition et  de vingt- 
cinq cartoucbes, et de verser chaque mois une 
cotisation d'un franc. )I 

Deux ou trois fois les charbonniers de France 
faillirent saisir l'occasion qu'ils poursuivaient 
et mirent en péril la royautk de Louis XVIII; 
mais apres l'exécution 'des sergents de La Ro- 
chelle et I'expédition d'Espagne, il fallut dis- 
soudre les forces coalisées ou du moins ajour- 
ner la rkalisation des plans conqus par les chefs 
de cet intrkpide parti du drapeau tricolore. 
D'autres sociétés s e  formerent a cbté de la 
Charbonnerie, non pour entraver, mais pour 
tenter par d'autres moyens I'exécution de ses 
projets. Elles ne portaient pas non plbs si  loin 
leur audace, car la Charbonnerie frandaise en  
voulait , non-seulement au roi de France, mais 
a tous les rois. Personne peut-etre n'espérait 
plus entendre sonner l'lieure du triomphe, lors- 
que les fautes du gouvernement de Charles X, 
en quelques années, donnkrent raison B ses 
ennemis les plus hardis et la France redevint 



maltresse d'elle-meme. La Charbonnerie n'était 
pae entierement dissoute aii moment de cette 
victoire soudaine; mais ses derniers chefs re- 
noncerent a la conduire vers un autre but. 11 
se  forma alors encore d'autres sociétés, notam- 
ment celle des Droits de l'hornnre; mais les 
circonstances étaient changees et il n'était plus 
permis de conspirer méthodiquement contre 
un gouvernement peut-6tre désapprouvé d'un 
grand nombre, mais enfin national. Les societés 
des Droits de l'homme, des Saisons et d'antres 
qui éparpillaient i'knergie #une résistance im- 
patiente ne purent donc jamais disposer de 
l'assentiment public et ne mirent en train que 
d'impuissantes etJd'inutiles émeutes. 

Un historien, qui leur est favorable, M. Louis 
Blanc, n'a pas dissimulé qu'elles ii'avaient pas 
a compter sur iin grand rdle politique : 

aLa Société des Droits de I'homme, dit-il, avait 
dans le vieux Buonarotli un juge bien plus sk- 
vere qu'Armand Carrel, et bien plus imposant. 
Directeur supreme des mouvements mysté- 
rieux de la Charbonnerie, Buonarotti n'avait 
nulle confiance dans une couspiration qui dé- 
roulaita sa trame en plein jour, qui publiait 
chaque matin le nom de ses chefs, qui se re- 
crutait a la face du soleil. 11 avait raison, au 
point de vue du combat. Une association hos- 
tile au pouvoir ne saurait réussir dans ses 
projets, meme quand elle n'est pas secrete, 
qu'i la condition d'etre conduite par un gou- 
vernement inconnu. Le fait est, que la Société 
des Droits de I'homme avait tous les inconvé- 
nients des sociétés secrktes sans en avoir les 
avantages. Bonne pour une ceuvre de propa- 
gande. il Ctait impossible qu'a la veille d'une 
bataille, elle ne fiit pas desorganisée par le 
seul fait de I'arrestatiou des chefs. Ceux qni la 
fonderent avaient commis une faute en iso- 
lant son action de celle de la Cliarb0nnerie.n 

Et cependant, on a dit aussi que ces sociétés 
Iirent la rkvolution de 1848. C'est encore une 
erreur. La royauté de Louis-Philippe se perdit 
par sa propre faiblesse et par i'imprévoyance 
des classes moyennes qui, elles-memes, dés- 
armerent le pouvoir et encouragkrent i'insur- 
rection. (Voy. Revolution de 4848.) Qiiant aux 
sociétes secretes, elles ne comptaient, surtout 
au commencement de i'année 18/18, qu'un tres- 
petit nombre d'adhkrents. 

Depnis qn'existe le second Empire et m6me 
depuis que le gouvernement de la nouvelle Ré- 
publique 8tait tomb6 dans des mains dont la 
démocratie pouvait se défier, il a eté souvent 
question d'une société secrete, la Marianne 
(vpy. ce mot),  qui devait couvrir le pays tout 
entier d'un vaste rkseau et a qui un avenir 
prochain ne pouvait manquer d'assurer un 
grand et terrible lriomphe. Exagération de la 
crainte, et peut-6tre aussi de i'audace! De telles 
sociétes n'mt rien a faire de nos jours, quand 
le  vrai souverain, c'est le suffrage iiniversel, 
et lorsque i'accomplissement du programme 
entier de 1789 n'est plus qu'une affaire de 
temps. 

Meme sous la Restauration un homme, dont 
la Révolution ne récusera pas le témoignage, Bé- 

ranger, a douté qu'elles aient, en eKet, servi 
bien efiicacement la cause qui Pa emporte en 
1830. Ce qn'il en dit est excellent, et nous 
sommes heureux de poovoir citer de telles pa- 
roles : 

«En tout temps, j'ai trop compté sur le peu- 
ple pour approuver les societks secretes, véri- 
tables conspirations permanentes qui compro- 
mettent inutilement beaucoiip d'existences , 
créent une foule de petites ambitions rivales 
et subordonnent des intérets de principe auu 
passions particiili6res; elles ne tardent pas a 
enfanter les défjances. soiirce de défections, 
de lrahisons meme, et flnissent, quand on y 
appelle les classes ouvrieres, par les corroni- 
pre au lieu de les écl~irer. A tout ce que j'a- 
vance ici, je poiirrais apporter des preuves; 
j'ai su tout ce que ces sociétés ont fait, ou j'en 
ai su du moins assez pour ammer qu'elles ne 
peuvent convenir qu'a des peuples opprimée 
par i'étranger. Sans I'utilité, dont La Fayette 
pul croire que serait un jour cet entourage po- 
litiqiie, cc grand citoyen eOt sans doiite pensé 
comme moi. qui , non - seulemen t refnsai de 
faire partie des Carbonari, mais ttichai de dé- 
tourner plusieurs de mes amis, et Manuel entre 
autres, d'entrer dans cette association. La rk- 
volution de 1830 a prouvé que, dans un pays 
ou les maenrs, sous quelque régime que ce 
soit, assurent toujours une certaine somme de 
liberté. on n'a besoin ni de sociétes secretes 
ni de conspirations pour qu'a son jour le peu- 
ple montre sa volonté. La société Aik-toi .  le 
ciel t'aidera, qui agissait ostensiblcment, a 
seule rendu de vkritables services a notre 
cause; car, en dépit de tOut ce qui a &té dit et 
écrit par les legitimistes , aucun complot, au- 
cune afilialion secrete n'a présidé A la gene- 
reuse insurrection qui renversa Irr branche 
afnée des Boiirbons: j'ai vu meme des gens 
bien surpris que la victoire ait ktC obtenue 
sans eux. On peut m'en croire, moi qui étais 
si bien placé alors pour en etre instruit et qui 
suis si bien placé aujourd'hui encore pour dire 
toute la vérit6.u 

Les sociétes secretcs n'ont en effet de va- 
leur oii d'emcacité que chez les peuples sou- 
mis A un maitre Ctranger. Mais chez un peuple 
libre, en ce siécle-ci, la raison publique les 
condamne. 11 est possible qu'un homme d'uii 
grand caractere en fonde une pour donner une 
impulsion plus vive a des kvknements dont 
I'atlente i'irrite, mais ce ne seront que des es- 
prits lbgers ou des imprudents qui s'enrble- 
ront sotis cette enseigne. La liberté aiijonrd'hui 
est le prix de la patience et ne s'obtient que 
par la lutte au grand jour. 

11 est malheureux tontefois, et précisément 
parce que la seule lutle lbgitime est la lutte au 
grand jour, que nos lois, en ce qui touche les 
sociétés secrktes et le droit de réunion, ne 
soient pas encore et ne soient pas de sitbt peut- 
etre réformées. 

Parmi les droits que garantit aux oitoyens 
la Constitution de 1791 5gure a la liberte de 
s'assembler paisiblement et sans armes, en sa- 
tisfaisant aus lois de police. U C'est exactement 



le droit don1 on jouit en Angleterre ou la loi 
n'interdit que les serments pretks et les sub- 
divisions de sociktés. 11 est inutile de dire que ce 
droit esl consacre encore par la Conetitution de 
1793, et aussipar cellede I'anIII qui neproscrit 
que les corporations et  les associations expres- 
skment contraires a l'ordre public. Le droit ne 
fait naiifrage, comme tant d'autres, que devant 
la Constitution de l'an VI11 qui devait &re, dans 
les vues du legislateur, le por1 de la Révolu- 
tion, et qui reservait tant d'orages a une im- 
prudente sécurite. Mais c'est le Code penal, 
redigé en 1810, sous I'Empire, qui est devenu 
la loi. Voici le texte de l'article 291 : 

a Nulle sutorisation de plus de vingt per- 
sonnes, dont le but sera de se  reunir tous les 
jours ou a certains jours marques poiir s'oc- 
cuper d'objets religieux, litteraires, politiques 
ou autres, ne pourra s e  former qu'avec I'agré- 
ment du gouvernement et sous les conditions 
qu'il plaira a i'autoritk publique d'imposer a la 
société. n On voulait interdire les soci6tes se- 
cretes, qu'aucune loi ne peut atteindre, et l'on 
aneantissait le  droit de reunion et de discus- 
sion qui est l'un des blements feconds de la vie 
liumaine. La maniere meme dont on le f r a ~ ~ a i t  
6tait empreinte de cette brutalite quigfite mime 
les institutions d'ordre de I'Em~ire. A ~ e i n e  re- 
placee dans les voies de 1789 par lan6ble r h o -  
lution de 1830, la France criit que les promes- 
ses del'Assemblee constituanfe se,realiseraient 
enffn. La plupart des hommes d'Etat qui arri- 
vaient au pouvoir, dCvoues a leur pays plus 
qu'a un prince, iie demandaient pas inieux, 
dans le premier moment de la générosité pu- 
blique, que d'aider cette nation a reprendre, a 
exercer I'un des droits les plus naturels des 
hommes assembles. M. Guizot (voy. le Moniteur 
du 25 septembre 1830) conseillait d'attendre et  
d'espérer. Ce n'est que plus tard que le parti 
de la rbsistance, devant les manaeuvres impru- 
dentes du parti de i'action, refusa déunitive- 
ment de signer la charte ou le droit de reunion 
serait inscrit. Les soci6tCs secrCtes ou soi-di- 
sant secretes foisonnaient alors sur toute la 
face de la France, sans proflt pour la cause 
de la liberte, et menaqaient incessamment la 
paix publique. C'est alors que fut votee la loi 
du 10 avril 1834 qui venait briser les associa- 
tions formees par la fragmentation indeíinie de 
comitks composCs de moins de vingt et un 
membres, reli6s les uns aunautres par uu statut 
commun et un meme mot d'ordre, sinon par 
une meme visbe. Les liberaux de la Restaura- 
tion avaient combattu l'article 291 de la loi de 
1810: iis ne se Drent Das faute de voter Dour 
la loi'de 1834 qui devaii dkterminer une guerre 
civile. L'article 29 t n'attcicnail aue les réunions 
periodiques; la loi nou<lle :e tenait aucun 
compte de la periodicité. L'article 391 (ou plu- 
tbt l'article 292) ne menaqait que les chefs des 
associations illicites; la loi nouvelle frappait 
tous les associbs. Eníin, dkrogeant a la Charte 
de 1830. le legislateur ne déferait pas au jury, 
mais livrait les infractions aux tribunaux cor- 
rectionnels. Le rPgne de Louis-Philippe passé, 
la seconde Republique eut le  malheur de ne  

pas etre assez forte pour qu'on lui permlt de 
revoir en paix toutes ces lois restrictives. Le 
22 juin 1849, l'bssemblée nationale interdit 
meme les réunions publiques, demandant du 
reste qu'avant un an il fiit dklibkr6 un regle- 
ment de l'exercice du droit de réunion. Mais 
des le 12 juin 1850 une autre loi ajournait ce 
reglement, ajourn6 encore, et a toujoiirs en  
apparence, par le decret dictatorial du 2 avril 
1852 qui appliquait a toute réunion publique, 
de quelque nature qu'elle fbt, les articlcs 29I, 
292 et 294 du Code penal et les articles 1, 2 et 3 
de la loi du 10 avril 1834. Aucun changement 
n'a Cté introduit, depuis ces jours néfastes, 
dans la legislation qui a confisque en France le 
droit de reiinion (voy. RBunion), et l'onn'entre- 
voit pas le jour ou I'esprit public exigera que 
l'on distingue la réunion patente et legitime de 
la sociCté mystérieuse et condamnable. 

PAUL BOITEAU. 

SOCINIEBS. Voy. Églises protestantes. 

SOLIDARIT~. C'eat une des grandes lois 
qui régisseiit le développement de l'humanitk 
et dominent la science politique. 

L'homme ne  peut pas pliis s'en affranchir 
qu'il ne peut s e  soustraire a la gravitation uni- 
verselle; mais de meme qu'en apprenant a con- 
naftre les lois de la pesanteur qui I'attachc au 
sol, il a décoiivert le moyen de s'klever jus- 
que dans les plus hautes regions de l'air, peut- 
etre parviendra-1-il a donner un plus large et  
plus rapide essor au progrCs politique en &u- 
diaut davantage cette loi de solidarité qui relie 
I'un a i'autre par un lien invisible tous les 
membres de la famille liumaine. 

Dbja, malgré tant de conflits deplorables, 
ensanglantant encore si frbquemment les di- 
\-erses régions du globe, I'esprit d'antagonisme 
qui a rcgne trop longtemps entre les peuples, 
tend a faire place a des sentiments meilleurs 
et  a des idees plus saines, et l'on commence 
a comprendre tout ce qu'il y avait de chimb 
rique a vouloir fonder la grandeur et  la pros- 
perité d'une nation sur l'abaissement et  la ruine 
des autres pays. 

Chaque jour ne s e  charge-t-il pas d'ailleurs 
de nous apporter un enseignement nouveau 
sur les effets de la solidarité universelle des 
peuples l Ne ressentons-nous pas a chaque 
iustant le  eontre-coup d'8vénements qui s'ac- 
coniplissent a des centaines et m@me a des 
milliers de lieues de nous? Qui n'a etB frappk 
du trouble qu'occasionnent les luttes intestines 
des populations americaines dans le mouve- 
ment économique des sociétés europeennes? 
Quin'apercoit aiijourd'hui combien I'ktat d'igno- 
rance et d'affaiblissement des peuples orien- 
taux peut engendrer de cruels dechirements 
et  entraver le progres de la civilisation chez 
les nations occidentales? 

Mais la loi de la solidarii6 ne  se manifeste 
pas seulement de peuple a peuple, elle etend 
son empire sur tous les citogens de chaque 
pays. 

Du falte de 1'Btat et  des sommites sociales les 
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plus élevées jusqu'aus conditions les plus hum- 
bles, il s'opere une série d'actions et  de rkac- 
tions dont nul n'est assure de ne  pas ressentir 
les effets. Si les pelits ont souvent a souffrir 
des erreurs el des fautes des grands, les grands 
a leur tour sont exposés a toutes les calamiles, 
a toutes les catastrophes qui peuvent arriver 
par I'ignorance et la misere des petits. L'epi- 
démie qui vient frapper le riclie daus ses affec- 
tions les plus chkres n'a quelquefois d'autre 
cause que I'escks de pauvrete des malheureux 
dont il est entour&, e t  c'est surtout des souf- 
frances du plus grand nombre que naissent les 
perturbations sociales qui porteut la dbsolation 
et la ruiiie parmi les heureux du moude. 

Que si ,  au lieu de nous renfermer dans le 
' présent, nous considérons la suite des iges , 

nous rctrouvons la loi de la solidarite rattachant 
entre elles les générations successives avec 
non moins de force que les générations con- 
temporaines. C'est que. dans le bien comme 
dans le mal, les faits de l'homme ont une por- 
tée dont il ne lui est pas possible de mesurer 
l'étendue; ce sont comme autant de germes 
qui, lorsqu'ils tombent dans un milieu favora- 
ble B leur dkvcloppement. peuvent grandir et  
s e  mulliplier a l'infini. Semblables au grain de 
sénevé de l'Evanrtile . les aclions Iiumaines. 
soit individuelles , so i t  collectives, peiivent de- 
venir la racine d'kvénements. d'institulions. de  
croyances, de préjugCs, destines a exercer leur 
influence siir le moude pendant une longue 
suite de si&cles. A cliaqiie instant, nous re- 
trouvons dans nos societés modernes la trace 
encore vivante d'idees, de coutumes, de lois, 
qui ont pris naissance dans la société romaiue 
ou dans les forets de la Germanie. La décadence 
de  i'empire romain et l'invasion des Barbares 
n'ont pas encore cesse de peser par leurs con- 
skquences sur les destinées de la plus grande 
partie de i'Europe, et la Revolution franqaise 
a ét6 le point de depart d'une serie d'évene- 
ments e t  de trausformations politiques et  so- 
ciales dont nul encore aujourd'hui ne peut en- 
trevoir le terme. 

Mais si, a toutes les époques, la loi de la 
solidarité a agi avec autant de force, son ac- 
tion ne s'est pas manifestée dans tous les temps 
avec la meme btendue. Qu'importait aux pre- 
miers liabitaiits de Rome ce qui s e  passait en 
Judée, sur les bords du Danube ou dans la 
presqu'fle du Jutland, ce  berceau des Cimbres, 
et cependant c'est de ces diverses regions du 
monde que devaient venir plus tard la trans- 
formalion religieuse et morale et la ruine de 
l'empire dont ils jetaient les fondements. Dans 
le  moyen Lge et m&me dans les premiers temps 
de I'époque moderne, les effets immédiats de 
la solidarite étaient, comme dans l'antiquitk, 
limités par l'état d'isolement ou se  trouvaient 
certaines parties du monde les unes a I'egard 
des autres; mais des hénements qui n'inté- 

aessaient alors qu'une portion restreinte du 
genre humain devaient dans les &es suirants 
exercer leur influence sur de vastes contrées. 
C'est ainsi, pour ne citer qu'uu exemple, que 
les destinées des deux Amkriques s e  sont trou- 

vées rattacliées i celles de l'ancien monde et  
que des idees, des faits, dont I'action a eté 
d'abord circonscrite au continent européen, ont 
joué plus tard un rdle considérable dans la 
constitutiou et  dans le dkveloppemeut des so- 
ciétés nouvelies formées de I'autre c6tk de 
I'Atlantique. 

11 ressort du caractere de permanence et  
d'universalité de la loi de solidarité plusieurs 
enseignements que la politique doit mettre a 
proOt. 

Et d'abord, c'est la nécessitb de tenir compte 
dans toute reforme des obstacles que peuvent 
rencontrer les mesures les plus justes et les 
plus raisonnables, si la transition du rkgime 
ancien au regime nouveau n'a pas &té suflisam- 
ment ménagée, car les changements trop brus- 
ques amknent prespue toujoura des rhactions 
violentes qiii soiivent ne font que donner plus 
de vitalité aux abus qu'on voulait détruire. 11 y 
a quelquefois, il est vrai, des kpoqiies ou il 
semble qu'une socikté peut rompre brusque- 
ment avec tout son passé. La Révolution fran- 
qaise en est un grand exemple. Cependant si 
i'on y regarde de prés, on verra qu'en pareille 
occurrence, la rupture est moins brusque 
qu'elle ne le  parait, que toute transformation 
qui se  manifeste &une f apn  si soudaine dans 
I'organisation sociale est accomplie depuis long- 
temps dans les esprits et  qu'il n'y a de durable 
dans les clianffements operes que ceux aux- 
quels la nation était préparée. Aussi la pliipart 
du temps les réformate~irs n'ont-ils d'autre tort 
que d'avoir trop tbt raison, e t  ils n'bchouent 
dans leur tentative que paree qri'ils n'ont pas 
su  au préalable dkgager le présent des liens 
qui i'encliafneut trop étroitement au passh ou 
attendre qii'il s'en soil dégagé de liii-meme. 
Le grand art de l'bomme d'Etat consiste done 
a se  renfermer dans les limites du possible a 
un moment donne, et il ne peut mesurer I'é- 
tendue du champ dans lequel il lui est permis 
de se moiivoir, s'il ne s'est rendu compte du 
d e g é  d'intensite des iníluences de toute es- 
péce qui tiennent a la solidarité des genéra- 
tions entre elles. 

En m&me temps qu'elle nous permet de 
mieus détermiuer les obstacles qui peuvent 
s'opposer a la réalisation immédiate de certai- 
nes modifications de I'klat social, la connais- 
saiice dc la loi de la solidarite noiis indique en 
que1 sens la politique intérieure doit diriger 
ses efforts. En nous devoilant la dépendance 
étroite et  réciproque qui existe entre toutes les 
parties du corps social, ne nous montre-t-elle 
pas en effet la nécessilé d'éliniiner de la légis- 
lation tout ce qui ne saurait se  concilier avec 
cette miituelle dkpendance et de rechercher 
I'eiisemble d'institutions le plus favorable au 
libre et  complet développement de chaque in- 
dividualite ? 

EnOn elle semble appelke i exercer une in- 
fluence considérable sur les relations interna- 
tionales. Si elle ne suffit pas pour faire renoncer 
les peiiples e t  leurs gouvernements B vider 
leurs différends par la voie des armes, elle tend 
a rcndre les guerres moins fréquentes, a les 



circonscrire dans des limites pliis etroiles et  i 
faire prévaloir l'idee de les prévenir par une 
entente comrnune ; car elle apprend aiix na- 
tions que leur intéret est de s'aider miituelle- 
ment et non de se nuire, et  elle doit leur in- 
spirer le désir de se  concerter poiir assurer le 
maintien de la paix et  seconder partout le pro- 
gres de la civilisalion. L. FOUBERT. 

SOPHISMES POLITIQUES. On peul voir, au 
mot Tactique parlementaire, que cette dksi- 
gnation s'applique , non a la substance meme 
des délibkrations d'un corps politique, c'est-a- 
dire a l'influence que peuvenl avoir sur ses 
votes la oarole ou les manaeuvres ~articulikres 
des oratiiirs, mais spécialement iiix formes, 
aux dis~ositions rkalementaires d ' a ~ r e s  les- 
quelles ;l convient dYe délibérer, poi r  que la 
délibkration elle-mSme soit digne et fructueuse, 
disons plus, pour qu'elle soit possible. C'est 
ici, et sous le norn de sophismes poliliq~tes, 
que nous avons a nous occiiper de la question 
si importaiite de la logique parlemenlaire, ou, 
en d'autres termes, du niode d'agir dans le dé- 
bat oratoire, du mode de parler e t  de raisonner. 

La tactiyue parlementaire, c'est I'art de 
maintenir i'ordre dans les niouvemenls de l'ar- 
mee delibkralive, de se dkfendre contre la con- 
fusion et le désarroi, c'est I'école de peloton 
et de bataillon. La logique parleinentai~e, c'est 
l'art de s e  mettre en garde contre les erreurs 
el les surprises, contre les pieges et les fraudes 
de la discussion; c'est I'art d'y faire régner la 
bonne foi, d'y faire prcaaloir I'honn8tetk et la 
vbrité contre les suggestions de I'intéret. C'est 
la strale'qie propre a déjouer les strntagZmes 
de i'ennemi. 

Le sophisme, oii fanx raisonnement, est en 
effet i'ennemi redoutable, subtil, acharné, que 
I'on retrouve sans cesse en face de soi sur ce 
champ de bataille; et  telle est sa profonde ha- 
biletk, te1 est son empire, qiie l'on ne  saurait 
btre trop fortement armé, trop vigilant, si I'on 
veut le saisir et le terrasser; car l'arene poli- 
tique étant son terrain par excellence, huit 
fois sur  d i r  il a chance de I'emporter siir un 
loyal adversaire et de se faire decerner le 
triomplie par les juges du camp. 

Un auteur s'est rencontrk qui a enseigné ex 
professo a plaider, suivant les besoins de la 
cause, le vrai ou le faiix, avec une égale force 
et un kgal siicc8s. C'est Gkrard Hamilton, le 
célebre Hamilton- Single- Speech , qui , apres 
avoir joue un grand rdle dans le Parlement 
d'lrlande, ne prononca jamais qu'un seul dis- 
cours dans la Cliambre des communes. Son ou- 
vrage est I'application de la maxime : Qui vevt  
l a j in ,  vezct les moyens, et sa thkorie es1 celle 
du succes quand meme. \'oici quelques-unes 
de ses formules : u Exagérez et  aggravez ce 
qui a été dit contre vous, et  alors vous serez 
en état de prouver que cela n'est pas vrai; ou 
adoucissez et rkduisez les faits, et alors ad- 
mettez -les en partie et avec apologie (avec 
exciise). - 11 est rare qu'il n'y ait pas quel- 
qu'un qui, dans le  cours du dkbat , mctte en  
avant quelque chose d'outrk, de ridicule et  

d'insoutenable; avec un peu d'art, vous repré- 
senterez ceci comme etant I'opinion commnne 
de tout le parti. - Admettez et  exposez avec 
un air de candeur, comnie le point en question 
le plus fort contre vous, ce que vous etes sifr 
de powoir rkfuter. - En changeant i'ordre 
chronologique des évknements, vous pouvez 
changcr non-seulement leur apparence, mais 
leur nature. - En faisant un exposk, suppri- 
mez quelques-unes des circonstanees les plus 
défavorables , mais retenez -en suffisamment 
pour ne pas rendre i'impostiire manifeste. - 
Si le total de la question est contre vous, ne 
parlez que d'une partie comme si c'etait le tout. 
- N'omettez pas entierement, mais placez dans 
l'ombre les circonstances essentielles qui sont 
contre vous. - En prenant seulement une par- 
tie de ce qui a kté dit, le commencement et  la 
fin, et en omettant les chafnons intermediaires 
on peut rendre un bou argiiment entierement 
ridiciile. - Si le point principal est fortement 
contre vous, considérez ce qui est le plus A 
votre avantage, et ce qui prendra faveur : in- 
s i s t e ~  la-dessiis et toiicliez le reste légkrernent. 
-Une dkíinition est une Bnumération des prin- 
cipaux attributs de la chose; éiiumérez ceux 
qui conviennent a votre but, et  supprimez ce  
qui serait contre vous. - Notez soigneusement 
les endroits faibles de vos adversaires, répon- 
dez-y et  ne faites aucune attentioii aux argu- 
ments les pliis forls. - Si vous ne pouvez pas 
embrouiller i'argument des le debut, avisez 
clianger la question en iutroduisant dans le 
cours du débat quelque chose qui lui ressemble. 
- Pour attaquer ce qui a étk dit ou défendre 
ce que vous avez dit vous-meme, ajoutez ou 
siibstitriez quelques termes plus doux ou plus 
forts, selon votre convenance. - Si vous n e  
pouvez pas réfuter un fait, ne  le falsifiez qu'au- 
tant qu'il faut, pour vous mettre en état de le  
rkfuter. 1) 

Que I'on suppose ces moyens sopliistiques 
mis en oeuvre avec talent et autorité, ces cy- 
niques preceptes adroitement suivis (ils ne l e  
sont que trop souvent), et  I'on comprendra 
tout le danger que court la vkritk et  combien 
il importe d'etre prémuiii contre de pareilles 
attaques. Elles se supportent jusqu'a un cer- 
tain point au barreau, ou le rble de I'avocat est  
un rble obligé; elles se  pardonnent aux néces- 
sités de la defense d'un client. La d'ailleurs on 
a affaire a des magistrats qui savent a quoi s'eu 
tenir sur ces dires de la partie passant par la 
bouche de i'avocat. l a i s  I'orateiir politique ne 
doit reprksenter que l'interet public et la vé- 
rité; ii parle en son propre nom, il faiidrait 
que sa sincérite ne pút pas etre révoquke en 
doute. On I'a dit avec raison : n Si l  est une po- 
sition ou ron soit plus particnli6rement tenu 
d'etre vrai, ou il soit plus honteux de ne I'etre 
pas, c'est celle d'iin mandataire public, organe 
de la patrie dans un conseil national. n 

Et pourtant, lorsqu'on passe en revue la ion- 
gue liste des sophismes, ingénieux ou gros- 
siers, auxquels peuvent avoir recours les Iiom- 
mes d'Etat, qiie de faits liistoriques , eloignés 
ou réccuts, que de portraits, que de types bien 
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connus reviennent tour a tour en mémoire I 11 qu'ou l'on sera entrainé?Connalt-on lesarriere- 
est vrai de dire, et  disons-le anssi, que le so- pensées des aiiteurs de la proposition ? r dira le 
phisme n'impliquepas toujours la mauvaise foi, sophiste de depance. a Que peut-il venir de hon 
i'intention de tromper sciemment; il y a beau- de leur part? Ne les connalt-on pas comme 
coup de ces sophisfes ingénus qui ne sont que hommes dangereux? u dira le sophiste desper- 
de mauvais raisonneurs, s e  trompant d'abord sonnalités injurieuses. «La yroposition a contre 
eux-memes. elle les gens sages et vertueux, cela di1 tout, r 

Bous n'avons, en  citant Hamilton, indiqué soutieudrd a son tour le sophiste despersonna- 
encore qu'une espece de  sophisme; c'est c ~ l u i  lités adulaloires. Enfin: u On n'a que faire d'a- 
qui consiste a falsiíler i'exposé des faits, a dé- doptercettemesure, car nous avons I'intention 
naturer les arguments, les opinions de son an- de proposer mieiix, n s'écriera le sophiste des 
tagoniste. C'est le premier d'une catégorie de diversions art@cieuses.t 
sophismes dits de confusion, dont le  but est On voit que le sophisme a presque toujo~rs  
d'obscurcir la discussioo, tant6t en  jelant du sa source dans un interCt de sitnation, et que, 
ridicule, du discrédit sur la pensée d'autrui, par la force des choses, il n'est guere d'orateur 
au moyen de certains mots recus; tant6t en politique qui monte a la tribune, saus que 
faisant prendre l'obstacle pour la cause; en quelque sopbisme y monte avec l u i  De la cher 
outrant les conséquences d'une objection; en ceux qui auront a le  combattre, et  chez ceux 
usant de  pétitions de principe et  de termes qui l'ecoutent comme juges, I'extreme irnpor- 
ambigus ou imposteurs, de distinctions simu- tance d'une bonne logique parlementaire qui 
Iées, de fausses applications, de fausses assi- les mette a meme de discerner les instrumcnts 
milations. d'erreur et de dégager le vrai du faux. 

Cne autre catkgorie de sophismes, dits d'au- Bentham avait divise les sophismes politiques 
torité, renferme ceux qui consistent dans I'ex- autrement que nous venons de le faire avec 
ploitation des préjugés, en attrihuant a telle ou Et. Dumont , de Geneve. 11 les rangeait eii trois 
telle opinion une valeiir dkcisive qu'elle ne classes comme il suit : l o  ceux qui sont propres 
possede réellement point. Soit, par exemple, au parti ministériel; 2 O  ceux qui sont propres 
l'argument banal tiré de la a sagesse de nos 8 i'opposition ; 3 O  ceus qui son t communs aux 
peres N ,  de la r vbnérable antiquite U, comme deux partis. Mais il reconnaissait lui-meme ce 
s i ,  suivant le mot de Pascal, ce n'était pas que cette division a d'arbitraire, chacun des 
i'antiquitk qui est jeune, et par conséqiient deux partis pouvant user tour a tour des memes 
sans expérience. Puis cet autre argument cap- sophismes. 
tieux tiré de I'absence d'antécédents et con- 11 est une dernibre classe de sophismes que 
cluant a un veto iiniversel, sans tenir compte Dumont appelle anarchiques, parce qu'ils out 
des explicatious plausibles qui lui 6tent toute une tendance a dktruire toute espece de gou- 
valeur; puis i'exploitation du sentiment de peur vernement. Bien qu'ils apparliennent ii la classe 
qu'exeite tout changement, des qu'il est qua- des sophismes dits de co?sfusion, il en traite 
lifié de nouveauté , d'innovation , comme si  skparément parce qu'il les a trouvks promul- 
toute chose, avant de vieillir, n'avait pas com- gues dans la fameuse De'ckrationdes droils de 
mencé par etre nouvelle. Puis viennent les so- l'homme e t  du ciloyen, décrétée en 1789 par 
phismes de ceux qui prktendent que les lois I'hssemblée constituante, et qu'il a vu de l'a- 
anciennes sont irrévoeables et enchafnent la vantage a les conibatlre ainsi rkuuis dans un 
postkrité a perpétuitb ; de ceux qui s'appuient Bnoncé legaln. C'esl ce qu'il a fait avec nn grand 
sur  I'opinion du grand nombre, comme p6remp- sens, en analysant cette suite de propositions 
toire; de ceux qui spéciilent sur les effets conipleses, obscures, ou un melange & vrai 
d'une humilité affectée ou d'une supkriorité fait illusion sur le faux, et qui n'est, avrai dire, 
prétendue, vis-a-vis de leur adversaire ou de qu'iine compilation des grands paradoxespro- 
la mesnre proposée. clames par les premiers écrivains du dix-hui- 

Une troisieme catkgorie comprend les so- t i h e  siecle. 4 Dans les lois, dit-il, et surtout 
phismes appelks dilatoires, en ce qu'ils tendent dans les principes fondamentaux des lois, les 
a faire ajourner I'examen des propositions de mots sont des choses, et  les termes impropres 
reforme qu'ils n'ont pas réussi a faire repous- qui font naitre des idécs fausses, peuvent 
ser  hic et nunc. L'un, le quiétiste, dit a que la conduire a des calamités nationales. Je ne con- 
mesure n'est pas réclamée, n'a rien de néces- nais rien de plus jiiste que cette pensée de 
saire, qu'on peut derneurer tranquille dans le Garat, a que ce qu'il y avait eu d'absurde dans 
statu quo. n Un aulre, le temporiseur, u que la révolution a conduit i ce qu'il y avait eu 
la mesiire peut avoir du bon. mais que le mo- d'atroce. » CHARLES READ. 
ment n'est pas venu, qu'on peut y penser a 
loisir, qu'il viendra sans doute un temps plus l.  On aura beau dlre, ces diffdrents eophismes di- 

laloires, en faisant sjourner chaque anude depuia Opportun. Un autre, le progressif. qu'il faut 1M4, par une  majorit6 de satiofaits, la reforme *lec- 
proceder lentement, par parties, a l 'exéc~tion toraie et parlementaire i'rdjonetion de8 eapaeit6s. 
de la reforme, si  on I'adopte; ,> ce]ui-]isait toute out impatiente, irritd le baya extra-16gal et oontribué 

la force dvempechemeot que renferme ce mot : plus qu'ou n e  pense gcet  dtat general des e~pri ts  qui, 
joint anx incidente du moment, a produit comme A 

marche graduelle. Cn autre allkguera que le i'improviste la rdvoiution du 24 février 1848. 
bien est toujours mélangé de mal, que i'on ne  3: ~~;;tn4&yO;~$~;~";~,";;rage Dumont, 
peiit atteindre bien s u ~ r & m e ;  c'est le uou, nt,vons done aucune opinion anr la valeur de  
phiste des fausses consolations. Sait-On jus- sa  d6monstration. M. B. 
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SORT (SUFFRAGE PAR LE). Toiis les po- Les constitutions grecques étaient des @u- 
litigues de l'antiquitt? ont dit que le snffrage vres d'art ; elles prksentaient d'inghnieusee 
par le sort Ctait de la nature de la dCmocratie, combinaisons ou le sii5rage par le sort devait 
et le suffrage par le choix de celle de I'aristo- avoir sa place et son mérite. C'ktaientdes gou- 
cratie. Montesquieu et Rousseau I'ont dit aprks vernements directs : les citoyens y etaient 
eux. Ils ont confondu la dkmocratie avec le gou- presque tous initiés aux affaires. C'etaient des 
vernement direct , et donnC le nom d'aristo- academies: l'éducation publique et perpetuelle, 
cratie a deux choses tres-differentes, au gou- l'kgalitk des citoyens, la vie en plein air et 
vernement des riches ou des nobles, et a la l'mgueil de la liberte faisaient disparaltre I'iné- 
reprksentation nationale. galité de  fortnne et etablissaient un uiveau in- 

U Le sort, dit Montesquie~I, est une facon tellectuel assez Bevé; il Ctait dificile qiie le 
d'élire qui n'afflige personne; il laissea chaqne sort tomb8t sur un citoyen absolument inca- 
citoyen une esperance raisonnable de servir la pable. Et encore, qnelles pr8cautionsl 
patrie. a - U Ce ne sont pas la des raisons, dit C'est le sort qui a design8 les membres sor- 
~onsgeauf. Si I'on fait attention que Yélection tants de plusieurs assemblkes niodernes, re- 
des chefs est une fonction du gouvernement et nouvelahles par fractions. A la grande rigueur, 
non de la souverainete, on verra pourquoi la il pourrait &tre pourvu par le sort aux emplois 
voie du sort est plus dans la nature de la dé- de jures, de maires (a condition qu'ils fussent 
mocratie, ou l'administration est d'autant meil- pris dans le sein du conseil municipal), de 
leure que les actes en sont moins multiplibs ... scrutateurs des Blections, de trksoriers &as- 
Dans toutc véritable dkmocratie, la magistrature semblées, etc.; mais il fandrait établir des con- 
n'cst pas un avantage, mais une charge oné- ditions de fortune, d'instruction, de loisir, qui 
reuse, qu'on ne peut imposer justement a un équivaudraient aux dificultés de l'elipibilite, et 
particiilier plut6t qu'a un autre. La loi seule qui seraient bien plus blessantes. 11 est impos- 
peut imposercette cliarge A celui sur qui le sort sible de prkvoir I'époque ou I'instruction sera 
0mbera.n Ne plaignez-vous pas ces citoyens assez répandue et le loisir assez grand pour 

désignCs pour la magistrature? Quant a eux, ils que le gouvernement devienne direct. Le sort 
ne paraissent pas sentir leiir malheur. Quoicpe n'est pas de nature a etre adopté dans un gou- 
Rousseau ait soiivent un sentiment plus vrai vernement reprksentatif; si meme il pouvait 
des dérnocraties grecques que lontesquieu , l'etre , l'élection serait toujours pr4férable : 
I'explicafion de celui-ciparalt ici plus naturelle. elle seiile donne un vrai mandat. 11 y a qnel- 
11 est vrai que Rousseau ne parle que d'une ques exemples modernes de I'intervention du 
dbmocratie idéale. Rousseaii donne la vraie sort dans la formation des corps représenta- 
théorie du suffrage par le sort, quand il dit: tifs ou gouvernementaux. (Voy., par exemple, 
a Ces Clections n'anraient pas d'inconvénients francfort.) J. DE BOISJOSLIN. 
dans une véritable dkmocratie ou, tout btant 
&el, aussi bien par les maeurs et par les ta- SOUVERAIN. Ce mot designe un pouvoir 
lents que par les maximes et la fortune, le superieiir et iiidépendant, celui duqiiel decou- 
choix deviendrait presque indiffkrent. Mais j'ai lent tous les autrcs pouvoirs. D'aprks les an- 
dkja dit qu'il n'y avait pas de véritable dPmo- ciennes doctrines politiques, ce poiivoir supé- 
cratie ... Quand le choix et le sort se trouvent rieur venait de Dieu, et les rois de droit divin 
m&lPs, le premier doit remplir les places qui Ctaient soi~verains, comme tenant leur puis- 
demandent des talents propres , telles qiie les sance de Dieu meme. Les doctrines modernes, 
emplois militaires: I'autre convient a celles ou dont il semble dimcile de contester la recti- 
sufisent le bon sens, l'integrite, la justice, tilde, n'admettent pas ce droit divin, et c'est 
telles q u ~  les places de judicatnre, parce qiie dans le peuple qu'elles font résider la sonve- 
dans un Etat bien constitué ces qualités sont raine puissance. Mais, on l'a rernarqiib avec 
eommunes a tous les citoyens. n C'est cette raison, g6neralement le peuple n'est souverain 
distinction pratique que Solon ktablit a AtliB- que pour délbguer, du moins engrande partic, 
nes (Montesquieu) , encore eut-il le soiu de sa soiiverainete, laquelle consiste ainsi essen- 
flxer le nombre des eligibles, d'exiger un exa- tiellement dans le droit de former un pacte po- 
men sevbre, des conditions de cens, des red- litique avec celui qu'il institue son délCgn8, et 
ditions de comptes, etc. C'est ainsi qu'on choi- d'en instituer un nouveau, en cas de violation 
sissait les cinq cents conseillers d'Etat, dans de ce pacte par le premier contractant. 
le gouyernement direct d'Athenes; mais dans Le vrai souverain est donc cette personne 
les gouvernements représentatifs (rkpubliques collective qui fait la loi constitutionnelle. Un 
de Lycie, d'Achaie, d'brcadie), on s e  serait roi, le chef de I'État, n'est qu'un souverain re- 
bien gardk de choisir au sort les lkgislateurs latif; on ne peut lui donner c e  titre que par 
qui dkcidaient en dernier ressort. Quant aux sous-entendu et dans un sens subordonuk. Le 
juges , les modernes exigent toujours d'eux premier posskde en lui-m&me le principe de sa 
le bou sens, l'intkgrité, la justice , mais on puissance; le second tient la sienne d'un droit 
veut aussi qu'ils sachent le droit , ce que la temporel antkrieur , dont il lui faut reconnaltre 
grice du sort ne leur communiquerait pas tout la suprematie; car il n'est legitime qn'autant 
de suite. qu'il a re. du premier son investiture. 

Dans la pratiqua a-t-on tire de ce fait, que Ja 
1. b'w~it dee loin, liv. 11, chap. 11. nation est souveralne, toutes les consequences 
a. Cat ra t  eocial, liv. IV. chap. 111. qu'il devrait logiquement entralner? Les attri- 
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butions que le  peuple constituant dklegue au 
prince, son reprksentant permanent, et celles 
qu'il se  reserve a lui-meme, dans la personne 
de ses commet tants temporaires, les assemblées 
électives , ces attributions sont-elles toujours 
équitablement réparties et rkglkes? Grave ques- 
tion, que certains tlikoricieus résolvent d'une 
manihre négative, en faisant observer qu'il est 
telle prkrogative, par exemple le droit de faire 
la paix et la guerre , celui de couclure des al- 
liances et  de négocier des traitks, que le pou- 
voir souverain ne devrait en aucun cas aliéner 
ou abandonner, comme il le fait lorsqu'il dé- 
legue au prince, en pareille matihre, cette ini- 
tiative considerable qiii engage tout d'abord la 
politique et rend souvent tout revirement im- 
possible. CHARLES READ. 

SOUVERAIIOETE. Prise dans I'acception soit 
de souveraineté héréditaire et  moriarchiaue. 
soit de souveraineté klective et nationale; la 
souveraineté porte sa définition et sa condam- 
nation dans son étymologie. Soureraineté signi- 
íie: qui est au-dessus. Or un jour viendra ou 
l'homme, suGsamment instruit, n'admettra plus 
d'autre souveraineté que celle légitimemeut 
exercée par lui sur la matiere et sur les &tres 
inférieurs , naturellement prives de la faculté 
de se transmettre de génération en generation 
les trksors accumulks de I'expérience et de la 
science. Un jour viendra ou I'homme n'admet- 
tra plus qu'iin autre hotume soit au-dessus de 
lui, sinon par la supériorite que ses muvres 
auront attestée. En effet, il n'y a de soiiverai- 
neté naturelle que la supkrioritk intellectuelle. 

Qu'on la place dans le monarque ou qu'on 
la place dans le  peuple , qu'on la fasse dkriver 
d'un prktendu droit divin ou qii'on la fasse dk- 
couler d'un prktendu droit populaire, qu'on la 
nomme nationale ou autrement, la souverainetk 
collective, - fait transitoire, - est appelée a 
disparaitre comme ont déja successivement 
disparu beaucoup d'erreurs et d'usurpations. 
La fkodalitk s'est kteinte apres avoir fait son 
temps; la souveraineté s'éteiudra pareillement 
apres avoir fait le sien. II n'en restera plus que 
le nom servant de borne milliaire sur la route 
des siecles pour marquer le trajet parcouru 
par la civilisation. Ainsi s'accompliront ces pa- 
roles de llÉvangile : e11 n'y aura p l~is  de mai- 
tres parmi vous; vous n'avez qu'nn seul et  
meme maitre et vous &es tous f rkres .~  Rlais 
parce qu'il n'y aura plus dans l'avenir de sou- 
veraineté de I'homme sur l'homme, mais parce 
qu'il n'y aura plus de sujétion sociale, est-ce a 
dire qu'il n'y aura plus d'Etats? - Non ; il y 
aura toujours des fitats, mais les gouverne- 
ments, qu'ils gardent ce  nom oii qu'ils le clian- 
gent pour en preudre un plus modeste, n e  se- 
ront plus que la gestion par un ou par plusieurs, 
soit a titre hkréditaire, soit ii titre temporaire, 
de la chose publique, res publica, de la chose 
commune. Ces gouvernernen ts ne  mkleront 
plus ce qiii est iivlivis par destination avec ce 
qui est individuel par essence. 11s ii'en seront 
plus la confusion arbitraire, ils en seront la 
skparation rationnelle. A I'État, tout ce qui est 

nécessairement indivis ; a l'lndividu , tout ce 
qui est naturellement individuel. Rien de plus 
facile a tracer que la ligne de démarcation en- 
tre I'iudivis et  l'individuel. A moins de les dé- 
truire , peut-on indivtdualiser la force publi- 
que e t  la voie publique? Non: donc la voie 
publique et  la force publique, ktant indirisi- 
bles , appartiennent a 1'Indivis qui coustitue 
l'etat. A moins de la conflsquer, peut-on iza- 
tionaliser la liberte de croire et de penser qui 
implique la liberte des cultes, la liberté de 
I'enseignement, la libertk de la parole, laliberte 
de la presse et la liberté de réunion? Non: 
donc toutes les libertes qui sont A la liberte 
ce que les fractions sont a l'entier, appartien- 
nent a I'Individu, agissant dans I'exercice de 
sa  raison développke par I'ktude, eclairée par 
I'instruction. Hors de cette skoaration entre la 
puissance indivise communément qualifiée azc- 
lorité et la puissance i?ldividueZle communé- 
ment qualiflie liberlt'. il n'y a que contradiction 
et  inconséquence. Je vais le prouver. Apres 
avoir déclare que .la souveraineté, n'étant que 
l'exercice de la volonté génerale, ne peut ja- 
mais s'aliéner, et que le souverain, qui n'est 
qu'iin etre collectif, ne  peut 6tre représenté 
que par lui-m&me II , que fait I'auteur du Con- 
trat  social, que fait Jean-Jacques Rousseau? 
11 se  donne un dementi forme1 en ces termes : 
riTous les services qu'un citoyen peiit rendre 
a I'Etat, il les doit aussitbt que le souverain les 
demande; mais le souverain, d e  son cbté, n e  
peut cliarger les sujets d'auciine chaine iniitile 
ti la communauté.. . Jean-Jacqiies Rousseau 
admet donc ainsi dans sa pensée ce que la 
mienne n'admet pas daos Yavenir: un souve- 
ra in  et des sujets. Mais si le souverain, ce qui 
n'est pas sans exemple et. sans vraisemblance, 
charge les sujets de chalnes inutiles a la com- 
munautk, comment les sujets chargks de chal- 
nes s'y preiidront-ils pour les hriser? Jean- 
Jacques Rousseau rkpond : u A I'instant que le 
gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte 
social est rompii; et tous les pcuples citoyens, 
rentrés de droit dans leur liberté naturelle, 
sont forcks mais non pas obligés d'obéir ... 
Tant qu'iin peuple est contraint d'obkiret qu'il 
ob6it , il fait bien ; sitdt qu'il peut secouer le 
joug e t  qii'il le secoue, il fait encore mieux; 
car recoiivrant sa liberte par le meme droit 
qui la lui a ravie, ou il est fondk a la reprendre 
ou i'on n e  I'ktait point a la lui bter. n On le 
voit, la souverainetk inalienable et indivisible 
longuement décrite et  faussement dkíinie par 
Jean-Jacqiies Roussenu, n'est ni indivisible ni 
inalienable : c'est la chaine rivée s'appelant 
tyrannie, c'est la clialne brisée s'appelant ré- 
volution. Rien n'est donc changé dans les rap- 
ports séculaires enlre souverains et  sujets ; 
c'est toujours le droit alternatif du plus fort 
qui s'exercc en rertu de cet axiome: .Le plus 
fort n'est jamais assez fort pour etre toujours 
le maitre. a 

Si la souverainetk est inaliknable et indivisi- 
ble, aiosi que l'afirme i'auteur dn Contral so- 
cial, comment la souveraineté s'erercera-t-elle? 
A11 lieu de la dklégiier, le  peuple I'exercit-il 



directement, ce serait la souverainetb numéri- 
que, ce serait la souveraineté de la force par 
le nombre, et ce pourrait elre la souveraineté 
de I'ignorance et de la violence : eh bien I contre 
les excescommis par une majorité ignare et bru- 
tale abusant dela soiiveraineté, que1 recours une 
minoritk éclair6e et subjuguée aurait-ellel Elle 
n'aurait pas meme le recours a la force avec 
un espoir raisonnable de succhs, puisqu'elle 
serait I'inlkrioritk numkrique. lean - Jacques 
Rousseau s'ktait posé ce probleme: u Trouver 
une forme d'association qui dkfende et protége 
de toute la force commune la personne et les 
biens de cliaque associk, et par laquelle cha- 
eun, s'unissant a tous , n'obéisse pourtant 
qu'a lui-meme et reste aussi libre qu'aupara- 
vant. 1) Ce probleme, on peut dire que i'auteur 
du Contrat social ne I'a pas résolu, m@me 6 
demi, quoiqu'il I'ebt bien posé. Cela s'expliqiie 
par la faute que Jean-Jacques Rousseau a com- 
mise en faisant entrer dans i'association les 
personnes, alors qu'il eiit dh se borner a y 
faire entrer uniquement les biens. A l'bpoque 
ou il kcrivait, la société anonyme n'existait pas 
encore. 11 a ignoré que la socikté anonyme dif- 
fere de la socikté en nom collectif, en cela que 
la premiere n'implique pas la solidarité qu'en- 
tralne la seconde. La socikté anonyme est une 
association de capitaux et n'est pas une asso- 
ciation de personnes, tandis que la sociktk en 
nom collectif est une association de personnes 
et de capitaux. Ce perfectionnement des so- 
ciétks attend les htats; ils s'éloigneront de plus 
en plus de la forme de la societe en nom col- 
lectif et se rapprocheront de plus en plus de 
a forme de la societé anonyme. Le joiir ou les 
Etats auront atteint ce but désirable, le noeud 
meurtrissant du communisme législatif et de 
la solidarité Ikgale sera dknoué; la collectivitk 
ne sera plus exposée a la perte de sa liberté 
parce qu'un membre aura fait de la sienne un 
usage, a tort ou a raison , déclaré dangereux. 
Alors il n'y aura plus, sous aucune forme et 
sous aucun nom, de souveraineté sociale; il 
n'y aura plus, de fait et de droit, quc la sou- 
verainetk individuelle, celle-ci se garantissant 
contre toute atteinte dont elle pourrait @tre 
I'objet par les moyens les plus eficaces que 
la scieiice appliquke a la socikté aura trouves. 

Aristote a dit: « C'est un grand probleme de 
savoir ,a qui doit appartenir la souveraineté 
dans 1'Etat ; ce ne peut etre ou qu'a la majo- 
rité, ou auxriclies , ou aux panvres , ou auxgens 
de bien, ou a un seul individu supérieur par 
ses talents, ou a un tyran. L'embarras est 
égal de toutes parts. u Je comprends l'embarras 
d'Aristote; mais cet embarras cesse d'exister 
aussit6t qu'on a reconnu que toute soiiverai- 
netk sociale pouvant attenter a la souveraineté 
individuelle ne doit appartenir apersonue. Cette 
souverainetk usurpatrice est condamnke par 
ses ceuvres; bientot, espkrons-le, avec les pro- 
gres de I'instruction populaire et les prodiges 
de la civilisation , elle n'aura plus de raison de 
subsister dans auciin pays méritant le nom 
d'État civilisk. 

Avant moi, M. Guizot s'était exprimC ainsi: 

a J'affirme que la souveraineté de droit, com- 
plete et permanente, n'appartient a personne. r 
Malheureusement, au Iieu de deduire de ce 
principe toiites les consequences qui en dé- 
coulent, i'aiiteur de 1'Eisloire de la civilisation 
en Europe a reculé timidcment devant elles. 
J'ai kté moins timide et plus logique. D'accord 
avec Jean-Jacques Rousseau s'exprimant ainsi: 
(111 est contre I'ordre naturel que le grand 
nombre gouverne et que le petit soit gou- 
verné ) I ;  n'admettant pas davantage que le pe- 
tit nombre opprime et exploite le grand; ap- 
prehendant aiissi la domination toujoiirs abusive 
d'un seul sur tous, j'ai cherché une forme d'ad- 
ministration publique, une forme de gourerne- 
ment qui ne fiit ni le régime dkmocratique, ni 
le rkgime aristocratique, ni le régime monar- 
chique, une forme dkrivant de la nature des 
choses, forme rationnelle qui se traduisft par 
le mot séparation, au lieu de se traduire par 
le mot souveraineté. L'ai-je trouvée? La ligne 
transitoire de démarcation que je propose de 
tracer entre i'indivis et I'inda'uiduel est la rka- 
lisation de ces paroles de 11. Daunou, qui re- 
montent au 26 avril 1793: «Avant de savoir 
qui agira au nom du peuple, qu'on sache d'a- 
bord ce qu'il fera lui-m&me et que nul autre 
ne fera pour lui. n Suiyant ce précepte, j'ai 
voiilu savoir de quoi 1'Etat se melait lorsqu'il 
semblait de ce queje crois, de ce que je pense, 
de ce queje  dis, de ce que j'écris, de ce que 
j'imprime, de ce que j'enseigne, m@me de ce 
que je fais, quand ce que je fais n'est pas un 
abus dc ma force réprouvé par ma raison; 
aprks de longues annees d'examen et d'obser- 
vation, j'ai reconuu que i'liumanité et la so- 
cikté, la paix et la liberté auraient tout a ga- 
gner a ce que, jusqu'a disparition complete, 
la part de la souveraineté collective ftit de plus 
en plus restreinte, et la part de la souveraiiieté 
individuelle de plus en plus éteudue. l a i s  si 
je conclus a la souverainete collective radicale- 
ment restreinte, je ne coucliis pas a la souve- 
raineté collective faussement divisée. La puis- 
sanceindivise et la puissauce individuelle ayant 
chacune leur orbite tracke, je revendique pour 
I'État lambme plénitude d'action que pour I'in- 
dividu. Ce que ~'État a le droit ou le devoir de 
faire, il faut qu'il ait i'entiere liberté et i'entier 
pouvoir de le faire. Ayant la garde de I'honneur 
national, de l'indkpendance nationale, de I'in- 
tkgritk nationale, de i'ordre matériel, i'Etat est 
le seul juge des atteintes gui y sont portées. 
11 decide de la guerre, et s'il lui paralt qu'elle 
doive &re déclaree, il n'est tenu de prendre 
d'autres conseils que ceux de sa propre sa- 
gesse. 11 est la force matérielle prkposée au 
maintien de I'ordre et de la paix. 11 fait les re- 
glements d'admiuistration publique. La souve- 
rainetk individuelle étant le droit, toiit le droit, 
ce droit se rQle naturelitment de lui-meme 
par i'usage, sans crkation I d i c e  d'aucun pou- 
voir Iégislatif. La politiqufs étant la premikre 
des sciences, les questions se résolvent scien- 
tiflquement; elles ne sont plus mises aux voix, 
mais a i'étude. C'est le savoir qui les dknoue, 
ce n'est plus la majoritk qui les tranche. Le 
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scrutin s'applique exclusivement au choix des 
personnes; il cesse de servir 4 la confection 
des lois dites lois positives. La socibté conte- 
nant ses lois n'a qu'a les chercher en elle-m&me 
pour Stre sure de les y trouver. L'impbt ayant 
revetu sa forme la plus simple, celle de prime 
generale et spbciale proportionnelle aux ris- 
ques spécifi&s, le hudget qui en découle n'a 
plus besoin qu'on le vote annuellement. lmpbt 
payé, budget voté. Le contrdle d'une cour des 
comptes sunit au maintien de la rCgularitC dans 
la comptabilité publique, maintien qui ne sau- 
rait Stre trop strict, car il ne doit pas seule- 
ment empecher les dilapidations, il doit encore 
placer l'Etat au-dessus de tous les soupqons. 
L'armée et la flotte se recrutant uar voie d'en- 
rdlements volontaires, i l  n'y a plus de votes 
annuels de contingents. lndependante de 1'Etat 
e t  procédant des $sticiable< la justice se reud 
au nom de la justice. L'Etat y demeure aussi 
Btranger qu'au service des cultes, dans lequel 
il n'a a intervenir qu'en cas de trouble de 
l'ordre materiel. Chaque croyant paye directe- 
ment les frais de son culte, de mente que Ics 
frais d'enseignement des enfants sont payes 
par chaque famille. N'ayant pliis a porter le 
poids de toutes les branches parasites sous 
lequel pliait sa tige, et restreinte ainsi a I'uni- 
que fonction de maintenir I'ordre public et 
I'ind6peudance nationale, j'estime qu'il con- 
viendrait de terminer ce court apercu de la 
souveraineté par ces mots : Souverainetb , 

, VOY. Police.' EMILE DE GIRARDIN. 

SPECTACLE. Voy. 'Taxe des indigents et 
Thbatre. 

SPECTACLES PUBLICS. Voy. PBtes natio- 
nales. 

SPBCULATION. Voy. Prix. 

SPIRITUEUX. Voy. Alcool, Vin. 

1. Comme noua n'eutendons pas compl8tement l a  
souverainetL nationale i l a  maniAre de l'auteur de I'ar- 
ticle qu'on vient de l i r e ,  on ne  tronvera peut-&tre pas 
a u  mot Polite ce  que M. E. de Qirardin lu i  attribiie. 
Ponr  noiia, l a  souverainet6 nstionale n'est que  1'6- 
noncB abrBg6 du prineipe que la souverainete' ne sau. 
ra i t  elre le patrimoine d'un seul, maia qe'il appartient 
en propre la nation ent ihe ,  ce que  M. de Girardin 
admet Bgalement et  d'uue mani&re tr8s - Bnergique. 
Sur  ce point,  comme sur  plusieurs aut res ,  nous 
sommes d'rccord. Reste seulement 8 srvoir s i  I'on 
peut t irer de l a  souvera inethet te  conséquence (voy. 
ci-dessw), que les questions i ne sont pas mises aux 
voix. mais81'6tnde.. Si les hommes Btaient des auges, 
n'ayant aueune passion, point d'Bgoisrne n i  d'ambi- 
tiou, et si avecoelailsBtaient doubs d'nne p6nBtration 
qui ,  apr8s 1'6tude , leur fi t  toujours trouver le  bien, le 
mteux m&me, oh! alorsnoua n'aurions bcsoin de rien 
mettre aux voix. Mais dan8 1'8tat actuel des chosea, 
c'est du choc des opinions que nsEt la lumibre a ,  e t  
cette lumi&re n e  naitra m&me p r s  de euite pour tous 
8 l a  fois. 11 y a des intelligences plus ou moins re- 
belles 8 l a  vdritB, et  i l  est des vBrit8s relatives en  
trhs-grand nombre dont tout le  monde n e  sait pas 
tronver le  catB applicable. Cette seule raison suffirait 
pour motiver le concours de plusieurs. Ajoutons eu- 
fin que  le  contr8le est encore n6eessaire pour conte- 
n i r  ceux qni seraient eharg6s des Btudes e n  question. 
Car i l  ue f ru t  jamais perdre devue que si 17Etat n'est 
pas un homme, il est toujours eomposb d'hommes, 
c'est-8-dire d'&tres faillibles snsceptibles d'errer e t  
d e  s e  passionuer. M. B. 

STABILITJ?. La stabilité de6 institutions 
s'accorde-t-elle avec le progres? Le progres 
Ctant le mouvement, a premiere vue on pourra 
croire que non; mais ce serait une erreur. La 
stabilite n'est pas l'immobilite. Le mouvement 
lui-meme peut &re stable. La mer est-elle un 
instant en repos dans son immense bassin; le 
balancier ne marque-t-il pas les secondes d'une 
maniere constante et régulibre par son mouve- 
ment incessant? Ainsi la stabilite n'est pas in- 
compatible avec le mouvement, et elie n'est 
pas non plus coutradictoire avec le progrbs. 

Nous allons plus loin. La stabilite nous sem- 
ble une des conditions du progres. Elle permet 
d'approfondir les clioses, de laisser miirir les 
idees; et sans inquiétude poiir l'avenir, siire que 
notre existencenesera pas mise en danger, elle 
nons encouragera a courir les chances d'nne 
reforme. Nous avons pese ces mots soulignes. 
Tout changement renferme iine inconnue , car 
il n'est pas donne a l'esprit humain d'embras- 
ser toiis les cas, ni a sa sagacite de tout pré- 
voir: on s'est trompé si sourent! Seulement 
lorsqu'on sait qne le risque est modere, qu'on 
ne s'expose pas a un péril supreme, on par- 
vient plus facilement a vaincre la rontine, la 
force de I'habitude, la puissance de l'inertie. 

Lorsque les changements sont tres-frequents, 
surtout lorsqu'ils sont trop brusques, il en ré- 
solte souvent une indifference, un scepticisme, 
une lassitude hostile a tout progres. Malheur a 
la natiou qni en est la; faute d'avoir voulu de la 
stabilitb, on lui imposera l'immobilité qui de- 
genere si facilement en dbcadence. M. B. 

STADHOUDER. Ce titre, dont le sens est 
lieutenant, designa d'abord le gouverneur des 
Pays-Bas pour les ,ducs de Bourgogne et les 
rois d'Espagne. Lors de la'rholte des Provinces- 
Unies contre Philippe 11, chaque province élut 
un stadhouder, et celui de la province de Hol- 
lande devint stadhouder génbral. C'Btait Guil- 
laume d'orange. Apres la recounaissance des 
Provinces-Uiiies par i'Europe, le stadhouder 
conserva le pouvoir exkcutif et le commande- 
ment des armees, le pouvoir lkgislatif demeu- 
rant aux états generaux. J. nE B. 

STARCHIIA. Voy. Rnssie. 

STAROSTE. Voy. Russie. 

STATISTIQUE. A voir les nombreuses deti- 
nitions de la statistique qui ont Bté présentées 
depuis qu'hchenwall , l'illustre professeur de 
Goetlingue, constitua cette science en lui don- 
nant un nom, on devra penser qu'il est tres- 
difficile de se rendre compte de sa nature et 
de l'étendue de son domaine. 11 n'en est pour- 
tant rien. Personne ne s'y est trompé : les d& 
Bnitions les plus diverses ont servi d'introduc- 
tion aux ouvrages les plus semblables, et le 
profane n'ignore pas plus que l'adepte que sans 
chiffres, sans u termes numkriques D ,  il n'y a 
pas de statistique. On discntera senlement sur 
la quantité d'explicatious, de d&veloppements , 
de déductions qu'on pourra ajouter sans em- 
pieter sur quelque domaine voisin. 



STATIS 

Cette discussion provient de la double t6n- 
dance a laquelle la statistique a obei depuis 
son origine. L'une a fait naltre la statistique 
descriptive , la slatistique proprement dite, 
celle qu'Achenwall deíinit : la connaissance ap- 
profondie de la situation,(stntus) respective et 
comparative de choque Etat; ou dont Schlozer 
a dit qu'elle est i'histoire en repos, tandis que 
I'histoire est la statistiqrie en mouvement (en 
d'autres termes. la situation d'iin peuple prise 
aunmoment donné); celle cníinque Napoleon Ier 
nomme le budget des choses. La statistique 
ainsi entendue est un inventaire plus ou moins 
raisonne. 

b i s  il est une autre maniere encore d'en- 
tendre la statistique, c'est celle que dans le 
siecle dernier on nommait arithmétique poli- 
tique. C'est probablement a ce point de viie 
que Gethe s'est placé en disant que, asi les 
chiffres ne gouvernent pas le monde, ils mon- 
trent du moins comment il est gouvernbn. Pour 
ce but, I'inventaire ne suRit plus; il faut aller 
au fond des a termes numériques r ,  les scruter, 
les comparer, en tirer des deductions et, selon 
les uns, des moyennes, selon les aiitres, des 
lois.Voyeeparexemplelad8ffnitionde M. Guerry : 
r La statistique génerale .... exclut les descrip- 
tionset consiste essentiellement dans I'énume- 
tion mbthodique d'éléments variables, dont elle 
détermine la mogenne.31 Ou celle de M. Dufour: 
M La (statistique est la) scieiice qui enseigne a 
dbduire des termes numériqiies analogues les 
lois de la succession des faits sociaux.)) 

Ainsi, les uns fout de la statistique une science 
descriptive pliis ou moins alliée a la géographie, 
les autres une science de déduction, usant de 
procbdés matliematiques, et notamment du 
calcul des prohabilités. Nous croyons qu'il est 
tres-facile de combiner ces deux points de 
vue. On commence toujours par décrire le pré- 
sent, voila l'une des formes de la statistique 
etablie. Lorsqne plusieurs descriplions se sont 
succ8d8, on est en état de comparer la situation 
actuelle aux situations antérieures; on le fera 
pour I'ensemble des faits comme pour I'un des 
dbtails, et on tirera de cette comparaison une 
théorie, des moyennes, des lois : voila la forme 
de la statistique dite autrefois arithmetique 
politique. 

Ce nom nous porte a faire le pmces A un 
autre sujet de discnssion. Les u termes nume- 
riques n s'appliquent-ils aux faits politiques ou 
aux faits sociaux? William Playfair dit de la 
statistiqrie: a Cette science consiste en des re- 
cherches sur la matiere politique des Btats.~ 
Les d8íinitions de Peuchet, Gioja, Schubert, 
Quetelet, Villerme et de beaucoup d'autres, in- 
sistent surtout sur i'application politique, tan- 
dis qu'avecM. Dufour (voy. plus haut) M. Moreau 
de Jonnes n'applique la statistique qu'aux faits 
sociaux. 11 dit: n La statistique est la science 
des faits sociaiix, exprimes par des termes 
num~riuues. - Elle a Dour obirt la connais- 
svnce approfondie de ja soci61é, considérbe 
dans ses ClBments, son économie, sa situation 
etses moiivements.n Néanrnoins les discussions 
soutcnucs siir les distinctions entre le domaine 

politiqiie et le domaine social sont tellement 
oiseuses que peut-&re ancun des aiiteurs que 
nous avons cites n'a eu le moindre scrupnle a 
passer des r faits politiques u aux « faits so- 
ciaux r et réciproquement. D'ailleurs est-ce que 
ces deiix catégories de faits ne se confondent 
pas le plus souvent? Ne nous arrktons dono 
pas a ces distinctions sans portée. 

Bornons -.nous Cgalement a quelques mots 
sur un autre point tres-débattu. 11. Moreau de 
Jonues soutient que «les statistiques sans 
cliiffres ou dont les chiffres n'énumbrent ooint 
les faits sociaiixne méritcnt pas le titre qu;elles 
em~runtentn. Une statistiaue sans chiffres est 
comme une riviere sans eau, mais une statis- 
tique uniquement chiffrée n'est pas l'idéal : 
dans cette mer sans rivage, ou abordera le 
navire? 11 faut donc un texte. Mais il n'y a pas 
de r&le ~bnerale a Doser sur la anantite d'ex- 
pl ica~on~dont  on doit accompagn& les a tennes 
numeriaues 11. En s'adressant a .  des hommes 
spéciaiix, habitues a étudier les questions po- 
litiques et sociales, on en donnera peu; on en 
mettra davantage lorsqu'on voiidra éclairer ou 
convaiucre cette portion du public que les 
chiffres rebutent et qui trouve les «termes nu- 
mériquesn tres-arides et, tranchons le mot, 
parfaitement enniiyeux. C'est doiic uniquement 
une affaire d'appréciation, de tact. 

Ceci resolu - et nous avons commencB par 
deblayer le terrain des obstacles faciles a en- 
lever - nous aborderons un point bien autre- 
ment délicat. Citons encore un auteur: on aime 
tant s'appuyer, ne fht-ce que sur une caiine 
qui plie sous le main. M. hforeau de Jonnes dit: 
 elle le (la statistique) procede constamment par 
des nombres, ce qui lui donne le caractere de 
precisiori et de certitude des sciences exactes.3 
Voila préciskmenl une qualitk qu'on ne se fa- 
tigue pas de lui contester. A tort ou a raison? - 
A tort et  a raison. 

En effet , les nombres sont toujours precis, 
mais ils ne sont pas tonjours exacts. 11 n'est 
cependant pas diliicile de savoir quels cliiffres 
sont exacts et lesquels ne le sont pas, on n'a 
qu'a s'informer comment ils ont été obtenus. 
C'est la tout le secret. Si la constatation a pu 
se faire d'une maniere positive, materielle, en 
comptant, mesurant, pesant, I'exactitude est ri- 
goureuse, et personne n'a le droit d'attaquer 
de pareils chiffres, si ce n'est pour cause de 
faux en écriture publique. Un grand nombre 
de renseignements sont recueillis de cette fa- 
qon , pour des besoins de l'administration pu- 
blique. Ainsi le compte des finances repose sur 
des éléments mathématiques, l'erreur est im- 
possible. 11 en est a peu pres de meme de la 
statistique des hdpitaux, des prisons, des nais- 
sances, mariages et dé&, de la justice , des 
voies de communication , des postes et en ge- 
neral de toutes les donnees qui ne sont pas 
relevees uniquement dans un but de statisti- 
que. A cette derniere catégorie appartiennent 
plus ou moins, I'agriculture, I'industrie, le com- 
merce, les consommations, le revenu et en g6- 
néral tout ce qui ne peut pas etre constate par 
des signes extérieurs palpables. 
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Toutefois, il y a deux sortes d'exactitude : 

I'une est rigoureuse , I'autre approximative. 
L'approximation est un pis-aller; mais c'est au 
fond le pis-aller qui rbgne dans la vie; le con- 
traire du pis-aller, c'est i'idkal. Mais n'insistons 
pas. Tout le monde comprend que l'approxi- 
mation suffit pour bien des usages, m&me lors- 
qu'il s'agit de renseignemenls qn'ou peut avoir 
avec une grande rigueur. Par exemple, si nous 
disions : u Le budget des recettes de 1861 a étk 
réglé a plus de 2,005 millions, s nes'encontente- 
rait-on pas génkralement, serait-il nécessaire de 
mettre 2,005,576,989 fr. 18 c.? Nous disions: 
pourbien des usages, elnotamment pour lapartie 
descriptive de la slalistiqiie : la rigueur matlié- 
matique n'est indispensable que lorsqu'on tend 
a dégager des lois. Au reste, il faut se  dkfier 
de la tendance maladive de certains auteurs a 
poser des lois statistiques et avoir bien prksent 
a l'esprif qii'une moyenne n'est pas une LOI. 

Ainsi donc, abstraction faite de toute mau- 
vaise foi, il y a des statistiques natiirellement 
exactes, et d'antres qui le sont plus ou moins 
selon lo que les signes extérieurs des faits a 
recueillir sont plus ou moins évidents; 20 que 
les particuliers sont moins intéressks ti dissi- 
mnler; 30 que les agents mettent plus d'habi- 
letk, de savoir ou de conscience dans leurs re- 
levés. Nais il y a encore une cause secondaire 
d'inexactitude, ou plutdt de contradiction ap- 
parente dans l'énoncé des fails statistiques, 
c'est que des chiffres differents portent sou- 
vent le meme titre. Ainsi nous donnions tout a 
l'heure comme le total des recettes de 1861 le 
chiffre de 2,005 millions (voy. Bulletin des lois, 
1864, no 1216, p. 927); or. on aurail pu aussi 
indiquer le chiffre de 2,029 millions (voy. Ea 
mdme page), qui renferme pres de 24 millions 
de fonds de report dkpartementaux. 11 arrive 
souvent que l'un s'appuie - sans le savoir ou 
le  dire - sur le produit net, I'autre sur un 
produit brut, un troisikme sur un produit plus 
brut encore. D'autresfois, ]'un comprendra sous 
le  mot d'dngleterre seulement le pays qui 
porte ce nom, un second y ajoutera la princi- 
pautk de Galles, un troisi6me les iles, un qua- 
trieme pourra aller jusqu'a confondre 1'Angle- 
terre avec la Grande-Dretagne ou meme avec le 
Royaume-Uni ; cette confusion se  fait si sou- 
vent dans le langage courant! Nous pourrions 
citer des exemples par centaines, ou l'on ne 
peut arguer ni d'ignorance, ni de mauvaise foi, 
ni de nkgligence, ou il s'agit tout au plus d'un 
exces de concision. 

Ces exemples expliqneraient dans une cer- 
taine mesure le reproche si souvent fait a la 
statistique de fournir des armes a la fois pour 
et contre une these ou une proposition. Nous 
allons complkter l'explication. 11 y a d'abord 
l'art de grouper les chines  qui n'est qu'une 
branche de I'art de soutenir toutes les theses, 
d'avoir des arguments V u r  tous les paradoxes, 
tous les sophismes. Lorsqu'on vent dkfendre 
sa manibre de voir a tout prix. on choisit les 
chiffres, ou I'on fait ressortir les uns etmet les 
autres dans l'ombre. L'homme passionné peut 
quelquefois proceder ainsi de la meilleiire foi 

du monde : la passion aveugle. Mais en dehors 
de cet art de groiiper les chiffres, il reste en- 
core, pour jnstitier la divegence des conclu- 
sions , la possibilitk - que disons-nous , une 
grande facilité - d'interpréter le m6me acte 
de différentes manikres. C'est par erreur qu'on 
dit d'un fait ou d'un chiffre qu'il est brutal. Voici 
un  homme qui ktend sa maiu vers un autre.. .. 
est-ce pour lui donner une aumbne ou un coup 
de poignard? - Celui-ci remet une somme 
dans la main de son inlerlocuteur .. . . comment 
iuterprkterez-voiis I'acte ?Donne-t-il un secours 
oii le prix d'un crime? - On a consommk telle 
année 100 millions de kilogrammes de viande 
a París, ktait-on dans I'abondance ou souffrait- 
on d'une disette? En rksumk, si la statistique 
doune des armes pour et contre, cela ne tient 
pas a la nature de la statistique, mais A la na- 
ture de notre esprit, car le m&me reproche 
s'applique a la religion, a la philosophie, au 
droit et a toutes les sciences morales et politi- 
ques et dans une niesure moindre meme aiix 
sciences dites exactes. 

La statistique doit avoir une utilitk bien cer- 
taine, si elle a pu résister i toutes les attaques 
dont elle a été l'objet, attaques qui englobaient 
dans leur gknéralite a la fois la partie exacte 
et la partie inexacte de la science des ntermes 
numériquesn. En elTet, il reste toujours vrai, 
que la statislique est le budget des choses, cet 
inventaire dont aucun goiivernement ne peut 
s e  passer. 11 est non moins rrai que la compa- 
raison de plusieurs faits bien constatks nous 
fait trouver ou du moins entrevoir des vkritks 
qiii auraient pu noiis échapper. Les défauts de 
l'instrument nous imposent une prudence qui 
n'est dkplacéenulle part, mais ne nous obligent 
pas a renoncer i son emploi. Heiireusement, il 
n'en est pas de cet inslrument comme de beau- 
coop d'autres , dont on prohibe l'emploi par 
crainte des abus. Celui qiii ne sait pas le ma- 
nier, n'y touche pas, donc ne blessera per- 
sonne par maladi'esse; le seul inconvenient 
qu'il puisse avoir, c'est de rester iiierte entre 
les mains qui n'en aurout pas appris I'usage. 
En d'autres termes, les chiffressont un langage 
que tout le monde ne sait pas lire, et dont peu 
savent tirer tout I'enseignement qu'ilrenferme.' 

MAURICE BLOCK. 

STATU QUO. Quand les États se sont fait la 
guerre, iis assembie~t des diplomates pour 
remettre les clioses in  sfalu quo ante bellum. 
Cette expression de statu quo a passé dans 
toutes les scieiices sociales et signifie le prk- 
sent, I'actiiel, ayant des prktentions a &re l'im- 
rnuable. Des philosophes disent que le mai~t ien  
du statu quo ii'est souvent que l'immobilisa- 
tion du désordre, l'organisation de toutes les 
forces contre toiites les faiblesses ; que, d'ail- 
leurs, il est absurde de vouloir violenter la na- 

1. On a beaucoup Berit nnr la thhorie de la statis- 
tique. On trouvera den bibliographiee dans Mohl, 
Geschiehtcund Literatur dcr  Staatawiasenschaften, daus 
notre Dicticmnairc de l'ddministrationfiancaisc, dans 
le Dictionnaire de ~~Beonomie  politique, v' STATIB- 
TIQUE. Voy. aussi 1'Introduction de notre Statistipue 
de la  Frunce, com?>ards, etc. Parls, Amyot. 
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ture, dont la loi est que rien ne reste au meme 
et semblable état et que le mourement est la 
condition de la vie. Des politiques repondent 
que c'est la connolidation des principes de la 
société : qu'a la vérité, il a bien fallu quelques 
changements pour amener le chef-d'ceuvre des 
institiitions presentes; msis que l'ere de ces 
révolutions est fennee : qu'elles étaient provi- 
dentielles, ayant pour objet de creer I'ordre de 
clioses actuel, qui est tres-different du passe, 
et qui n'est pas moins providentiel. Comme il 
est parfait , il ne cliangera pas. Cetle doctrine 
doit etre bien sage, car on la soutient a toutes 
les kpoques. J. DEB. 

STATUT. On entend par statett, dans plu- 
sieurs pays de l'Europe, les actes ou édits 
émanes de I'autorité royale. dans les formes 
voulues, ou les actes du pouvoir lbgislatif. 
Blaclistone appelle la grande charte un statut; 
Be~itham applique ce nom aux lois votbes par 
le parlement; l'acte constitutionnel duroyaume 
d'ltalie porte le nom de statut. 

En France, on appelait ainsi, dans le tres-an- 
cien droit, la regle propre a une localil6; plus 
tard, toute espece de lois et de reglements, 
envisagés comme permettant, ordonnaiit ou dé- 
fendant; mais on s'est principalement servi di1 
mot poiir opposer la loi rkelle a la loi person- 
nelle. 

Les statuts reels, disait-on, etaient ceux qui 
avaient directement en vue les biens, leur coi]- 
servalion dans la famille, leur mode de trans- 
mission. 0n regardait, aii contraire, comme 
personnels les statuts qui donnaient aux per- 
sonnes iine certaine condition, accordaient ou 
retiraient une capacité. 

Rien n'était plus obscur que cette matiere, 
car il était nialaise le pliis souvent de decouvrir 
si I'objet priiicipal de la regle était la personne 
ou la chose, le sujet ou I'ubjet du droit; et 
cependant I'intérSt de la distinction était capi- 
tal, surtout dans un temps ou ce~it législations 
diversesregissaientle territoire; il etait, en effel, 
de principe que le statut personnel suivait la 
peisonne en quelque lieu qu'elle sc trouvit, 
tandis que l'autoritk du statut réel Ctait bornée 
au territoire poiir lequel il Ctait promulgué : 
le  Normand, majeur a ringt ans, était encore 
majeur i Paris, qiioique le Parisien fht mineur 
jusqu'a vingt-cinq ans, parce que la loi qui 
fixait la majorité btait personnelle; la femme 
normande, dans la pureté des principes, ne 
pouvait meme a Paris, ou la comrnunautk etait 
de droit , adopter, par son contrat de mariage, 
le régime en communauté, quant a ses biens 
situes en Normandie; le statut réel nomand 
le prohibait. 

Des divergentes semblables peuven t exister 
encore d'Etat a Etat; c'est par la que notre 
sujet se rattaclie a la politique et au droit pu- 
blic. Ce qui doit , a notre sens, servir de guide 
pour la solution des questions soulevées par 
les conílits de législations entre elles, c'est 
moins la considkration de I'objet ou du sujet 
du droit que I'idee d'une conciliation néces- 
saire entre la liberté personnelle de l'étranger 

qui doit &re maintenue et l'indBpcnclance, I'au- 
tonomie du pays qui doit etre assurée. Chaque 
nation a le droit de regler chez clle le mouve- 
ment de la propriétk sur son propre sol, de le 
coordonner au principe politique dominant, de 
refuser, par suite, l'application j. tonte loi étran- 
gere qui ne serait pas conforme i~ ce principe, 
et meme d'inlerdire a tout etranger une dispo- 
sition quelconqiie qui puisse influer sur le sol. 
C'est en ce sens que nous entendons I'empiie 
du statut ?del sur le territoire. La souveraineté 
du sol, au contraire , n'aulorise a soiimettre 
l'étranger qu'aux lois de police et de soreté; 
pour le surplus, et,  sauf l'application de cer- 
taines regles du droit des gens, il reste soumis 
a son statut personnel, et la liberté de I'indi- 
vidu est respectee. 

On donne encore le nom de statut a I'acíc 
constitutif tant des socikt6s savantes que des 
soci6tés conimercia~es. l C. F o u n s i ~ ~ .  

ST~NOGRAPHIE. Le mot et la chose sont I'un 
et l'autre d'origine grecquc. Nous abandonne- 
rons aux arsheologues le soin de raconter I'bis- 
toire de la stknograpliie, nous bornsnt i dire 
qu'elle fut exhiiniSe ou inventée en Angleterre 
par Mavor, charge de suivre les debats du parle- 
ment. Le profcsseiir Taylor, d'0xford. lui donna, 
en 1782, une forme pliis systematique; Bertin 
la fit connaitre en France et I'appliqua a notre 
langue; hlosengeil l'intioduisit en Allemagne. 
Depuis , un tres-grand nombre de systkmes di- 
vers ont etk proposes et se sont fait des par- 
tisans dans les principaux pays de I'Europe. 

La sténographie a rendu a la politique de 
trks-notables services. D'abord elle prévient la 
perte d'un grand nombre de pensees utiles - 
nous faisons abstraction des absurdites que son 
impartialite recueille - puis, elle rend certains 
contrbles bien plus faciles et plus serieiix C'est 
a l'aide de la stenographie seulenient que la 
publicite existe rkellement pour les corps dé- 
liberants et les tribunaur. C'est i titre de mo- 
desle, mais indispensable auxiliaire de la pu- 
blicite, que nous lui consacrous ici une courte 
men tion. M.B. 4 

STORTHING. RTom du parlement norwégim. 
Voy. Norwdge. 

sTRELITZ ou STRESLY, chasseurs. lnfan- 
terie russe, devenue garde Mpériale. C'était 
d'abord une milice permanente de 40,000 hom- 
mes; Ivan le Terrible en fit sa garde. On les com- 
pare souvent aux janissaires. Leur institution ne 
commence a &re de quelque intérbt pour l'his- 
torien qu'au moment ou leur fin est prochaine, 
quand la czarine Sophie se  servit d'eux contre 
son frere Pierre le Grand. Pierre Ier comprinla 
la rholte des Strklitz, les décima et les exila 8 
Astrakan (1698). 11s se soulevt!rent en 1705, et 
furent alors exterminés. J. DE B. 

STUART. Voy. Dynastie. 

1. Voy. Y. Mailher de Chassert, Traitdr des 8tatutr. 
Paris, in-8'; 1845. 



SUBDELEGUB. C'est ainsi qu'on appeiait 
avant 1789 le sous-préfet. 11 était alors nommé 
par i'intendant qui remplissait a peu pres les 
fonctions de nos préfets. Le subdélegue elait 
le  delegue de i'intendant. 

SUBSIDES. 11 y eut un temps ou des con- 
dottieri (nous dirions aiijourd'hui avenluriers 
quand nous voulons &re polis, et  chefs de bri- 
gands quand nous nous hornons a 6tre vrais), 
formaient des compagnies de lansqucnets e t  de 
rettres et  les louaient au pliis offrant. Puis vin- 
rent d'autres temps ou des priuccs, par exemple 
l'archcveque-eleclciir de Colognc, le landgrave 
de ~esse:Cassel, mettaient 1;s corps d'armée 
levés dans leur pays a la disposition des puis- 
sances qui leur payaient ainsi le sang de leiirs 
sqjetsl. C'était I'époque ou la Suisse rkpubli- 
caine consentait des capitnlations (nous allions 
ajouter : de consciente), et permettait ¿i ses en- 
fants de se  mettre au service de quelque sou- 
verain absolu, plus ou moins despote. Les temps 
marcherent, les maeurs s'adoucirent, I'opinion 
publique s e  moralisa et  i1 ne fut plus permis 
un prince de preter son armée et de la laisscr 
prendre part - simplement porir de l'argent - 
une lutte a laquelle lepays n'était pas intéressé. 
C'est alors qu'apparaissent les traitCs de sub- 
sides. 11 s'agit en effet d'fitats qui ont un motif 
plus ou moius fondk de faire la guerre; ils la 
font pour leur propre comple, ils la feraient 
dans tous les cas. Mais la guerre est une opé- 
ration coateuse et son succes dépcnd souvent 
des ressources dont on dispose. Or il peut ar- 
river que I'un des alliés, plus abondamment 
pourvu que les autres, les fasse participer a son 
superüu, soit en leur remettant, en  natuce, I 

des armes, des munitions, des vivres, soit en 
leur donnant, en numeraire, le moyen de les 
acquérir. 

C'cst dans ces limites seiilement, qu'on 
pourra encore parler de subsides sous le ré- 
gime d'un droit des gens purifié. Néanmoins, 
bien que l'alliance puisse 6tre assez intime 
pour qii'on mette e n  commun les moyens de 
destruction, il vaut encore mieux saroir se  
dispenser d'accepter des subsides. 11 est plus 
honorable de s'imposer des sacrifices tres- 
lourds que de recevoir de l'argent, meme pour 
une bonne cause. De plus, celui qui accepte 
des siibsides s e  met souvent dans une ccrtaine 
dépendance morale de celui qui les donne et  
perd ainsi sa liberte d'action. D'ailleurs si l'on 
ne faisait que des guerres justes, que les 
guerres indispensables, on trouverait dans le 
dévouement des peuples toutes les ressources 
nécessaires. Le défenseur de b patrie se  passe 
au besoin d'uniforme, et  i'enthonsiasme comble 

l. Pour montrer avec que1 mhpris on parlait de 
pareillen ophrations an commencement de ce sibcle , 
nous oiterons le paseage suivant de Martens , Dro i t  
&E gema, t. 11, 5 302. On aait que cet auteur ne bril- 
lait pas par son lib8ralifime. 

Ces troupea eont entibrernent B la disposition de 
la puissance A laquelle on es loue, si I'on n'a rien 
reserve A cet Bnard, et l'itat ctui Les fournit. n'a 
point part auxeonqu@tes ou iux n&gociatioÚs de 
prlx ; confelal, tout au plua, qu'on le compranne dans la 

en partie les vides qui se  font dans les maga. 
sins de vivres.-On i'a vu dans les premieres 
années de la Révolution. 

Nous le répetons, désormais il ne aaurail 
plus etre question de preter son armée a une 
autre puissance; aucun souverain n'a le droil 
de disposer ainsi du sang de son peuple. 11 ne 
peut etre question de subsides qu'entre alliés, 
et  dans ce cas , puisque le traitk existe, il faul 
en remplir lcs stipulations. M. B. 

SUBSISTANCES. Dans quelle mesure les 
pouvoirs publics peuvent-ils par leur iiilerren- 
tion iaciliter l'approvisionnemeiit des contrees 
placées sous leur autorité et conjurer les effets 
des crises alimentaires? En admettant que cette 
intervention soit de quelqiie efficacité, que1 en 
doit 6tre le caractbre? Est-il nécessaire, comme 
on l'a pensé longtemps et coipme beaucoup 
de personnes le croient encore , que les gou- 
vei'riements s'immiscent par des lois et  des 
reglemcnts ou par d'autres actes dans les opé- 
rations du comrnerce pour en modifler le cours 
naturel, ou leur rdle ne  cloit-il pas se  boriier a 
écarter, autant qn'il est en leiir pouvoir de le 
faire, les obstacles qui peuvent en entraver le 
développement? Y a-1-il d'ailleurs en cette ma- 
tihre des regles applicables en tout temps el 
en tout lieu? Re faut-il pas tenir comptc en 
chaque pays de l'état gknCral de la societe et 
merne des prbj~iges et  des erreurs des popula- 
tioris? Les époqoes de péniirie et de disette 
ne  rkclament-elles pas des mesures particu- 
M e s  qui n'aiiraient pas de raison d'etre dans 
les temps d'abondance? Ce qiii convient aux 
Etats en libre communication avec la mer est- 
il également applicable a ceux qui sont placés 
dans I'intérieur des terres? Enün en dehors 
des considerations d'ordre public et de sécu- 
rité nationale qui orit jusqu'a présent domi116 
la question des subsistances n'existe-t-il pas 
pour les gouvernements d'autres motifs de se 
preoccuper de cette question? Le progres gé- 
néral des sociétés ne  tend-il pas a lui donner 
un caractkre nouveau, et n'y a-t-il pas, dans les 
aspirations des peuples vers une situation meil- 
leure, des indices qui méritent de fixer d8s au- 
jourd'liui l'attention des liommes d'htat? 

Le sujet est vaste. Nous essayerons d'en 
élucider ici les points principaux. 

La question des subsistances est tout a la 
fois politique et  économique; mais c'est surtout 
dans l'étude des pheiiom6nes de L'économie 
sociale que la politique doit chercher ses in- 
spiratious, si  elle ne veut s'exposer a commet- 
tre en cette matiere les plus graves erreurs. 

Parmi ces phénomenes, il en est un dont on 
n'a pas encore parle, je crois, en traitant des 
subsistances et  qui contient cependant d'im- 
portanles donnCes pour la solution du pro- 
bleme, c'est celui de la division du travail. 

Pour que des hommes puissent se  livrer d'une 
maniere exclusive a l'industrie, au commerce, 

la culture des arts et des lettres, a I'exercice 
clu culte et des fonctions publiques, a la dé- 
fense de la patrie, il faut de toute nécessité 
qu'il y e n  ait d'autres, soit au dedans, soit au 
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personnes et des propriétés et assurent cha- 
cun le libre exercice de son industrie. 11 est 
indispensable qiie toutes les parties du terri- 
toire soient reliees entre elles par de nom- 
breuses voies de communication, routes ordi- 
naires , voies ferrees , ponts , fleuves, rivikres , 
canaux. Dans les contrbes qui sont bordées 
par la mer, il faut creer des ports et les entre- 
tenir. 11 faut avoir une flotte suffisante pour 
proteger la marine marchande sur tous les 
points du globe. En tout pays, le dévcloppc- 
ment de la production reclame des institutions 
de crédit poiir la création desquelles lc con- 
cours de I'Etat paralt plus ou moins nécessaire. 
C'est encore a l'aiitorité qu'il appartient d'éta- 
blir les lieux de réunior~, tels que foires , halles 
et marches, destines a faciliter l'achat et la 
vente des denrees de toute nature et plus par- 
ticulierement des produits agricoles. C'est i elle 
qu'incombe aussi le soin de répiimer par de 
bonnes lois et par une siirveillance active les 
fraudes diverses qui tendent sans cesse a alté- 
rer la sincérité des transactions. 

Les gouvernements et les autorites placées 
sous leurs ordres sont donc appelés a prendre 
une part considkrable, quoiqiie indirecte, h 
l'approvisionnement des pays dont la destinée 
leur est confiée, et si, dans ce que nous ve- 
nons d'indiquer, leur parlicipation ne diiT6rc en 
rien de celle qu'exige I'accomplissement des 
autres phénomenes économiques, qui consti- 
tuent la vie du corps social, c'cst que, ti tout 
prendre, la production et la rkpartition des 
denrées alimentaires ne sont pas soumises a 
des lois naturelles diffkrentes de celles qui 
régissent la production et la distribution des 
autres produits de i'industrie humaine. 

L'inkgalité des rkcoltes donne, il est vrai, ala 
question des subsistances un caractkre tout 
particiilier. On sait a quels dangers l'ordre pu- 
blic serait exposé si le pain venait a manquer 
ou ne pouvait etre obtenu qu'a des prix inac- 
cesibles a la partie la plus nombreiise de la 
population. Or, la production agricole est subor- 
donnée a des influences atmosphériques qu'il 
n'est pas au pouvoir de I'bomme de modifier. 
La quantité de grains recueillis sur sne meme 
étendue de terrain varie d'une année a I'antre 
dans une proportion considkrable. Elle peut 
etre tres-inférieure aux besoins de la consom- 
mation, et si le dCficit n'est pas comblé au 
moins en partie, la paix publique peut etre 
troublée, la stabilité des gouveinements com- 
promise. Comment la politiqueresterait-elle im- 
passible devant la perspective d'une éventualitb 
aussi redoutable? Ne faut-il pas a tout prix 
conjurer un pareil danger et peut-on se coníler 
d'une inaniere absolue, pour rétablir l'équili- 
bre, sur le mouvement natnrel d'échanges qui 
resulte de la division du travail et dont le com- 
merce est I'instrument ? 

Avant de répondre a cette question , qu'on 
nous permette une hypothese. - Suppoons 
pour un moment que toutes fes nations aient 
atteint le degré de civilisation auquel cer- 
taines parties de l'ñurope sont aujourd'hui par- 
venues. Toutes les contrées du globe, fecondées 

par un lravail intelligent, sont reliees entre 
elles par un immense réseau de chemins de 
fer et par une navigation rapide. Des fils élec- 
triques les mettent en communication perma- 
nente et presque instantanée. blalgrk quelques 
droits Uscaux ou meme legkrement protecteurs 
ktablis aux frontihres , I'échange des produits 
de toute nature s'effectue avec facilité. Dans 
cette situalion iiouvelle, I'inPgalile des recol- 
tes, qui jusqu'a présent a kté un juste sujet 
d'effroi pour les gouvernements et pour les 
populations, ne deviendrait-elle pas un des liens 
les plus puissants entre les peuples, e! le nCau 
de la disette ne devrait-il pas disparaltre? La 
Genese parle, il est vrai, d'une famine qui a 
désolé toiite la terre; rnais on ne doit l'enten- 
dre sans doute quede laportion dii globe qu'elle 
nous represente comme etant alors habitée. En 
fait, il n'y a pas, je crois, un seul exemple 
d'intempkrie ayant atteint simultanémcnt la 
production des cérkales dans toutes les parties 
du monde. En Europe meme, il es t tres-rare 
que, lorsque la récolte es1 mauvaise dans les 
contrecs occidentales, elle ne soit pas abon- 
dante dans les regions orientales ou dans celles 
du centre, et rkciproquement, et H raison des 
differences climatériques qui caracterisent no- 
tre continent , I'Asie, VAfrique , le Piouveau- 
Monde et i'Australie, on doit considerer une 
penurie iiiiiverselle de grains, sinon comme 
absolument impossible, di1 moins comme un 
fait hors dc toute probabilité. 11 n'y a que des 
dkficits partiels plus ou moius etendus, et dans 
l'hypothese ou nousnous sommes placés,n'est-ii 
pas de la dernikre evidence que le commerce 
les comblerait aisement et promptemeiit. Commt 
les grains amueraient dcs points ou ils seraicnl 
en abondance sur ceux oii ils feraient défaut, i 
n'y aurait plus, a proprement parler, de di- 
sette, il n'y aurait que des moments de chertt 
locale; mais en subissant I'élévation necessairt 
pour attirer la denrke de contrées pliis éloignéei 
et pour compenser, au profit de l'agriculteui 
des pays maltraités, i'infkriorifé de la mauvaist 
récolte, les prix se maintiendraicnt dans de: 
limites modérées et les consommateurs n'au- 
raient pas a supporter de charges au-dessui 
de leurs forces. 11 s'ktablirait entre les nations 
par le seul fait du progres des socibtés et de 1; 
liberté commerciale, une sorte de vaste assu 
rance mutuelle contre I'inkgalité des récoltes 
car si les peuples qui manquent de grains on 
besoin qu'on leur en apporle, ceux qui son 
dans I'ahondance ont un immense interet 
trouver un dhbouché pour des exckdants qu 
n'ont de valeur qu'autant qu'on peutles vendre 

Le tableau que nous venons de tracer n' 
rien de chimbrique. Les faits contemporains le 
plus recents nous en ont fourni les principau 
traits. La suppression des barrihres de douan 
qui empechaient le commerce des grains d 
se dbvelopper, l'extension considerable donne 
au rkseau des chemins de fer et aur ligne 
tklhgrapbiques ont dejh produit en France e 
en Angleterre surtout les resultals le? plus sa 
tisfaisants. En France, la récolte de 1861 es 
une des plus mauvaises qu'on ait eues depuis 1i 



commencement du sikcle, et c'est a peine ce- 
pendant si I'on s'est apercu du déficit enorme 
de la prodiiction indighe. Encouragé par la loi 
nouvelle (15 juin 1861) qui laisse l'exportation 
complétementlibre en tout temps et  n'assujettit 
les iinportations qu'a un droit modique le com- 
merce s'est livre hardiinent i de vastes opkra- 
tions, et Ics blCs Ctrangers sont veniis en temps 
iitile combler les vides qu'il y avait a remplir. 
L'Angleterre n'a jamais BtB mieux approvision- 
née que dcpuis qu'il lui faut, rnkme dans les 
bonnes années, aller chercher au dehors t 5 ou 
20 millions d'hectolitres de froment (grains et 
farines rkunis). La houille, le fer, la laiiie, le 
coton, les tissus, le travail manuel du journa- 
lier, le travail pliis relevé des bommes soumis 
auxprofessions libérales s'y transforment a cha- 
que instant en denrees alimentaires sous la fe- 
conde influence de I'activité commerciale. e t  
grice aux merveilleux cffets de la division du 
travail, c'est dans l'insufisance rneme de sa 
récolte ordinaire qu'elle trouve une des pliis so- 
lides garanties de I'abondance de son approvi- 
sionnement. Si mallieureiisement il existe en- 
core en Europe des contrées exposees &subir a 
certains moments les horreure de la famine, cela 
tient a deux causes : le mauvais état des voies 
de commiinication et  la condition miserable de 
la masse de la population. Qu'on y multiplie les 
chernins, qu'on favorise le developpement du 
trarail par un rdgime plus éqiiitable, e t  la 
comrne ailleurs, le commerce suppléera par ses 
apports aux déficits des récoltes. 

Ainsi que le proclamait Turgot vers la fin du 
siecle dernier, la voie du commerce libre est 
en effet, pour fouruir aux besoins des peuples . 
la plus shre, la plus prompte, la moins dispen- 
dieuse et la moins sujette a inconvknients. 

Comme il I'a dit avec tant de nettete et de 
bon sens, a les n8gociants, par la miiltitude des 
eapitaux dont ils disposent, par l'btendue de 
Ieiirs correspondances , par la promptitude e t  
l'exactitude des avis qu'ils reyivent,  par 1'1% 
conomie qu'ils savent mettre dans leurs opéra- 
tions, par l'usage et I'habitude de traiter les 
affaires de commerce, out des moyens qui 
manquent aux administrateurs les plns éclairks 
et les plus actifs. La vigilance, excitée par I'in- 
ter&, prévient les dechets et  les pertes; la 
concurrence rend impossible tout monopole, 
et  le besoin continuel ou ils sont de faire ren- 
trer leurs fonds promptement pour entretenir 
leur commerce, Ics engage a se  contenter de 
proflts mediocres, d'ou il arrive que le prix 
des grains, dans les anrikesde disette, ne recoit 
gukre que I'augmentation inevitable qui resulte 
des frais et risques du transport et de la garde. 

~Ainsi, plus le commerce est libre, animé, 
Ctendn, plus le peuple est promptement, e a -  
cacement et  abondamment pourvu; les prix 
sont d'autant plus iiniformes, ils s'eloignent 
d'autant moins du prix moyen et Iiabituel sur 
lequel les salaires se reglent necessairement. n 
(Preambule de l'arr&t du Conseil du 13 septem- 
bre 1774.) 

L'experience a eonfirmk de la manikre la plus 
bclatante la v6rite de cette maxime, et  c'est 

porir I'avoir meconnue qu'on a clierchb pendant 
si longtemps dans des combínaisons plus ou  
moins ingenieuses ou dans des mesures ad- 
ministratives pour la plupart déplorables, les 
moyens de remédier a l'inkgalité des recoltes. 

Cette inkgalité a suggérk des la plus haute 
antiquité l'idée de former des appr~~ i s ionne -  
ments de reserve destines i reporter sur les 
annbes de disette les excédants obteniis aux 
époques d'abondance. Au prernier abord, ce  
systkme peut seduire par son apparente sim- 
plicite; mais il présente dans la pratique des 
difficultes qui I'ont fait abandonner presque 
partout. 

Par qui de semblables reserves seront-elles 
constituées? Est-ce par les particuliers, par les 
communes ou par I'Etat? Dans la premiere hy- 
pothese, comment obliger les particuliers a con- 
server des masses de grains aussi ~ons idé~ab les  
que celles qui sont nécessaires ponr pourvoir 
a l'insufisance d'une seule mauvaise récolte 
dans un pays d'une certaine étendue? Oii  trou- 
vrront-ils les capitaux dont ils auront besoin 
pour satislaire a une pareille obligation, et A 
qiielles invesügations rexatoires l'autorite ne  
devra-t-elle pas se  livrer pour s'assnrer que 
ses prescriptions sont mises a exécution? 

Si l'on avait recours aux communes, on ren- 
contrerait des dilricul tés non moins grandes. 
Non-seulement elles devraient se procurer de 
nouvelles ressources pécuniaires : construire , 
acheter ou prendre a loyer des magasins; mais 
encore s e  servir d'agents qui, n'ayant aucun 
intéret personnel au succes des operations 
dont ils seraient chargés, compromettraient la 
plupart du temps les fiuances muriicipales par 
leur incurie ou leur mauvaise gestiou. 

Les gouvernements ne sont pas mieux placbs 
que les communes pour opkrer economique- 
ment de grands achats de ga ins  et pour con- 
server pendant plusieurs années le produit de 
leurs acquisitions. Toutes les fois qu'ils se  sont 
livres i des operations de ce genre, elles s e  
sont liquidées par des pertes considerables. 

Nais le systeme des approvisionnements for- 
cés presentc des inconvenients peut-&tre plus 
graves encore que celui de la dépense. En sup- 
posant les réserves constituées soit par I'admi- 
nistration, soit sous son autorité, comment en  
déterminer la mise en consommation? Laisse- 
rait-on aux gouvernements un pouvoir discrk- 
tionnaire a ce sujet? Dans ce cas, on ankanti- 
rait presque completement le commerce des 
grains qui est tout au moins indispensable 
pour operer la répartition des produits recoltes 
entre les diffkrentes parties du territoire; car, 
a l'exception de qnelques esprits aventureux, 
nul n'oserait s e  livrer a ce commerce avec la 
perspective de voir ses combinaisons déjouées 
par I'apparition d'une masse de grains qui 
pourraient &re jetes d'un instant a l'autre sur  
le  marche et vendus, comme cela s'est vu plus 
d'une fois, au-dessous du cours. Ferait-on de- 
pendre la sortie de la reserve des variations 
des cours sur le  marche, la graduant suivant 
une série de prix détermines l'avance? Ce 
serait le régime de l'echeiie mobile Al'inté- 
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rieur, e t  on aurait tous les inconvénientsqu'on 
a reprochés a ce  régime appliqué a l'importa- 
tion et l'exportation des cérkales, inconvb 
nients dont nous aurons a parler plus loin. 

11 y a d'ailleurs dans le systeme des appro- 
visionnements un autre danger. L'expkrience 
a prouvC qu'il peut y avoir plusieurs mauvaises 
recoltes de suile. Si l'on fait des reserves sufi- 
santes pour etre en mesure de faire face a 
une pareille Bventualite, il faudra immobiliser 
d'immenses capitaux en vue d'un kvenement 
qui ne se produira peut-etre que deux ou trois 
fois dans un siecle; et ,  d'iin autre cbt.6, si la 
reserve ne peut subvenir qu'a l'insuffisance 
d'une seule mauvaise recolte, dans quclle si- 
tuation terrible se  trouvera-t-on pendant la 
seconde et  la troisibme année, si la disette 
continue? Le commerce dksorganise sera dans 
i'impuissance de combler le dCBcit, et « c'est 
alors, comme le dit Turgot, que les administra- 
teurs, égarés par une inquiétiide qui augmentc 
encore celle des peuples, se  livrent a des re- 
cherches effrayantes dans les maisons des ci- 
toyens, s e  permettent d'attenter a la liberte, a 
la prospéritk, a l'lionneur des commerqants, 
des laboureurs, de tous ceux qu'ils soupcon- 
nent de posseder des grains. Le commerce, 
vex8, oiitragk, dCnoncb a la haine du peuple, 
fuit de plus en pliis; la terreur monte a son 
comble; le renchérissement n'aplus de bornes, 
et toutes les mesures de l'administration sonf. 
rompues. n 

En fait (I'bistoire de Joseph mise a part), le 
rkgime des reserves publiques n'a jamais pu 
etre réalise sur une assez grande échelle pour 
prevenir les crises alimentaires, ou meme y re- 
medier. L'histoire de toutes Ies disettes, de 
toutes les famines qui on: aiiiigé l'humanite 
est la pour le prouver; mais s'il a pu prksenter 
quelque utilite, c'est surtout a l'epoque ou 
1'Europe etait divisee en une foule de petites 
suzerainetPs séparées par des chemins a peu 
prCs impraticables. bujourd'hui que les blés 
peuvent etre transportes si rapidement , il 
sembie qu'il devrait etre consideri: comme un 
anachronisme; et pourtant, malgré ses incon- 
vknients e t  ses perils, il conserve encore des 
partisahs. On allegue, pour le défendre, un ar- 
gument plus specieux que solide. Comme d a n ~  
les pays qui n'ont pas habituellement d'exce- 
dants, les exportations s e  font toujours aux 
epoques d'abondance et, par consequent, a 
des prix plus ou moins bas, e t  que, au con- 
traire, les importations ont lieu dans les années 
de penurie et  ii des prix eleves, on soutient 
que la nation qui s e  lime a un pareil commerce 
court a sa ruine, puisqu'elle est obligee de 
racheter apres un certain nombre d'annCes 

- des quantites de grains supérieures a celles 
qu'elle a exportees et de les payer beaucoup 
plus cher. En raisonnant ainsi, on ne fait pas 
attention que i'agriculture et  le commerce 
peuvent trouver plus d'avantage a rkaliser im- 
mediatement un capital important en vendant 
avec bbnbfice des blés que i'abondance met a 
bas prix, qu'a immobiliser ce capital en coii- 
servant ces memes blés en magasins pour les 

vendre plus cher aux epoques de pknurie. 
Qu'importe, apres toiit, qu'on dkpense 300 
millions pour combler le dkflcit d'une mauvaise 
recolte, si  le capital qu'on s'est procure en 
vendant des blPs a bas prix a fructiíie et a pro- 
duit une somme supérieure a celle dont on a 
besoin aii moment de la disette. Or, n'est-ilpas 
Bvident que le progres de la richesse publigue, 
qui est si manifeste dans la plupart des Etats 
de I'Europe, serait impossible si ,  a chaque 
mauvaise rCcolte, on dépensait plus que ce 
qu'on a pu gagner pendant les annees d'abon- 
dance? N'est-il pas h iden t  que les capitaux 
qn'on realise par l'exportation des ckréales 
exerce sur la productiou une influence bien 
autrement fkconde par leur incesante circu- 
lation que celle qu'on en obtiendrait s'ils res- 
taient immobilisés sous forme de grains dane 
des greniers de reserve? S'il en 'etait autrement, 
est-ce que le commerce, toiijours si  attentif a 
profiler de ce qui peut lui procurer du bénk- 
fice, ne s'empresserait pas de former de grands 
approvisionnements et  d'accumuler les blCe 
dans ses magasins plut6t que de les vendre 
au dehors? 

Le développement dii credit agricole, les 
perfectionnemeiits apportes aux procedes de 
conservation des grains permettront peut-etre 
un jour aux cultivateurs et ailx négociants de 
mettre en reserve une plus grande quantite de 
blé qu'ils ne le font aujourd'hui; mais c ' ~ t  
qu'alors il y aura un avantage rCel a le faire, 
et, en attendant, on doit se garder de cherclier 
ti obtenir un pareil rCsultat par la contrainte 
légale ou a suppleer a l'action de l'agriculture 
et du commerce par l'ktablissement de reserves 
publiques. 

Les achats de grains effectués a l'ktranger 
par les gouvernements dans les moments de 
disette n'ont pas moins d'inconvénie?ts quc 
les rkserves administratives. Plus dispendieuñ 
que ceiix opérks par le commerce, ils son1 
tres-onereiix pour les Bnances de I'Etat, et il 
a &te reconuu depuis longlemps que les som- 
mes doiit ils occasionnent la perte seraieiil 
cmploybes beaucoup plus avantageusement 
soulager la classe intligente soit par des se- 
cours cn agen t ,  soit par la crkation de travaux 
publics. Insuflisants pour combler le vide des 
récoltes, ils paralysent I'action du commerce 
qui ne peut sans temerité entrer en lutte contre 
un concurrent toujours pret a vendre a perte. 
Les grains que le go~ivernement fait venir en 
empEche une plus grande quantitk d'arriver 
en restreignant les operations des nbgociants, 
et les prix, soumis a l'iníiexible loi de I'offre el 
de la demande, se  maintiennent a un taux trbs- 
elevé. Quand bien meme on parviendrait a kga- 
ler i'importance des acguisitions a cellc du 
dkncit, ce qui, la plupart du temps, est impos- 
sible, a cause des sommes immenses qu'il fau- 
drait y consacrer et des sacrifices consid&rahles 
qii'il faudrait faire, on ne  remkdierait pas en- 
core au mal; car, pour empecber la cherté, ce 
n'est pas assez d'avoir des grains en quantite 
suflisante, il faut qu'ils puissent Ctre rbpartis 
en temps opportun entre toutes les parties du 



territoire, e t  il n'y a pas au monde d'adminis- 
tration capable de siippléer, dans une telle 
aeuvre, a I'action si  multipliée et  si  rapide du 
commerce, qui se replie sur lui-mSme avec 
d'autant plus de crainte que I'autoritb envahit 
davantage le champ de ses opérations. 

Parlerai-je maintenant des mesures qii'on a 
prises pendant longtemps a I'kgard du com- 
merce des grains aux epoqiies de disette, dis- 
positions restrictives de la libre circulation des 
graios, dkclarationsimposées aux commercants 
qui se  livraient. a I'achat et a la vente des blés, 
défense de vendre ailleurs que sur les marches, 
et meme quelquefois íixation du maximum des 
piix du blé? Est-il nécessairc, apres tout ce 
qui vient d'etre dit, d'insislcr sur les obstacles 
que de semblables mesurcs devaient apporter 
a i'approvisionnement, allant ainsi directement 
contre le but qu'elles s e  proposaient d'attein- 
dre? Comment le  commerce, mis perpétuelle- 
ment eii suspicion, entrave a chaque pas dans 
sa liberte d'actiou, aurait-il pu donner a ses 
opérations l'ktendue nkcessaire? Du reste, si 
i'on méconnaissait alors i'utilitk d'eii seconder 
le développement, cela tenait surtoiit a la 
grande part qu'on attribuait A l'accaparenient 
dans les souíTrances occasionnées oar les crises 
alimentaires. T o ~ t  individu qui soccupait du 
commerce des bles était plusoii moins suspectb 
d'étre un accapareur, et toiit accapareur-était 
considére comine uii eniiemi public. (Voy. le 
slot Accaparement.) 

Si i'on ne peut esperer de trouver un remedc 
eficace contre l'insuffisance dcs recoltes dans 
I'institutiou des approvisionnements de reserve 
ou dans les achats de grains elTectues par les 
gouveruemeiits, si les rkgleinents ayant pour 
but ou pour effet de restreindre la liberte du 
commerce des céréales a I'int&!riciir ne peurent 
avoir que des consequences fiinestes, ne  se- 
rait-il pas possible du moins d'atténuer le mal 
en rkglant par des dispositioiis législatives le 
mouvenient des importations et  des exporla- 
tions? 

Les diffkrents syslemes qii'on a imagines 
dans cet ordre d'idees peuvent se  ramener a 
quatre combinaisons principales: 

lo Permeitre en tout temps I'entrCe des grains 
el n'en autoriser la sortie que dans les annees 
d'abondance; 

2 O  Entraver au contraire l'imporlation par 
des droits élevés et  favoriser I'exporlation par 
des primes ; 

3 O  Accorder des primes a l'entrée et défendre 
la sortie des grains ; 

40 Adopter un rkgime de droits d'entrke et 
de sortie dont les variations soient déterminees 
par les mouvements de liausse et  de baisse 
du prix des grains a l'intkrieur. 

La premiere de ces combinaisons, celle qui 
consiste a permettre en tout temps I'importa- 
tion et a n'aiitoriser l'exportation qu'exception- 
nellement, a prevalu en France pendant plu- 
sieurs siecles et n'y a &té abandonnee qu'en 
1819. 11 serait injuste de lui imputer toutes les 
souffrances que notre pays a eu a supporter 
dans les années de disette durant toute la 

pkriode ou il a éte applique. Ces souffrances 
tiennent a plusieurs causes au nombre desquel- 
les il faiit placer la pauvretS des habitants, I'Ctat 
déplorable de notre agricultnre, le mauvais 
état des chemins, leur nombre beaucoup trop 
restreint , l'insuffisance des moyens de trans- 
port et, par-dessus tout peut-elre, les procédks 
violents auxauels le commerce des grains Ctait 
soumis il'intérieur du royaume. hlaide systCme 
lui-m6me est defectueux. La défense habituelle 
d'cxportation ne suffit-elle pas, indépendam- 
ment de toute autre cause, pour empecher l'ex- 
tension de la cullure des grains, puisque avec 
un pareil régime, dans le cas ou l'on produit 
au dela des besoins de la consommation int8- 
rieure, on n'est pas assuré de pouvoir porter 
I'excédant sur les marclies ktraiigers? D'un 
autre cdte, aux époques de disette, ce regime 
a pour effet de restreindre les importations, 
car pour se  lancer dans de vastes opkrations 
sur les grains, il est nécessaire que le négo- 
ciant conserve la pleine et entiere disposition 
de sa marcliandise et qu'il puisse la reexpédier 
aii deliors dans le  cas ou l'importance des ar- 
rivages amene d a n ~  les prix une baisse qu'il 
n'est pas en position de supporter. A dkfaut 
de celte facullk, il demeure exposk a subir des 
pertes cousidérables, et  en  presence d'une pa- 
reille 6veiitualit&, la prudence lui commande 
de s'abstenir oii tout au moins de renfermer 
ses achats dans des limites plus ktroites. Aussi 
peut-on dire qu'en génEral la défense d'cxpor- 
tation empSclie plus de blé d'entrer qu'elk 
n'en einpEclie de sortir. 

Le régime qui consiste a favoriser en temps 
ordinairc les exportations par des primes a été 
adopté par l'Angleterre au dix-huitieme siecle, 
et  les bons resultats qu'elle en  avail obtenus 
avaient fur8 a cette epoque l'atlention des pu- 
blicistes. Plusieurs m6me y voyaient alors le  
moyen le plus efficace de prevenir les crises 
alimentaires. Dans son Essai sur la police gk- 
nérale des grains, publie en 1755, Herbert en  
fait l'eloge. a L'Augleterre, dit-il, qui achetait 
souvent des grains au dehors avant cette sage 
legislation, n'a cessé d'en vendre, depuis qu'elle 
a mis de forts droits sur i'entrke des grains 
étrangers et  qu'clle a donne des rkcompenses 
pour la sortie de ceux de son cril.o L'idée sur  
laquelle repose cette combinaison consiste 9 
surexciter la culture des céréales par l'appat 
des primes de sortie, de manikre a ce qu'en 
t e m ~ s  ordinaire. elle donne un excedant con- 
siderable a porter sur les marches étrangers. 
On s'est fisure uue. si cet cxcedant atteignait 
le deficit &S pl{s mauvaises annees, on serait 
desormais a l'abri de la disette , puisqu'il suf- 
firait, quand la récolte n'aunit pas été bonne, 
d'interdire en partie ou en totalite la sortie des 
grains pour rétablir l'équilibre entre la produc- 
tion et les bcsoins de la consommation. Ce 
systeme porte en lui-meme le germe de sa 
destruction, car en  se  généralisant, il perdrait 
toute son efficacité. 11 n'y a guere, en effet , en 
Europe depays auquel onne puisse l'appliquer, 
et il est facile de comprendre ce qui arriverait 
si chaque Etat soumettait d'une part l'entrée 



des bles étrangers i des droits élevés et de 
i'autre siirexcitait sa propre production par des 
primes de sortie. 

L'allocation de primes á I'importation est un 
moyen auquel on a eu plusieurs fois recours 
en Prance et ailleurs aux époques de grande 
cherté. L L  est fort dispendieux et n'est pas une 
garantie contre I'élkvation des cours. Tout ce 
qu'on pourrait espérer de mieux serait d'opé- 
rer sur le prix du blé une diminiition egale aii 
taux de la primeaccordée; mais comme c'est le 
contribuable qui paye la prime, on ne ferait, 
dans ce cas, que lui rendre d'une main ce 
qu'on lui aurait pris de i'aiitre. Dans la prati- 
que, on est loin d'obtenir ce resultat. Une 
partie de la prime proate au producteur étran- 
ger; une autre reste dans les m ~ i n s  de l'im- 
portateur et des divers intermédiaires par les- 
que16 le grain doit passer avant d'arriver au 
consornmateur qui peiit n'en point proater du 
tout. L'allocation de primes a I'entrbe implique 
en effet presque forcement la defense d'expor- 
tation, et, ainsi que nous I'avons dit plus haut, 
cette défense s e d e  suílit poirr arreter i'essor du 
conimerce. Malgre les primes , les arrivages res- 
ten t donc insnEsants , et comme en defluitive 
les prix ne sont autre chose qiie l'expres- 
sion du rapport qui existe entre les quan- 
tités disponibles et les exigences de la cou- 
sommation, les cours se maintiennent a un 
taux tres-élevé. - Le deruier essai qui ait éte 
fait en France di1 systeme des primes d'impor- 
tation , a en lieu en 1816 et en 18 17.11 a im- 
pose au Tresor une depense de 22 millions, 
ct l'on sait combien ce sacrifice a éte impuis- 
sant pour atténuer les souffrances causées par 
la disette. 

Le regime des droits variables, désignk gé- 
neralement sous le nom d'Echelle mobile, est 
d'invention plus recente. - LI y a eu, il est 
vrai, en Angleterre des la fin di1 dix-septieme 
siecle et en France vers le milieu du dix-hui- 
tikme et sous le premier Empire, quelques 
essais de ce regime applique a l'exportatiou. 
l a i s  il n'est devenu un systeme complet de 
législation que sous la Restauration. - C'est 
une des conceptions que devait suggkrer le 
phenomene de l'inegalite des récoltes. La mois- 
son presente en effet, avec des nuances di- 
verses, trois résultats différents dans les pays 
ou la production des céreales est habituel- 
lement en rapport avec le développement de 
la population : - Le rendernent obten11 est 
égal, inferieur ou supérieur aux besoius de La 
consommation. Dans le premier cas les im- 
portatious ne sont pas nécessaires et meme 
elles peuvent porter préjudice a l'agriculture 
en faisant baisser les prix au-dessous du taux 
rémunérateur. Dans le second, au contraire, 
il faut suppléer au déflcit par des importations, 
et dans le troisieme , il est indispensable, pour 
que les prix ne s'avilissent pas, de pouvoir ex- 
pkdier ao dehors toute la partie de l'excedant 
que I'agriculture et le commerce ne sout pas 
en mesure de mettre en reserve. - 11 est donc 
nkcessaire, a-t-on dit, quelalégislation se  pr&te 
a cette diversite de situation, et pour cela il 

faut qiie les droits d'entrbe et de sortie ppW 
sent se modiOer suivant les íiuctuations 'dd. 
marche. Quand on n'a pas besoin d'importaittmp 
les droits d'entrée doivent @tre assez élevéif 
pour interdire I'acces du marche intérieur ae* 
bles du pays qui produisent a bas prix. et le@ 
droits de sortie doivent &tre également asser: 
forts pour mettre obstacle a l'exportation. E& 
protégeant ainsi l'agriciilture contre la con; 
currence étrangkre, on l'encouragera a maiM 
tenir toujours I'étendue de ses cultures a@ 
niveau des besoins de la population, et en l'ern- 
pechant de porter ses prodnits au dehors, sér 
sauvegardera l'intbret du consommateur. Dans 
les temps de penurie, au contraire, il faut, suid 
vant ce systeme , que les droits d'entrée s'a-. 
baissent en raison meme de I'blévation dw- 
prix poiir que les apports de i'étranger puissentl 
venir combler le déficit, et que les droits ds; 
sortie eontinuent a s'élever pour rendre l'ex-: 
portation impossible, car autrement le blé in-, 
digene pourrait etre altiré dans les pays voi-! 
sins par I'appát de prix pliis éievés. Eníia~ 
dans les années d'aboudance les droits doivenP 
éprouver un mouvemeut inverse a8n de facili-: 
ter la sortie des exckdants et dopposer une' 
barriere infrancliissable a l'entrke des blb: 
exotiques. 

Établi en France en 18 19, ce rCgime a éta' 
adopte par p1usieui.s Gtats de I'Europe, el no-L 
tamrnent par I'Anglcterre, la Belgique et les) 
Pays-Bas. Aii premicr apergu, il a qiielque. 
chose de séduisant. 11 semble si bien s'adapter. 
a toutes les circonstances, qu'a une epoque 
ou les enseignements de I'économie politique' 
etaient beaucoup plus contestés et moius re- 
pandus qu'aujoiird'hui, il a dh inspirer une 
tres-grande conaance. Cependant la pratique" 
n'a pas confirme les esperances qu'on en 
avait conques. I l  n'a pas empechb, comme on 
le croyait, les prix de s'avilir dans les années 
d'abondance et de s'klever tres-haut dans les  
aunées de pknurie. Une des principales erreure 
de ceux qui inventent de pareils systemes, est 
de ne considérer que le pays auquel ils veulent 
I'appliquer. L'idée fondamentale du régime de  
l,'ecl~elle mobile est de reserver dans chaque 
Etat, en temps ordinaire, le monopole du mar- 
ché natioual a t'agriculture du pays, en la 
protégeant contre la concurrence des bléa 
ktrangers. On excite ainsi les cultivateurs I 
produire jusqu'a concurrence des besoins de 
ce marche; mais on les contraint indirectement 
a ne pas dkpasser cette limite, car si les prin- 
cipaux Etats sont soumis au meme régime, il 
est evident qu'on aura toujours beaucoup de 
peine a placer ses excedants au dehors, piiis- 
qu'on rencontrera, sur les marches des autree 
pays, des barrikres de douanes qui en ren- 
dront racces fort ditricile. Nuisible an véritable 
progres agricole en surexcitant dans certaines 
contrbes la production des céreales, ou en 
l'emp8chant de prendre sur d'autres points 
tout le developpement dont elle est susceptible, 
l'echelle mobile n'ktait pas moins contraire 
aux intérets des consommateurs a cause des 
obstacles qu'elle apportait au déiveloppement 
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du commerce des grains. Par sa nature meme, 
ce commerce est soumis a des conditions tres- 
aléatoires, et le régirne de I'échelle mobile 
ajoutait aiix chaaces ordinaires des incertitudes 
qui paralysaient les transactions. Tout négo- 
ciant qui acliete des blés sur des marcliés loin- 
tains est exposé a ce qu'au moment ou ces blés 
arrivent sur le marché ou il compte les vendre, 
il survienne une baisse qui rende I'opération 
mauvaise; mais cette chance est singulierement 
aggravée dans le systeme des droits variables, 
car la baisse qui serait deja une cause de perte 
doit entrainer une élevation des droits d'entrée 
qiii peut rendre l'opkration ruineuse. Aussi 
toiites les fois qu'il y a eu en France un défi- 
cit un peu considerable, a-t-on 6th obligé de 
suspendre, temporairement, I'échelle mobile 
pour obtenir du commerce un concours un peu 
actif; mais cette suspension ne pouvait jamais 
avoir lieu que plus o11 moins tardivement ; on 
laissait passer le moment favorable pour effec- 
tuer de grands achats au dehors dans des con- 
ditions avantageuses, et les prix se maintenaient 
a des prix tres-onkreux pour la population. A 
l'exception des Etats romaiiis, toutes les na- 
tions qui avaient adopte le régime de I'eclielle 
mobile y ont aiijourd'hui renoncé. 

Si la liberté du commerce des grains est, en 
lemps ordinaire comme en temps de pénurie, 
la meilleure garantie de I'approvisionnement 
et le moyen Ic plus sCrr d'oblenir le blé a des 
prix aussi modérés que le comporte I'état gé- 
néral de la production des céreales dans le 
monde, a quoi pourraient servir la réglemen- 
tation de la boulangerie et la taxe du pain? 
Puisque le prix du pain dépend nécessairernent 
de celui du bl6 et de la farine, comment poiir- 
rait-il y avoir quelque avantage a maintenir 
pour la boulangerie le regime des corporations 
fermbes? Comment ce régime, reconnii depuis 
longtemps nuisible au progres de l'industrie , 
serait-il proptable au public, lorsqu'il s'agit 
de la fabrication et de la vente du pain? Com- 
ment I'accroissement de valeur que la limita- 
tion du nombre donrie aux fonds de boulange- 
ries, les charges qu'impose aux boulangers 
l'obligation d'avoir toujours un approvisionne- 
ment important et les diverses entraves appor- 
tees a leur commerce, pourraient-elles exercer 
une influence favorable sur le prix de la den- 
rée ? 

Quant i la taxe, elle est en opposition for- 
melle avec le principe de la lihertb wmmer- 
ciale. Si elle est l'expression veritable de la 
situalion , elle ne peut faire que le pain soit a 
bon marché quand le  blé est cher. Au point de 
vue &conomique, elle ne peut se dbfendre. Au 
point de vne politique, elle a le grave iiicon- 
vénient Centretenir les populations dans cette 
fausse et dangereuse idee que le prix des den- 
rées dépend de la volonte des gouvernements. 
Elle rentre dans la catégorie des expédients 
dont nous parlerons un peii plus loin et aux- 
quels le soin de la surete publique peut com- 
mander d'avoir recours. 

EnBn il y a une mesure qu'on a adoptée plu- 
sieurs fois dans les moments de grande cherté, 

c'est celle qui consiste i interdire la distillation 
des grains. Elle constitue une atteittte evidente 
a la liberté du travail, et ne pourrait apporter 
un secours de quelque importance que dans 
les pays ou cette industrie s'exercerait sur une 
tres-grande échelle; mais alors elle priverait, 
par la fermeture des ateliers, un grand nombre 
d'ouvriers de leurs salaires, et pour faire baisser 
le prix du pain, elle leur enlkverait les moyens 
#en acheter. 

On aurait torl de conclure de I'exposé qui 
precede que, dans les moments de crise ali- 
mentaice, les pouvoirs publics n'ont absolu- 
ment rien a faire: mais c'est pour I'extension 
des facilites accordées an commerce, et non 
par des dispositions restrictives qu'ils doivent 
agir. Parmi les mesiires qui peuvent elre prises 
en ce sens, nous signalerons la suspension de 
certaines taxes, telles que les droits de tonnage 
et de navigation maritime ou fluviale, qui peu- 
vent diminuer les arrivages ou rendre la circu- 
lation des grains moins active, l'admission des 
navires étrangers aux transports habitiielie- 
ment reserves aux nationanx, la réduction des 
tarifs de chemins de fer applicables anx den- 
rées alimentaires. 

Un autre ordre de moyens est Pgalement 
indique par la iiature des choses. Un des effets 
ordinairss des mauvaises récoltes e$t d'appor- 
ter un certain ralentissement dans les transac- 
tions commerciales et dans I'activitk des fa- 
briques. Comme on doit consacrer une somme 
plus forte a son alimentation, on réduit ses 
depenses siir d'aiitres objets. De la moins d'oc- 
cupation pour les ouvriers et diminution des 
salaires; de la aussi I'opportunité de donner 
plus de développement aux travaux publics 
exécutés avec les fonds de i3État, des départe- 
ments et des communes, aíln d'offrir par le 
tiavail des ressources aux hommes inoccupes; 
de la, enfiu, la nécessite de venir en aide aux 
classes pauvres par des secours plus abondants, 
en étendant l'assistance publique a un plus 
grand nombre de personnes et en stimulant la 
charité privke. 

Une des formes que peut revktir I'assistance 
publique dans cette circonstance est celle qui 
consiste ii faire obtenir le pain a un taux plus 
modere au moyeri de bons représentant la dif- 
férence entre le prix commercial et celui qui 
est wnsidéré comme ne pouvant pas etre dB- 
passé sans imposer dcs souffrances trop rigou- 
reuses aux classes oiivribres. lalgré les abus 
auxquels il peut donner lieu, ce moyen est 
peut-&tre encore le plus simple qu'on puisse 
employer pour secourir la partie pauvre de la 
population. , 

A Paris, on y r substitué, en 1853, un sys- 
teme de compensation , consistant a maintenir, 
aux epoques de chertk, le prix du pain au- 
dessous de celui qui rksultait du cours des 
facines, et i reprendre la difference , daos les 
temps de bon marché, en snrélevant alors le 
prix do pain; mais comme le mode d'applica- 
iion de ce systeme impliquait I'établissement 
de la taxe du pain et la réglemenlatiou de la 
profession de boulanger, il a dh etre changL 
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en 1863, lorsqu'on a rendu la boulangerie libre. 
On i'a remplack par la crkation d'un droit mo- 
dique, percu a la barriere, sur le ble, la farine 
e t  le pain. Le produit de  ce  droit, rCuni aux 
intkr&ts du fonds de dotation de  la caisse de la 
boulangerie, Ctablie en 1853, et  aux autres res- 
sources que cette caisse peut s e  procurer par 
le crkdit, est destiné a constituer un large fonds 
de  prevoyance, a I'aide duque1 la population de 
Paris serait assurke de ne jamais payer le ki- 
logramme de pain plus de 50 c. C'est une com- 
binaison qui n'est pas irréprochable, au point 
d e  vce  des principes Cconomiques, mais qui a 
du moins le mkrite de ne pas apporter de se- 
rieux obstacles a la IibertrS des transactions, 
garantie essentielle de I'approvisionnement. 

On ne saurait, en effet, en pareille matiére, 
subordonner tout aux principes de I'économie 
polifique. 11 es1 indispensable de tenir compte 
de i'ktat general de la socikté, des préjugés et 
des erreiirs du public. Quand on est en prk- 
sence d'une population affamee, il ne  suítit pas 
d'avoir raison; il faut, si I'on ne  peiit la per- 
suader, posskder la force necessaire pour im- 
poser I'obéissance a ce que la raison et I'ex- 
pkrience indiquent. Si I'on n'a pas cette force 
en main, ou si I'on prkvoit des résistances 
tellement violentes qu'on ne puisse espérer 
d'en triompher qu'en imniolant une foufe de  
malheureux dont I'ignorance et la misére sont 
les seuls crimes, I'humanitk et la polilique 
n'imposent - elles pas aux gowernements le 
devoir de transiger avec les prkjngks popu- 
laires ? Ainsi, la taxe du pain , les allocations 
de primes a \'importaLion, la dkfense de dis- 
ttner des g~ains et autres mesuTes aoalognes, 
n'ont pas I'efficacitk gii1on ~ e u r  a attrjbueepen- 
daat longtemps: maís dans certains moments 
difiiciles, il pourrait y avoir une grande impru- 
dence a les repoiisser d'une maniere absolue. 
En pareil cas,  il s'agit de frapper les imagina- 
tions et de clioisir, entre les moyens les plus 
propres a en calmer I'eiTerrescence, ceux qui 
peuvent s e  concilier le mieux avec I'activilk 
des operations commerciales. 

Du reste, ainsi que nous I'avons indiquk 
dans la premiere parlie de cct article, gríice au 
dkveloppement des voies de communication, a 
l'accroissement de  la richesse publique, anx 
principes libéraux des reformes introduites 
dans les lkgislations douanieres , les crises 
alimentaires tendent devenir chaque jour 
moins intenses; mais 9 mesure que I'homme 
avance dans la voie du progrbs, il voit naltre 
en lui de nouveaux desirs. II fut un temps ou 
les peuples ne  demandaient guére a ceux qui 
les gouvernaient qiie de ne pas les laisser mou- 
rir  de faim. Aujourd'hiii, chez les nations qui 
marchen1 a la tete de la civilisation, on a des 
viskes plus hautes : on voudrait vivre l e  mieux 
e l  le plus longtemps possihle, et  s i  les peuples 
sont portes a s'eragérer la part que les goii- 
vernements peuvent prendre a la poursuite de 
ce  résultat, ceux-ci ne  sauraient nkanmoins 
dkcliner sans danger la responsabilitk que leur 
imposent ces aspirations nouvelles. 

Dans quelques années, on aura probable- 

ment quelque peine A compreudre qu'il ait 
fallu tant d'enquetes, de discussions, de luttes, 
pour arriver a la suppression de l'kchelle mo- 
bile et a l'abolition des reglements restrictifs 
de la liberte du commerce de la boulangerie; 
mais les tendances que nous signalons auront 
acquis une nouvelle knergie. 

La question des subsistances semble donc 
appelée a prendre bienl6t un caractere nou- 
veau. Jusqu'a prbseut, elle a surtout consisté 
dans la recherche des moyens de prkvenir les 
crises alimentaires ou d'en attenuer les effets. 
Peut-etre devrait-on deja la rattacher a l'etude 
de cet ensemble d'ameliorations dont le but est 
d'élever progressivement le niveau du bien- 
etre des classes laborieuses et qiii sont au- 
jourd'hui I'objet de tant de graves preoccupa- 
tions. Soiis cet aspect, elle se lie ktroitement 
encore a la politique, dont la vraik fin, suivant 
I'expression de  Bossuet , es1 de rendre la vie 
commode et les peuples heureux. 

L. FOUBERT. 

SUB SPE RATI. Littkralement sous I'espoir 
d 'app~~bation.  Lorsqii'un agent diplomatique 
reqoit des propositioris qui ne sont pas dans le 
sens de ses instructions, mais au'il juae utile 
d'accueillir, il les acccpte proviioirem&t, sauf 
ratificatioii de  la vart de son aouvernement. 
[Voy. ~eferendum~(Adj .1  

- 

SUBSTITUTIONS. Iby. Majorat et Testa- 
ment. 

SUBVENTlQN. O n  peut c\asse~ en  deux 
genies les services que les gowernements 
sont appelés ¿i rendre aux sociktbs, services 

obligatoires e t  services faculfatifs. Quels que 
soient I'ktat de civilisaiion d'un veuvle et la na- 
ture de  son gouvernement, if és t  -un certain 
nombre dc serviccs qui incombent nkcessai- 
rement a la communaute el  qui doirent etre 
remplis par 1'État ou par les municipalitks et 
payés par les fonds piiblics: l'armee, la ma- 
rine, I'administralion, la justice rentrent dans 
cette premiere catbgorie, et  ces serviccs sont 
administres directcment par des fonctionnai- 
res au nom de  la communaiitk. 11 est d'aiilres 
services que i'Etat pcut rendre ou ne  pas ren- 
dre sans que la communaut6 soit livrée ti l'a- 
narchie, qu'il rend effectivement dans un temps 
et  dans un pays et qu'il ne  rend pas daus I'au- 
tre: c'est la categorie des services facullatifs et  
c'est la que les subventions trouvent leur place. 
La subvention peut etre directe ou s e  produire 
indirectement sous formc de garantie d'intk- 
rets. de dégrévements d'impbt , d'encoura- 
gements, de prix. La subvention est directe 
quand I'État passe avec un entrepreneur un 
coutrat par lequel il lui alloue une certaine 
somme a condilion de faire de telle ou telle 
maniere un certain service, par exemple, Io~s -  
qu'il subveritionne les paquebots transatlanti- 
qiies a condition de faire un certain nombre 
de voyages determinks et  de transporter les dé- 
pecbes, ou lorsqu'il subventionne des thei- 
tres a condition de jouer tous les jours ou de 
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representer certain genre de, pihces ; la sub- 
vention est indirecte quand i'Etat assure a une 
compagnie de cliemins de fer un minimiim 
d'intéret sur le capital qu'elle emploiera daus 
le dessein d'obtenir la construction d'un che- 
min que la compagnie n'aurait pas osé entre- 
prendre a ses risques et périls, lorsqu'il ac- 
corde une exemption temporaire d'imp6t aiix 
constructions noiivelles , dans le dessein de 
stimuler lindustrie du batiment, lorsqu'il in- 
stitue des concours rCgionaux, des courses de 
chevaux, dans le dessein d'éclairer I'agricul- 
ture et d'encourager I'élevage. En matiere de 
subvenlion , il y a un principe que les écono- 
misles s'efforcent depuis longtemps de faire 
plnbtrer daiis la politique ct qu'il est utile de 
ne pas oublier. Regle genérale: partout ou I'ac- 
tiviti! individuelle des citoyens peut rendre le 
service par ses propres forces, sans stimulant 
et sans soulien, la liberté pure et simple vaiit 
mieux que la subvention; partout ou I'activité 
individuelle, inipuissante par elle-mEme , peiit 
devenir, grace a une certaine assislance de la 
communauté, capable de rendre conrenable- 
ment le service, la subvention vaut mieux que 
i'administration directe de ~'État: on ménage 
ainsi le tresor public et on respecte la libre 
concurrente, source féconde de richesses. 11 
y a des économistes qui proscrivent toute sub- 
venlion en sc fondant sur ce raisonnement : tout 
service qiii ue peut etre rendu qii'avec l'assis- 
tance pecuniaire de I'État, est un senice dont 
les frais de productiou son1 supérieurs a la va- 
leur réelle: l'argent donné par 1'État ne sert 
qu'a combler le vide, et la communaiité fait un 
métier de dupe en perpétuant a ses frais une 
industrie funeste a la prospérité du pays, puis- 
qu'elle consomme plus qu'elle ne produit. C'est 
une exagkration : il y a des services trhs-uti- 
les a la commiinauté qui n'apportent pas im- 
médiatement avec eux leur remunération et 
I'Etat ne fait pas un métier de dupe en sub- 
ventionnan t , par exemple , certains travaux de 
la science ou de i'art qui deviendront, par 
leurs applications ultkrieures , des sources 
de ricliesse ou des causes de moralité. Mais 
ou finit I'intewention utile et oii commencent 
l'abus et le gaspillagel Quelle est la limite? 11 
est impossible de la flxer d'une manibre pré- 
cise. 11 appartient a i'kconomie politique d ' b  
claircr la route: il appartient aux mceurs pu- 
bliques de marquer dans chaque pags le point 
jusqu'auquel les gouvernements doivent s'a- 
vancer. La limite entre les services que 1'Etat 
doit administrer et ceux qu'il doit subvenlion- 
ner est elle-meme variable. Par exemple, en 
France, i'État donne I'instruction primaire, se- 
condaire et supérieure concurremmen t avec 
les particuliers; en Angleterrre, I'instruction 
n'est pas un service public, et I'Etat n'inter- 
vient qiie par voie de subvention; cependant 
I'instruction, et surtout l'instruction primaire, 
est donnee pour le moins aussi largement en 
Angleterre qu'en France, et d'un autre c6te nul 
ami des lumieres ne pourrait sérieusement 
conseiller a la France de renoncer a tout ser- 
rice public de I'instruction. Un gouvernement, 

toujours entour6 de solliciteiirs et desireux de 
faire beaucoup de bien, est natiirellement 
porte a abuser de la subvention; poiir que les 
mceurs publiques le contiennent, il faut qu'i 
tous les dcgrés les contribuables, naturelle- 
ment portes a ne pas exagérer des dépenses 
qu'ils papent de leur bourse, aient la haute 
main sur le budget et exercent par eux-mCmes 
ou par leurs representants un contrdle serieux 
sur I'emploi des fonds publics. 

E. LEYASSEUR. 

SUCCESSION. C'est la transmission desbiens 
d'une personne déckdke a une autre personne 
qui prend sa place et qu'on designe sous le 
nom d'hérifier. Cette transmission ne s'opCre 
suivant I'ordre régle par la loi que dans le cas 
ou le défunt n'en a pas disposé autrement par 
acte de derniere volonté, sauf les cas de reserve 
legale dont nous parlerons. u La Ioi sur les suc- 
cessions, disait le conseiller d'Elat Treilbard 
chargé d'en presenter le projet aii nom du 
gouvernement , es1 le teslamenl presume de 
toute personne qui decede sans avoir exprime 
une volonte diffcrente. 11 importe de se pené- 
trer de toutes les affections naturelles et légi- 
times lorsqii'on trace un ordre de successions. 
On dispose pour tous ceux qui meurent sans 
avoir disposé; la loi presume qu'ils n'ont eu 
d'autre volante que la sieniie: elle doit done 
prononcer comme etit prononcé le défunt lui- 
meme au dernier instant de sa vie s'il ebt pu 
ou voulu s'exprimer. Quc chacun descende dans 
son propre csiir, il y trouvera gravé en carac- 
teres ineffa$ables le véritable ordre de succe- 
der. » La loi n'a pas toujours suivi cette tbéorie; 
clle y associe, en certains cas, i'idee d'une 
dette naturelle en faveur d'héritiers a reserve, 
les descendants et les ascendants; cette idee 
n'est pas nouvelle : a les enfan ts recoivent la 
succession de leurs parents comme une dette, n 
dit Plutarqiie; et Grotius, commentant ces pa- 
roles d'Aristote: qui dat forman clal quce ad 
formam necessaria, ajoute: u Celui qui est la 
cause de I'existence d'un homme doit, autant 
qu'il es1 en lui et qu'il est necessaire, pourvoir 
aux nécessités de sa vie, non pas la vie nato- 
relle seulement, mais la vie sociale, car c'est 
pour elle qiie I'bomme es1 né. 11 (Voy. Testa- 
ment.) 

Nous ne nous occuperons ici que de la dé- 
volution des biens telle que la loi I'établit dans 
les successions a b  intestat. 

Voici i'ordre de succession que le Code Na- 
polbn a emprunté a Justinien , le plus philo- 
sopliique el le plus parfait, dit M. Troplong, 
qui ait jamais été formulé et qui a survkcu a 
toutes les atteintes de la barbarie, a la résur- 
rection du principe aristocratique pendan1 le 
moyen Age et aun intérets sivivaces de la féo- 
dalité: Les enfants et descendants legitimes en 
ligne directe viennent au premier rang; a dé- 
faut d'enfants el de descendants, les ascen- 
dants et les collatéraux sont appelés suivant 
certaines distinctions ; ce sont la les seuls hé- 
ritiers dans le sens legal. La loi n'accorde en- 
suite que des droits sur la succession sans 



leur attribiier la qiialité d'héritier, aux enfants 
naturels, au  conjoint survivant et enGu t1'Btat; 
l e  droit du conjoint survivant et  d e  I'Etat, a 
défaut de conjoint, n'existe que dans le cas 
ou le défunt ne  laisse ni parents au degre suc- 
cessible (12e degré) , n i  enfants natnrels. 

Toute succession échue a des ascendants ou 
a des collatéraux se  divise en  deux parts &-a- 
les, sans distinguer 'La nature e t  Torigine des 
biens; i'nne pour les parents de laligne pater- 
nelle, l'autre pour les parents de la ligne ma- 
ternelle. Dans notre aiicien droit coutumier, 
on distinguait les biens nobles ou roturiers, 
paternels ou materuels, propres ou acquets, 
meubles ou immeubles; il y avait jusqu'a dix 
especes de propres ; ces biens étaient attribues 
suivant leur nature ou leur origine a des heri- 
tiers différents et souvent meme aux parents 
les plus eloignés. Les regles de  succession va- 
riaient a I'in5ni d'une coutume Q l'autre; elles 
n'avaient point pour base ces sentimeuts d'af- 
fection qui sont le lien de  la famille, lien tres- 
puissant entre proches parents, rnais qui va 
s'affaiblissant a mesure qu'il s'éloigne du centre. 
11 résultait de  cette diversite de tres-nom- 
brcux proces. 011 coniiait I'ancienne regle : 
paterna palernis, materna maternis ! Ces usa- 
ges si variés, quelquefois si bizarres en appa- 
rence, peuvent 6tre ramenés a deux principes 
généraux: les uus preiinent pour base la pa- 
rente la plus proclie; les autres attribuent les 
biens a qui lee a donnés, a raison de la recon- 
naissance due au bienfaiteur. n 11 faut rendre 
grace au bienfaiteur plut6t que de  donner a un 
ami. JJ (Aristote.) Lesbiens tendaient aretourner 
toujours a la fortune d'ou ils étaient sortis ; 
sous l e  régime du Code, au contrairc, une fois 
séparés du patrimoine, ils son1 livres au cou- 
rant de la circulation; ils s e  divisent et subdi- 
visent conformement a la regle dont nous allons 
parler : l'égalite dans les partages. 

L'article 7k5 du Code Napoléon est  ainsi 
concu : u Les enfants ou leurs descendants suc- 
cedent a leurs pere et  mere, aieuls et aieiiles 
ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni 
d e  primogkniture et encore qu'ils soient issus 
de  mariages différents. 11s succedeiit par egales 
portions et  par tete quand ils sont tous au pre- 
mier degre e t  appelés de leur chef; ils suc- 
cedent par souche lorsqu'ils vierinent tous ou 
en  partie par representation. U Te1 est le texte 
de loi qui, en établissaut le partage des succes- 
sions par égalité entre tous les enfants , et en 
siibstituant par conséquent a un petit nombre 
de  grandes fortuues un trks-grand nombre de 
fortunes mediocres, est la véritable base de  la 
démocratie francaise. En 1803. a I'époque ou l e  
titre des successions fut promulgué. iin homme 
d'État anglais crut y voir pour la société fran- 
qaise une cause d'affaiblissement et de ruine : 

Dans cinquante ans, s'écria-t-il, nous repren- 
drons nos provinces de France l JJ Le resultat a 
donnb tort a ses calculs et  déjoue ses espé- 
rances; il s'était imagine qu'avec le systkme 
di1 morcellement indéfini tout s'en irait rapide- 
ment en poussiere, et voila qu'au contraire 
cette rkpartition égale de la propriktk a décuplk 

la puissance e t  la prosperitk de la FraiiWe'! 

popiilation tout entiere l 
f créant des intérets matkriels et moradi B - 

i C. t 

L'ancienne societé francaise, fondee m d &  
principes aristocratiques teis que la perpktukk 
des grandes famiUes et  les dasses privilkgibesí, 
repugnait a I'egalitk des partages. Presqne pkr- 
tout les filles Ctaient exclues des successionru; 
il su61s'ait d e  l e s  dotee $un simp\e chape1 dF. 
roses. L'afné des fils et  quelquefois le plus 
jeune, l e  juveigneur, comme en Bretagne, he- 
ritait du domaine paternel, c'est-a-dire de B 
totalité de La fortune a la cliarge d'une legitime 
qu'il devait a ses frkres et socurs siiivant lee 
coutiimes. 

11 s e  trouve encore des kcrivaius pourafaire 
l'apologie d'un Btat social aussi profondement 
iuique et dans lequel les seutiments de la natore 
étaient ainsi foulés aux pieds: On a allegu6 
pour le defendre que les 811es trouvent un 
avantage a n'etre pas dotees, et que, quand l'u- 
sage est général, leur établissement n'est plus 
subordonnb a la possession d'une fortiine. Mais 
on ne  remarque pas qu'exclure les fernrnes dn 
droit de posseder et d'apporter leiir part au pa- 
trimoine de la famille, c'est creer pour elles 
une cause d'infériorité et  amoindrir leur con- 
dition dans le mariage. Dans les pays qui g8- 
missent encore sous l'empire des lois feodales. 
on sait a quoi s'en tcnir sur ce prétendu bien- 
fait de I'exli8rkdation. Lorsque la Savoie fut 
réunie a la France, on disait dans le pays: 
r C'est la fete des filles! n Le Code sarde leur 
refuse, dans la plupart des cas ,  le droit de 
succkder. 

Sous I'ancien regime, les fllles deslieritées 
allaient par troiipeaux s'ensevclir dans les clol- 
tres, et, soiis ce  rapport, elles n'ktaient gukre 
plus a plaindre que leurs jeunes freres con- 
damnds, conime elles, au celibat et qui passaieut 
une vie miserable dans une sorte de domesti- 
cite aupres de leur frere alne. Toutes les pein- 
tiires de fantaisie que nous presente une cer- 
taine école ne noiis tromperont pas; nous ne 
perdrons pas de vue, dans ces hmilles de I'an- 
cienne France, les malheureux que la Révolu- 
tion a affranchis et qiii, par I'etTet #abominables 
institutions, vivaient autrefois dans le den&- 
ment et  i'humiliation , sous le toit d'autrui, 
privés d'enfants et de toutes les joies de  la 
vie. a c6tk de  l'opulence et quelquefois de 
I'insolence d'un frere que la nature avait fait 
leur eaal. 

La ~ k t a u r a t i o n ,  qui s'etait douné pour tache 
de remonter le cours des siecles et qui ne  voyait 
de progres que dans le retour au'passé, pro- 
posa en 1826, a la Cliambre des députes, le 
projet de loi corinu sons le nom de  loi du droit 
d'aluesse. Cc projet attribuait a l'alne, dans les 
successions payant 300 fr. d'imp6t foncier, la 
quotite disponible a titre de  preciput legal, A 
moins que le pere de famille n'en eilt ordonne 
autrement par donation ou par testament. Cette 
loi, qui souleva I'opiniou publique contre le 
gouvernement de la Restauration, fnt rejetbe 
par la Chambre. (Voy. Ainesse, Majorat.) 

On s'étonne que, dans le systkme du Code 
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franpis, les epoux ne soient pas heritiers i'un 
de i'autre, en concurrente avec les enfants et 
les ascendants et par préférence aux collaté- 
raux, surtout aiix plus 6loignés. Le cousin du 
douzieme degré peut s'emparer d'une fortune 
en laissant dans la détresse la veuve du de- 
funt intestat. Les Iégislations de presque tous 
les ~ t a t s  de l'Europe sont plus humaines. 11 faut 
ajouter que I'article 754 du Code Napoléon de- 
vait accorder a I'époux survivant I'usufruit dn 
tiers des biens. L'omission de cette disposition 
n'est que le résultat d'une erreur. 

Voici quel est en Angleterre l'ordre dans le- 
quel, a d6faiit de testament, les héritiers sont 
appelks a succeder. La loi distingue entre la 
propriété réelle ( real  eslate) ,  c'est-a-dire les 
immeubles, et la propriété personnelle, c'est- 
a-dire les meubles; leur transmission est sou- 
mise a des rkgles différentes. 

Le íils aine hérite de la fortune immobiliere. 
S'il est mort, son fils alnh est appelé, et ainsi 
de suite par ordre de primogéniture. Si le fils 
ainé est mort sans descendants miles, la suc- 
cession des immeubles passe aii second íils, ou 
au fils aink de celui-ci, ou au troisieme, au 
quatrieme, au cinquieme, ii tous les freres et 
a leur descendance mdle, comme il vient d'etre 
dit, suivant I'ordre des naissances. 

A dkfaut de descendants mhles, les ascen- 
dants sont appelks ci la succession. Ainsi le 
pbre succede avant les freres et sceurs, et le 
grand-pere avant les oncles et tantes. 

S'il n'existe ni fils, ni pelit-fils, ni pere, ni 
aieul, la fille du défunt est appelée a l'heritage; 
s'il y en a plusieurs, elles hCritent toutes par 
égalite et sont co-proprietaires des immeubles. 
Si les fllles sont mortes laissant des descen- 
dants, ces descendants héritent de la succes- 
sion immobiliere, chaque Gls alné prenant la 
part qu'aurait eue sa mere; s'il n'y a pas de 
íils, les íilles partagent par egalité. 

Si le défunt n'a laiasé ni fils, ni filles, ni as- 
cendants, la terre (lhe land) passe a son frere 
alne germain; en cas de mort de celui-ci sans 
enfants, au second, au troisieme et aux autres 
frkres germains dans l'ordre de leur naissance 
ou a leurs descendants. Si le défunt n'apas de 
freres, ses sceiirs germaines siiccedent par 
égalite. S'il n'a ni flls, nifilles, ni ascendants, 
ni freres, ni seurs ,  I'afné des oncles, du cdté 
paternel ou ses descendants, lui succede; a 
defaut viennent les autres oncles du c6té pa- 
ternel, suivant l'ordre de la naissance. A défaut 
d'oncles du cbte paternel, les tantes de la 
meme ligne partagent egalement entre elles, 
comme il a été dit pour les filles et les sceurs. 

Jusqu'en 1833, les freres germains seuls 
pouwaient hériter des immeubles et non les 
frbres consanguins. Ainsi le défunt avait laissé 
deux fiIs de deux lits différents; I'alne, qui 
avait hbrité de la terre, meurt sans postkrité, 
son frbre consanguin n'heritait pas. Cette dis- 
tinction a été en grande partie supprimbe; le 
frere consanguiii prend place immédiatement 
apres les frbres germains et leurs descendants, 
le frere utérin immédiatement apres la mere. 

Arrivons au partage de la succession mobi- 

liere. 11 est regle par le statut des dislt-ibu- 
tions. Les dettes et les frais de funérailles 
payés, les administrateurs de la succession la 
distribuent dans les proportions suivantes : 

Si le défunt laisse une veuve et des enfants, 
la veuve prend le tiers; les enfants se parta- 
gent les deux autres tiers par portious égales. 
L'enfant prédBcédé est represente par ses des- 
cendants. S'il n'y a pas d'enfants ni descen- 
dants d'eux, la reuve prend la moitié, et le 
surplus revient au plus proche parent ou a ses 
descendants. L'enfant qui a recu un avance- 
ment d'hoirie du vivant du pbre n'est pas com- 
pris dans la distribution, si ce n'est pour par- 
faire sa part. L'héritier de la terre concourt an 
partage de la fortune mobiliére avec ses freres 
et sceurs. 

Si l  n'existe ni veuve, ni enfants, ni descen- 
dants. la succession passe au pere du défunt; 
si  le p6re n'existe plus, a la mbre, aux fi-eres 
et sceurs par hgale portion; s'il n'y a ni f&es 
ni sceurs, la totalité appartient a la mere. Si la 
mere est morle, les freres et seurs  ou leurs 
enfants héritent de la totalité. S'il n'y a ni 
mere, nifrkres, ni sceurs ou descendants d'eux, 
la succession passe au grand-pere ou a la 
grand'mere. AprCs tous ceux que nous venons 
d'énumkrer, les oncles et les tantes, lesneveux 
et nieces hBritent par égale porlion. A défaut, 
la succession est déférée au plus proche parent. 

L'enfant naturel n'hérite pas et n'a pas #he- 
ritiers, si ce n'est ceux qui descendent de lui. 

Ce court expose suffit pour montrer les dif- 
férences capitales qiii séparent la loi francaise 
et la loi anglaise. 

Kous donnons, en terminant, le,tableau des 
droits de mutation que percoit le fisc sur les 
successions ab  intestat et testamentaires. 

TABLEAU DES DROITS DE MUTATJON PAR D ~ C ~ S .  

Droits rnobiliers et immobi1iers.l 
En lime directe (L. 22 frimaire, 

art. 69 ,n03 ,e t j j3 ,n04)  . . . 1 n p. 100 
Entre Bpoux donataires ou lega- 

taires (L. 28 avril 1816, art. 53). 3 11 - 
Enfants naturels et épouxhéritiers 

a défaut de parents au degré 
successible et a défaut de tes- 
tarnent enleur faveur (L. 21 avril 
1832, art. 33). . . . . . . . . . . 9 D - 

Entre freres, sceurs, oncles, tantes, 
neveux et niCces (L. 21 avril 
1832, art. 33). . . . . . . . . . . 6.50 - 

Entre grands-oncles, grandes-lan- 
tes,petits-neveux,petiles-nieces 
et cousins germains (L. 2 1 avril 
1832, art. 33).. . . . . . . . . . 7 n - 

Entre parents au dela du 4% degré 
jusqu'au l Z e  (L. 21 avril 1832, 
art. 33). . . . . . . . . . . . . . 8 1) - 

Entre personnes non parentes 
(L. 21 avril 1832, art. 33). . . . 9 n - 

ÉMILE CHÉDIEU. 

1. On remarquera que le tarif est le m&me pour 
lea meubles et pour les immeiibles. Antdrieurement 
B I'an Wi, les biensmeubles n'dtaient sujets a ancun 
droit de mntation par d6c8s. La loi dn 22 frimaire 



SUCRE. Le sucreintkresse la politique A titre 
de  matihre considérée gkneralemeut comme 
n éminemment imposable v .  Si f alcool est dmi- 

nemment imposable, c'est que la cousomm'a- 
tion en  est regardke comme dangereuse ; s i  
le sucre ne  i'est pas moins, c'est que la con- 
sommation en est tres-répandue. Le sucre s e  
tire de la canne, dans l'lnde et I'Amérique in- 
tertropicale; de  la betterave, en  Europe; du 
palmier, dans les qes de la Sonde; de  I'krable, 
au  Canada et aux Etats-Upis. Les Hindous font 
usage du sucre de canne depuis 3,000 ans; 
les Romains en parlaient comme d'une curio- 
sité; les Arabes nous l'ont fait connaltre; nous 
I'avons acheté au quinzibme siecle, cultivé en 
Amérique au seizieme, e! réglemente au dix- 
septibme. 

Les colons ne  sachant ou ne  voulant pas raf- 
flner le sucre, il s'établit en Europe des rafi- 
neurs qui furent privilégiés; et. comme le sucre 
brut est plus lourd que le sucre rafine, et four- 
nit a la marine un elément de transport plus 
considerable, on a conservé l'usage d'interdire 
la ralfinerie aux colons , par des droits prohi- 
bitifs, bien qu'ils puissent produire tres-facile- 
ment du sucre blanc. 

Nos ancbtres u'ont pas connu la question des 
sucres. Avant l'iuvention du sucre de betterave, 
tout le siicre venait des colonies; on ne laissait 
pas entrer de sucre ktranger; il sullisait, pour 
l e  Trksor, de mettre un  impdt sur  le sucre co- 
lonial. Nos colonies ne pouvaient envoyer de 
sucre qu'en France; mais aiissi elles étaient 
shres de I'y placer. Les armateurs qui trans- 
portent le sucre avaient tout le fret qii'il était 
possible d'avoir; le consommateur ne payait 
les frais d'aucun privilege, et n'avait aiitre 
chose a rkclamer sinon que l'imp6t fht raisou- 
nable. 

Les colonies francaises, ruinkes par le sou- 
lbvement des noirs de Saint-Domingue, par nos 
guerres avec I'bugleterre et  par le blocus con- 
tinental qui en fut la suite, cesserent de nous 

anVII maintint cette immunitb eu Ilgne direate, mais 
soumit au droit de 1 fr. 25 c. par 100 fraucs les mu- 
tations en propriété ou usufruit des biens meubles, 
par dBchs, entre collatéraux et autres personnes non 
parentes, soit par succession, soit par testament ou 
autre acte de libéralité B cause de mort. Toutefois, 
cctte loi,plus favorable A PBpoux survivnnt que celles 
qui ont suivi, disposait que le  droit ne serait que de 
moitiB pour les mutations qui auraient lieu entre 
Bpoux. Ces droits ont BtB modi6&s par l'article 63 de 
la  loi du 2s avril 1816 et par I'article 33 de la loi du 
21 avri11832. La loi du 18 mai 1850, art. 10, a com- 
plbtement assimilé, sous le rapport du droit de muta- 
tion, lesmeubles et les immeubles, par une disposition 
ainsi conpue : i Les transmissions de biens meubles 
A titre gratuit entre vifs, et celles qui s'effectuent 
par dBchs, seront assujetties aux diverses quotitks 
de droit Btablies pour les transmisalons d'immeubles 
de la m&me esphce. Le  rapporteur de cette loi ,  
M. Gouin , a justifié devant 1'AssemblBe lhgislative, 
cette innovation par I'immense développement que 
les valeurs mobilihres out acquis et les revenus 
qu'elles produisent gBndralement. Une rBduction de 
droit en leur faveur, a-t-il dit ,  est contraire i 1'8- 
quité. E. Ca. 

Cela est rrai, mais en matihre 6nanciAre il faut 
tenir comptc nussi de ee qui est pratique. Or, 
M Gouin parnit avoir oubliB que la dissimulation 
est facile pour les biens meubles et impossible pour 
les immeubles. M. B. 

envoyer leur sucre. On commenp, sousle pre- 
mier Empire, a fabriquer en France le sucre de 
betierave, dkcouverte attribuée par quelques; 
uns a Ollivier de Serres, mais plus gknérale-' 
ment ti un pharmacien de  Berliu, Margraft 
Quand la paix fut rétablie, on eut a la fois le 
sucre des colonies, le sucre ktranger et le 
sucre indigbne. 

On évalue a 150 millions de kilogrammes te 
sucre que la France produit par an ,  a 100 
miliions celui de ses colonies; ce dernier est 
en eiltier coiisommé en France. Celui qui vient 
des colonies ktrangbres oscille entre 30 et 60 
niillions. L'Angleterre, qiii ne produit pas da 
sucre, a consommé, en 1860, 8,600,000 quin- 
taux mktriques de sucre brut, 260,000 seule- 
ment de sucre blanc. Les 230 fabriques des 
~ t a t s  du Zollverein produisent 5 millions de 
liilograrnmes ( 1858 - 1859 ) ; on y consomme 
1,500,000 quintaux metriques de ce  sucre de 
betterave, 650,000 de sucre de canne. Les 
44 fabriques de la Pologne produisent 6 mü- 
lions de kilogrammes, les 400 fabriques de la 
Russie, 50 millions, et ce n'est pas assez. Les 
Etats-Unis tirent presque tout leur sucre des 
colonies espagnoles : ils en ont consomme 
290,000 tonnes en 1860; quelques htats du Sud 
ont produit et consommé 118 tonnes de sucre 
de canne. Un Espagnol ne consomme par an 
que 7 liectogrammes de sucre; un Autrichien 
en consomme 1 kilogramme; un Allemand du 
Zollvercin, 2; un Portugais ou un Belge, 3; un 
Italien, 4;  un Francais ou un Hollandais, 6;  un 
Siiisse, 7; un Anglais, 25; un Amkricain, 17; 
un Brésilien, 20. 

Les collisions d'intkrbts qui résultent du 
nombre et de la varibtk des sources du sucre, 
comme des industries qiii l'exploitent, sont plus 
sensibles en France que partout ailleurs. L'A1- 
lemagne n'a pas de colonies; elle n'a donc qu'a 
équilibrer les droits a exiger du siicre étranger 
et  du sucre indigene. L'Angleterre, en proscri- 
vant chez elle la culture de la betterave par 
des droits excessifs, appelle le sucre de ses 
colonies et s'est faite le plus grand marché de 
sucre étranger. La Hollande s'est reservé tout 
le sucre de ses colonies. Les pays a esclaves 
ont du sucre B meilleur marché que les pays 
de travail libre; mais il faudrait calculer ce que 
ce bon marclib leur coate. 

Rksumons maintenant les différents intérets 
en présence: les colonies franqaises ne peuvent 
vendre de  sucre qu'a la France, parce que les 
pays qui les entourent fout le sucre a bien 
meilleur marche. Le sucre indigene, représenté 
par plus de 300 fabriques, a fait faire de grands 
progres a l'agriculture, occupe des industries 
accessoires, et s'est vu jusqu'a présent refuser 
la facultk d'exportalion. La marine marchande 
compte le sucre pour la douzikme partie de ses 
klémeuts de fret. Les raflineurs rendent propre 
a la consommation le sucre que les fabricants 
pauvres ne pourraient blanchir dans leur usine; 
ils ont engagk de grands capitaux dans leur 
monopole. Le cominerce intérieur voit dans le 
sucre un objet considérable d'échange. Le tré- 
sor public, qui subventionne ces grands i n t b  



rets, ne retire que tres-peii d'argent des droits 
excessifs qu'il met sur le sucre et qu'il rend 
en primes aux privilégiés. Enlin, peut-&re, le 
consommatenr, pour qui le sucre est fait et qui 
le paye, n'est-il pas indigne d'un certain in- 
tér6t ? 

Pour satisfaire ces intérets, voici ce qu'on a 
fait : on a protégé les armatenrs en imposant 
aux sucres étrangers des surtaxes qui consti- 
tuaient des impdts beaucoup plus éiev6s que 
siir le sucre colonial; en accordnnt aux sucres 
bruts arrivés par des navires frnnqais et  rafi- 
n8s en France un drawback (ou restitution, a la 
marchandise exportée, des droits qu'elle a 
payés en  entrant); ce drawback fut refusé au 
sucre indigene. 

On a protégé d'abord ce sucre indigene en 
i'exemptant de tous droils. I I  n'a comrnenck i 
&re impose qu'eu 1837. D6s lors on soiimit 
toiis les sucres a des tarifs, dont les plus forts 
pesaient sur les sucres étrangers, les intermk- 
diaires sur les sucres coloniaux, les plus fai- 
bles sur les sucres indigenes. 

Ou a protege le sucre colonial en lui accor- 
dant des détaxes qui devaient diminuer gra- 
duellement, et qu'on a e16 oblige d'augmenter 
graduellement. 

On a protégé les raffineiirs en nxant le draw- 
back d'apr6s un rendernent Ikgal plus bas de 
10 p. 100 que le rendement réel du sucre; dc 
sorte qu'il restait au rafiiieur 10 p. 100 de ma- 
tiere sucree esempts d'impbt. 

On a meme protégi! le consommateur en 
abaissant Ics droits de moiti6 (loi du 23 mai 
18601. On voyait qu'en Anglcterre une diminu- 
tion de droits avait 6th tres-favorable au Tr6sor; 
mais il n'y a pubre dhnglais, meme pauvres, 
qui ne prennent du tli6, et par consequent du 
sucre : les pauvres consomment 60 p. 100 du 
sucre; les classes moyennes 25 p. 100, les 
plus riclies 10 ou 15 p. 100. En France, l'usage 
du café n'est pas assez répandu pour qu'une 
I w r e  diminution du prix du sucre ait un effet 
appréciable sur la consommation. 

La loi sur les sucres en vigueur en France 
au moment ou nous Bcrivoiis est celle du 
7 mai 1864. Elle cherche a concilier ces dif- 
f6rents intérets par les moyens suivaiits : elle 
impose une siirtaxe de 2 fr. par 100 kilogrammes 
aux sucres etrangers; elle accorde une détaxe 
de 5 fr. par 100 kilogrammes jiisqu'en 1870 aux 
sucres coloniaux; elle admet le sucre indigene 
aii dramback; elle gradue l'impbt d'apres dif- 
férents types. Rous ferons connaltré plus loin 
en quoi consiste ce systeme des types. 

Ona toujours fait porter I'impbt soit surlama- 
tikre premiere, soit sur une marchandise a dcmi 
fabriqube, n'ayant encore qu'une valeur con- 
ditionnelle, et nulle part sur le produit aclievé. 
En Allemagne et en Russie , ce sont les bette- 
raves qn'on impose; en Hollaude, en France, 
en Angleterre, c'est la cassonade. 11 est évi- 
dent que le produit doit &re taxe d'apres sa 
richesse saccharine; il paraft d'apres cela qu'on 

rentes de la marcliandise : c'est ce qu'on ap- 
pelle le systbme des tgpes. 11 consiste i sou- 
mettre a un droit plus fort les sucres (ou plutdt 
les cassonades) les plus blancs, a un droit 
plus faible Ics sucres les plus brnns. La plus 
forte objcction que sonlkve ce systeme n'est 
pas qu'on ne peut déterminer par la couleur la 
quantité de mati6re sucrée que contient clinque 
type; mais c'est que cet imp6t progressif en  
sens inverse maintient entre les sucres 1)laucs 
et les sucres bruts une différence de taxe s i  
grande que la fabrication la plus lucrative est 
celle des sucres les moins purs : c'est une prime 
accordée 9 la fabricatiou imparfaite. Ainsi c'est 
la législation anglaise qui établit le plus de ty- 
pes; aussi la plupart des Anglais ne  consom- 
ment-ils qae du sucre brut. 

MM. Cocliut. Dnreau l,  F. Houzé3, son1 arrivks 
cette conclusion que la seule mani6re d'ac- 

corder les intérets serait d'autoriser la circula- 
tion libre de la matiere brute au moyen des ac- 
quits 9 caution, et d'etablir l'imp6t sur la denrée 
devenne comestible, au moment ou elle sort 
de la fabrique ou de la rafinerie pour 6tre li- 
vrée a la consommation. La véritable base de 
I'impdt, c'est en effet la marchandise achevée. 
11 n'y aurait ainsi qu'un droit uniqne et  qu'un 
type uniqiie, ou plutdt pas de types. Le fabri- 
cant vendrait ses produits ce qu'ils valent; la 
douane n'anrait plus a examiner la valeur sac- 
charine, tres-contestable, e t  a évaluer a faux 
les rendements. Le Gsc ne préleverait rien su r  
la matiere brute et  n'aurait rien a rendre sur  
le raffiné. Les fabricants miinis d'instruments 
perfectionnés pourraient rafiner leur sucre 
eux-memes et le faire le plus beau possible; 
les rairineurs coutinueraient a rafliner le sucre 

' 

des fabricants qui n'ont pas les machines né- 
cessaires. Ainsi i'usinier n'aurait pliis aucun 
intéret a faire de mauvais sucre; le Trésor re- 
gagnerait ses primes et le consornmateur paye- 
rait le sucre un prix raisonnable. A la vérit6, 
cela est bien simple, bien conforme a I'égalite 
d'impdt dont le principe est Ccrit dans nos lois. 

J. DE BOISJOSLIN. 

S~EDE.Royanme situ6 au nord de 1'Eiirope et  
al'est de la péninsule scandinave, dont il occupe 
environ les trois c inquihes .  11 s'etend sur 
450,000 kilometres carrés. En 1751, la popula- 
tion était de 1,785,727 habitants. En 1830, elle 
s'élevait a 2,871,252. Le recensement de 1860 
la porte a 3,859,728 habitants. La Suede ne 
possede qu'une colonie, I'ile Saint-Barthélemy, 
dans les Antilles. Cette lle a une popnlation 
d'environ 9,000 habitants, dont les deux tiers 
sont negres. 

1. CONSTITUTION. 

DBs les temps les plus reculks, et  avant meme 
l'introduction du christianisme, l'autoritk royale 
a été contrdlée et limitbe en Suede par le thing, 
sorte d'assemblée populaire qui se  réunissait 
a des epoques variables. Toutefois, I'organisa- 

ne devrait imposer que le sucre arrivé a sa 
forme définitive, cgest-a-dire rafiné. fait, 1. La Que~taon de8 sucreu dcvant le coneommafeur. 

2. Brochure imprimbe B Gien, citbe par M. Cochnt, 
on a gradu8 i'impdt selon les qualités appa- te Tempu. 



tion regulibre de la diete et sa division en qua- 
tre ordres ne datent que de la fin du quinzieme 
siecle. II n'y a pas lieu de faire ici i'historique 
des révolutions qui ont successivement modi5e 
les rapports reciproques des diverses classes 
de la societé suédoise et de retracer les luttes 
acharnées que la royaute a eu a soutenir dans 
le  courant du dix-huitieme siecle contre la fac- 
tion aristocratique. Qu'il nous sufise de rappe- 
ler i cet égard que le coup d'Etat du 19 aobt 
1772, tout en laissant subsister les formes du 
gouvernement reprksentatif, avait rendu aii 
roi la majeure partie des prkrogatives dont il 
avait été dbpouillé par la constitutioii senato- 
riale de 1719, et que, depuis ce moment jus- 
qu'a la dkpositiori de Gustave IV, la Suede peut 
etre considkrée c o m e  ayant été soumise au 
pouvoir quasi absolu du souverain. 

La revolution de 1809, qui mit fin cet ktat 
de choses, a Bte presque exclusivement I'oeu- 
vre de I'aristocratie. 11 est juste toutefois d'a- 
jouter que les diverses classes de la population 
n'apporterent auciin obstacle a i'exéciition de 
ses projets. L'arrestation de GustavelV avait eu 
lieu le 13 mars 1809. Le 6 juin de la mCme 
annee, le duc de Sudermanie étail proclamé 
roi par les Etats sous le nom de Charles XIII. 
Le 28 aout suivant, il adoptait pour pririce lie- 
ritier présomptil le duc Christian-Auguste de 
Holstein-Augiistenbourg; et un an apres , ce 
jeune priiice etant mort subitement. le maré- 
chal Bernadotte etait, sur la proposition du roi, 
Slu prince royal de Suede par une diete spé- 
cialement convoquee a cet effet a OErebro. La 
nouvelle dynastie, reconnue presque immédia- 
tement par les principaus Etats de I'Europe, a 
paisiblcment régne depuis cette époque d'a- 
bord sur la Sukde, puis, un peu plus tard, sur 
la Suede et sur la Norwége, unies entre elles 
par le lien de i'union personnelle. (Voy. Nor- 
wbge.) 

Les sources du droit politique actuellement 
en vigueur sout : l o  la Constitution (Regeringe- 
Formen) du 6 juin 1809; 20 le rkglement de la 
dikte du 10 fkvrier 1810; 30 la loi de succession 
du 26 septernbre 1810; 40 le reglement de la 
liberté de la presse du 1 6 juillet 1813; 50 I'acte 
du royaume (rigsacl) du 16 aoDt 1813 reglant 
les rapports constitiitionnels entre la Sutide et 
la Norwége. 

La Constitution de 1809, gothique amalgame 
des divers systbmes qui ont successivement 
regi la Suede, a ét6 l'expression d'iin compro- 
mis entre la noblesse et les autres classes de 
la population. Sans rendre aux grandes familles 
aristocratiques la preponderante qui leur avait 
étk enlevée en 1772, elle leur a cependant ac- 
cordk , ajnsi qu'au clerg8, des priviléges qui, 
plusieurs fois dans le courant des vingt der- 
nieres années, ont paralysk les efforts tentes 
par le gouvernement dans le sens d'un ordre 
de choses plus rationnel et plus conforme a 
I'esprit des temps modernes. 

AUX termes de cette Constitution, le gou- 
vernement de la Suede est une monarchie 
hereditaire et constitutionnelle. 11 n'y a pas, a 
proprement parler, de rninistere. Le roi, qui 

constitutionnellement represente seul l'Elat, 
gouverne avec l'assistance d'un conseii d'htat 
composé de dix membres, savoir deuxministres 
d'Etat et huit conseillers, do@ cinq a porte- 
feuille. Les deux ininistres d'Etat ont, I'un la 
direction de la justice, l'autre cellc des affaire5 
etrangeres. Les cinq autres portefeuilles con- 
cernent les ilnances, lamarine, i'intérieur, les 
affaires eccl6siastiques et la guerre. Le roi est 
inviolable; les ministres sont responsables. Le 
roi a le commandement des forces de terre et 
de nier. 11 peut declarer la guerre ou faire la 
paiu apres avoir piis I'avis du conseil d'État. 
En pareille circonstance, chacun des membres 
du conseil d'Etat est tenu de transcrire sur 
le procbs-verbal son avis motivé. Lorsqiie la 
guerre est resolue, le roi doit immediatemenl 
convoqiier la dihte; mais il peut parer aux pre- 
mieres Bventualités en puisant dans le fonds de 
réserve deposé a la banque des Etats et alimente 
cliaque année en vue des 8vénements imprevus 
par un prklevement opere sur les ressources 
ordinaires dii budget. Toutefois aucune somme 
ne peut &re dklivree avant que la diete n'ail 
éte régiilMrement convoqiiée. Le roi est le chel 
supreme de I'admii~istration de la justice. 11 
nomme aux emplois publics. 11 a le droit de 
grilcc. La couroniie est heredilaire dans la lignr 
masculine seulement. Si cette ligne vient : 
s'eteindre, les ~ t a t s  reprennent le droit de fairc 
cboix d'une nouvelle dynastie. 

Le pouvoir IPgislatif est exercb par les Éfat! 
généraiix du royaume sous la reserve du yetc 
royal qui en toute matiere est absolu. Les Etati 
se composent des dépiitks des quatre ordrei 
de I'Etat, lesquels sont : la noblesse, le cler@ 
la bourgeoisie et les paysans. La diete se reuni 
tous les trois ans en session ordinaire. La duréc 
legale de la session est de trois mois. Les élec 
tions ont lieu dans les trois mois qui preceden 
l'ouvertiire de cliaque session ordinaire. Tou 
klecteur est eligible, et tout district electora 
est, i peine d'amende, tenii de se faire repré 
senter. Une indemiiité est allouke aux député 
éliis ; cette indemnite est a la charge des élec 
teiirs; elle est fixCe par eux et payke au moyei 
d'une taxe speciale qu'ils s'imposeut. La quotit 
en est variable siiivant la distance ou le distric 
electoral se trouve de la capitale. Elle est com 
prise entre les deux chiffres extremes de 4 e 
de 15 rixdalers parjour (5 fr. 60 c. et 21 fr. 40 c. 
Tout députe qui, sans cause valable, s'abs 
tient de si$ger, est passible d'une amende. L 
Chambre de la noblesse n'est pas &lective. EU 
se compose des chefs des familles inscritc 
sur le registre de la noblesse suedoise. L 
droit de representation peut &re delkgué a u 
membre quelconque de I'ordre de la nobless 
n'ayant pas deja séance a la Chambrc. Le prc 
sident de la Cliambre, qui a le titre de markch 
de la diete, est nommk par le roi a l'ouvertui 
de chaque session. 

La Chambre du clergé se compose de men 
bres de droit et dc membres elus. Les premie] 
sont rarcheveque d'Upsal, prbsident-né de 
Chambre; les eveques titulaires des onze autrc 
dioceses de la Suede et le doyen des pasteui 





étant administré au nom dii roi et sous ia res- 
ponsabilité du conseil d'Etat, la diete ne peut, en 
ce qui concerne sa gestion, pretendre a autre 
chose qu'uii simple droit de recherche, d'exa- 
men et de critique. Aussi lecomite des r8viseurs 
est-il tenu de s'abstenir vis-a-vis de I'adminis- 
tration du Trésor de tout ce qui pourrait consti- 
tuer un acte d'ingérence. 11 doit purement et 
simplement surveiller les actes des agents du 
Trksor et soumettre ses observations a la diete 
sous forme de rapport. 

Le bureau de la dette publique et la banque 
nationale ne dépendent en aucune facon du 
pouvoir exCcutif. 11s sont I'un et l'autre direc- 
tement administrés au nom de la dicte par 12 
délégués, choisis en nombre égal dans chaque 
ordre. Le comité des réviseurs est chargk de 
surveiller ces délégués, de leur donner des 
avis, de trancher les difficultés qui peuvent 
naltre entre eux et leiirs subordonnes et enfin 
de les poursuivre devant les tribunaux en cas 
de malversation ou de negligeuce. Ses attribu- 
tions a cet égard sont fort étendues. Tous les 
registres, rapports au roi, papiers et lettres 
émanant du roi lui-meme, doivent i toute rk- 
quisition elre mis sa disposition. Ses mem- 
bres ne peuvent etre mis en accusation que 
par la diete et ne sont tenus d'obeir qu'aux 
instructions qui leur ont 6th données par ellc. 

Le comité de la liberté de la presse est pré- 
sidb par le piocureur genera! de justice et 
composé de six delégués des Etats. 11 a pour 
mission de protkger la presse et de veiller a ce 
que les Bcrivains ne puissent elre i'objet de 
poursuites a ~ ~ t r a i r e s .  Ses att~ib\~lions sont 
ainsi determinees par le 3 108 de la Constitu- 
tion: «Si unauteur ou un imprimeur leur remet 
(aux membres du comité) un écrit avant 1 ?m- 
pression en leur demandant de déclarer si cet 
écrit sera daus le cas d'ktre poiirsuivi en vertu 
de la loi concernant la liberté de la presse, le 
procureur général et au moins trois délbgués, 
dont l'un jurisconsulte, donneront cette décla- 
ration par Ccrit. S'ils déclarent que I'écrit peut 
6tre imprime, l'auteur et l'imprimeur seront a 
I'abri de toute responsabilite, laquelle retom- 
bera sur les dé lkgué~.~~  D'autre part, le 5 86 de 
la Constitution définit de la corte la liberté de 
la presse : «Par liberte de la presse on entend 
le droit qu'a tout SuSdois de publier des écrits 
sans que I'autorité publique y porte obstacle 
d'avance, de ne pouvoir ensuite &tre poursuivi 
pour leur contenu que devant un tribunal IBgal 
et de ne pouvoir en etre puni, a moins que ce 
contenu ne soit contraire i une loi claire, portée 
pour maintenir le repos public sans arceter le 
progres des lumieres generales.» Les délits de 
presse sont dkfkrés au jury. 

De tovt ce qui précede, il resulte que dans 
aucun Etat d'Europe, si l'on en excepte la 
Norwége ou la diete jouit de la plénitude du 
pouvoir lkgislatif, l'autoritk royale n'est plus 
limitée qu'en Suede. La Constitution de 1809 
est aujourd'hui définitivement coiidamnée par 
l'opinion publique et justement considérée, a 
raison des privilbges qu'elle consacre au profit 
de la noblesse et du clergé, comme étant 

devenue incompatible avec les tendances et 
les besoins des temps modernes. 11 n'en faut 
pas moins reconnaitre que, malgré ses défec- 
tuosités, elle a permis a la Suede de progres- 
ser et qu'elle a opposé une digue infranchis- 
sable aiix empiétements de ce despotisme 
bureaiicratique qiii est encore de nos jours la 
plaie de plusieurs États. Le mouvemcnt refor- 
miste qui s'btait ralenti sous l'influence de la 
grande crise réactionnaire de 1851, s'est mani- 
festé avec une nouvelle intensité dans le cou- 
rant de ces dernieres années. Voici auel est le 
programme du parti libkral : La repGsentation 
nationale cst fondee sur le suffrase universel 
et Bgal, sans aucun égard aux diflirents ordres 
ou classes. Est électeur tout citoyen, Ag6 de 
vingt-un ans, qui a payk un imp6t qiielcon- 
que pendant un an au moins. Toute election se 
fait i deux degres. Cent électeurs primaires 
nomment au scruliu secret un electeur direct. 
Les electeurs directs , votent verbalement et 
publiquement. Est éligible pour le Volksthing 
(cliambre di1 peuple) tout électeur igé de vingt- 
cinq ans. Les membres du Volksthing nomment 
le Landslhing (cliambre des propriétaires fon- 
cicrs). La diete, ainsi composée de deux cham- 
bres, se réunit tous les ans. La durée de sa 
session ne peut, sans le consentement du roi, 
exceder trois mois. La question dc la révision 
constitotion~ielle sera , selon toute vraisem- 
blancc, discutee dans la session qui doit s'ou- 
vrir le 15 octobre 1866. 

11. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. 

La Suede est partagke pour l'adrninistration 
civile en 24 gouvernements qui se Civisent en 
districts, lesquels se subdivisent a leur tour 
en cantons, compos6s generalemenf de hoit 2 
dix paroisses. Les gouverneiirs sont les agents 
directs du pouvoir exécutif. Ils sont cliarg-és de 
tout ce qui concerne l'administration genérale 
de la province et la perceptiou des imp6ts. Ils 
ont sous leurs ordres dans cliaque district un 
sous-gouverneur et dans cliaque chef-lieu de 
canton un agerit subalterne, dont les attribii- 
tions consistent a faire la police de sa cir- 
conscription et i poursuivre les contribuables 
récalcitrants. L'administration municipale est 
confike dans les villes a un bourgmestre. Une 
loi du 3 mai 1862 a crké en Suede lesysteme 
des di6tes provinciales, semblables aux con- 
seils générauxfrancais. Aux termes de cette loi, 
il cst etabli dans cliaque province un lands- 
lhing ou di6te provinciale, dont les attribu- 
tions embrassent tout ce qui se rattaclie a 
I'examen et au reglement des alfaires particu- 
lieres de la province. Cette assemblee se com- 
pose de representants, dlus par chaqueville et 
par chaque district sans egard a la division par 
ordres. Son président est nommh par le roi et 
choisi dans son seiii. 

Jusqu'a ces derniers temps, les corps muni- 
cipaux des villes etaieiit cliargés a la fois de 
la déliberation et de I'exécution. Une disposi- 
tion spdciale de la loi du 3 mai 1862 statue 
qu ' i  l'avenir toutes les résolutions relatives 
aux intérets communaux seront prises par une 
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assemblée élue dont le corps municipal aura sous la direction a peu pres exclusive des 
mission de faire exkcuter les décisions. (Voy. évkques. L'enseignement y est le meme que 
aussi plus loin le chapitre CULTE.) dans nos lycées. L'étude des langues allemande, 

anglaise et francaise y est I'objet d'une solli- 
111. ORGANISATION JUDICIAIRE. citude toiite particuliere. En outre, plusieurs 

Toutes les Causes civiles ~t criminelles SOnt grandes ~ i l l e s  poss&dent des gymnases ou col- 
portees, dans les villes, devant un tribunal de léges d'exterues, et des institutions libres fon- 
premiere instance, ~ 0 m p O ~ é  de trOiS juges. - dkes et dirigees par des particuliers. 
L'appel des jwements rendus Par ce t r ib~~nal  L'enseignement supkrieur se  donne dans les 
eSt porte, en mdtiere criminelle, devant une deux universjtks d'upsal et de I,und. L'univer- 
des cours supérieures du roYaume, et en ma- cité d'Upsal est une des plus anciennes et des 
tiere civile devant le bourgmestre, assisté de plus ricbes de toute I'Europe, Sa fondatjon re- 
citoyens 6lus qui siégent comme assesseurs. monte a l'année 1476. Elle est placée sous la 
- Dans les districts ruraux, en premiere in- liaute dii.ection #un chancelier (gui est ordi- 
stance et en appel, les affaires sont soumises a nairement un des plus grands personnages de 
un seul juge assisté de douze paysans élus. - YEtat, souvent meme un prince du sang), et 
La décision du juge n'est valable que si elle administrée en fait par un recteur assisté d'un 
cst a ~ ~ r o u v é e  Par i'un des douze jurés qui lui consistoire. Les simples agrkgks ou docentes 
servent ~ ' ~ s s ~ s s ~ u ~ s ;  en CaS contrair€!, la SO- ne sont revetus d'aucun titre ofliciel; mais ils 
lution adoptée par l'unanimité des jures asses- sont autorisés & enseigner librement dans les 
seurs prévaut sur celle admise Par ]e Juge. - salles de l'université. L'universitk se divise en 
Le premier appel en matiCre crimiiielle et le quatre facultés, savoir : théologie, droit, mkde- 
second appel en matiere civile sont portes cine, pliilosophie. L'université de Lund est or- 
devant h n e  des trois cours su~éricures du ganisée sur les memes bases. Le chancelier est 
royaume (Stockholm, Jonkoping, Christianstadt). commun aux deux universités. 
Au-dessus de ces cours siége, comme dernier 
degré de juridiction, la Cour supreme du Y. CULTES. 
royaume. - Cette COur Se COmpOSe de seize La liberté religieusc avait, jusqu7& ces der- 
membres et est divisée en deux chambres. ,lieres années, été complétementméconnue en 
Elle interprete les iois, slatue en dernier res- Sii&de, Deilx lois dc 1860 ont, sous ce rapport, 
sort sur toutcs les inslances et est investie a doiiné une satisfaction bien incomplbte au sen- 
l'égard des difirents corps de judicature d'une timent public. Voici quelle est, aux termes de 
autorité disciplinaire souveraiiie. Elle conna'll cette nouvelle Iégislation, la condition actuelle 
des appeis des tribunaux militaires, et dans ce des dissidents chrétiens qui habitent la Su&. 
cas elie juge avec i'assistance de deux ofiiciers Les dissidents qui veulent se réunir et former 
su~érieurs.-Le a le droit de ~ r e n d r e  Part daiis une localité une association religieuse 
aUX travauX de la C O U ~  supr6me et d'y donner doivent présenter requete au roi, afln d'obte- 

votes. - Les menlbres de l'ordre de la nir l'autorisation nécessaire pour I'exercice de 
noblesse ont le pri\,ilége de porter directement ],U, culte. Toute association autorisee doit 
leurs causes devant les cours superieures. - clloisir un chef et faire approuver son cho= 
Les délits niilitaires et CeUX COmmiS en matiere par l'autorité civile de la localité. Le chef 
de douane sont lugés Par des tribunaux S P ~ -  doit fournir tous les renseignemeiits qui lui 
ciaux. sont demaiidés par le gouvernement sur le 

IV. INSTRUCTION PUDLIQUE. compte de ses coreligionnaires. Aucun ordre 
La Suede est depuis longtemps l'un des pays religieux ne peut Ctre etabli. Les associations 

de I'Europe ou I'instruction primaire est le plus ou communautés religieuses ne peuvent, sauf 
rkpaudue. L'instruction n'est gratuite que pour autorisation spéciale du roi, posséder des im- 
Ics indigents; mais elle est obligatoire, en ce iiieubles, si ce n'est toutefois leurs églises et 
sens que les enfants ne peiireiit etre admis a la leurs cimetieres. La célébration des mariages 
premiere communion que lorsqu'ils savent lire niixtes appartient au c legé  de i'Eglise su& 
et ecrire. 11 y a dans cliaque paroisse une école doise. Les enfants legitimes nés de parents 
dirigée par un instituteur et surveillée par le dissidents peuverit Ctre librement élevés dans 
pasteur ou curk. L'instituteur eet le plus sou- la doctrine professée par les parents. En c v  
sent nommé par l'éveque diocésain. Le pro- de mariage mixte, si le pkre appartient a 1'E- 
gramrne de l'enseignement primaire comprend glise nationale, les enfants doivent etre Blevés 
la lecture, l'ecritiire, la grammaire suedoise, dans la doctrine Bvangelique. Si le pkre est 
le catéchisme, l'liistoire sainte, le cliant reli- dissideut, on doit suivre la convention ecrite 
gieux, la natation, la gymnastique, l'liistoire lors du mariage, ou, a défaut de convention, 
nationale abrégée et l'étude sommaire de la laisser au pece toute liberté d'elever ses en- 
constitution physique et politique des deux fants dans la communion dissidente. Les con- 
royaumes unis. Dans certains districts des in- tributions afferentes aux frais du culte national 
stituteurs ambulants vont de ferme en fcrme se Iie peseront plus ti l'avenir sur les dissidents. 
mettre pour un certain temps a la disposition Tout Suédois est libre d'abandonner I'Église 
des familles qui ne peuvent eiivoyer leurs en- nationale pour embrasser une autre commu- 
fnnts a l'école paroissiale. nion autorisee. Toutefois il doit aviser de sa 

Les établissements d'instruction secondaire, détermination le pasteur de la paroisse, et su- 
appelés écoles latines ou dcoles savantes, sont bir les rernoiilrances de cc pasteur ainsi que 
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celles du  chapitre. Tout fonctionnaire qui ahan- 
donne l'Eglise nationale perd son emploi, sauf 
decision contraire du roi. Ce dernier point a 
d'autant plus d'importcnce qu'en Suede les 
emplois (a l'exception de ceur  qiii sont quali- 
fi@s d'emplois de confiance et qui sont spécia- 
lemeut determines par la loi) sont légalement 
considérés comme etant la propriéte de celui 
qui les occupe. Aux termes du 8 36 de la Consti- 
tiition, en eílet, ceux qui remplissent des places 
de jiidicaturc, tant siiperieures qu'infcrieures , 
ainsi que tous les employés et fonctionnaires 
autres que ceux mentionnes au paragraphe 
precédent (c'est-a-dire les ageuts politiques), 
iie peuvent, sans prockdure et jugement préa- 
I,iblcs, &tre destitués par le roi ni etre nornrnes 
oii transféres íi d'autres emplois, si ce n'est 
siir leur propre réquisition. Tout Suedois qui 
fait acle de prosélytisme est passible u'un em- 
prisonnernerit qui peut s'élever a un an et  
d'iine amende dont le maximum est de 300 rix- 
dalers (en~~iron 400 fr.). Toiit ktranger qiii s e  
rend coupable du meme délit peut &re ex- 
pulsé du territoire. Les israelites suedois peii- 
vent librement acquerir des immcubles dans 
toiites les parties du royaume. Lcs israélites 
btranpers autorisés a séjourner en Suede doi- 
vriit euclusivement habiter les villes de Stoclc- 
Iiolm, Gothernboiirg, Horrkoping ct Carlscrona. 

La religion de 1'État est, cornine le dit la 
Coiistitution , la pzire doctrine e'cangéliqzle 
iellc q2i'(,lZe es¿ iizlerprétée dans la confes- 
sion iE'Augsbourg et qzi'elle a dti pepe  par le 
décrct du sqnode d'Upsal de l'anneé 1593. La 
Subde a iin arclieveque, celui d'Upsal, ct onze 
Bv&ques qui sont nommés par le roi sur uiie 
lisfe de candidats dressée par le clergt.. Les 
cures ou pasteurs des villes sont egalement 
riornmés par le roi. Les ministres des paroisscs 
rurales sont élus par le peuple.' 

VI. FINANCES. 

En Suede, l e  budget des recettes comprend 
les recettes orclinaires et les recettes extraor- 
diiiaires. Les recettes ordinaires provienneiit 
de  l'impdt foncier, des dlrnes établies siir les 
mines, les forges, etc., et en fin d'uiie contri- 
bntion personnelle tres-minime. 

En 1835, les recettes ordinaires n'atteignaient 
pas 4 millions de rixdalers. Elles s'clevent au- 
jourd'hui (budget de la periode flnanciere de 
1861-1866) a8,447,000rixdalers,soit 11,825,000 
francs. 

Les recettes extraordinaires se composent du 
produit des douanes, de celui des postes, de 
celui du timbre et de celui de la taxe sur I'eau- 
de-vie. Elles sont fixées pour la periode liriaii- 
ciere actuelle 3u cliiffre de 25,200,000 rixda- 
lers, soit 33,280,000 fr. 

Le budget des recettes du gouverriement 
suedois s'éleve donc actuellement a la somrne 
de 33,647,000 rixdalers, soit 47,105,000 fr. 

Le budget des dépenses présente un total de  
3 1,237,000 rixdalers (42,731,000 fr.), reparti 

1. Voy. aussi Considirationn s u r  la Rdformation, et 
les lois de 1860 en SuBde, par C. d'Adelswiird. Paris, 
Cherbuliez, 1862. 

en neuf chapitres, savoir : liste civile, justice, 
affaires étrangeres, guerre, marine, inthrieur, 
finances, culles et iiislruction publiqiie, pen- 
sions et amortissemcnt. Ce dernier service ab- 
sorbe 1,191,000 rixdalers. 9,535,000 rixdalers 
sont attribiiés au service delaguerre; 3,734,000 
a celui de la marine et  3,624,000 a cclui de 
l'instruction publique et des culles. La liste ci- 
vile est de 1,230,000 rixdalers. L'excédaiit des 
recettes sur les dépenses est de 3,374,000 rir- 
dalers. Les excedants rCunis des trois dernieres 
annCes s'étaient élevbs i 13 millions de rixda- 
lers environ. 

La situation financiere du gouvernement sué- 
dois est donc des plus prosperes. Toutefois il a 
dans ce nioment i faire face a des dépenses 
e';ceptionnelles, notammeiit a celles qiii rksul- 
tent de la construction des chemiiis de fer. Ses 
dépenses ertraordinaires poiir la periode trien- 
nale actuelle sont calculées comme devant se 
inonter i ?1;,4i4,017 rixdalers. 11 doit y elre 
pourvu pour nioiti& au moyen des excedants 
indiqaes ci-dessus, et pourle siirpliis aii mogen 
de tiixes temporaires ct de ressources spkciales. 
II coiirient dc notcr que la plus grant1.e partie 
des troiipes de terre, aiiisi qu'uii grand nombre 
de fonctionnuires civils et ecclesiastiques, re- 
coivent comme traitement oii coinme supple- 
nient de traitemcnt les proiluits de certairies 
terrcs (loinaniales dont lii jouissance Ieiir est 
aban(loniice. Cetle circonstaiicc expliqiie le 
cliiffrc vraimeiit tres-niinimc auquel s'arrete le 
budget des depenses. Jusqu'en 1857, la Sukde 
n'avait pas de dette extérieure. En 1857, elle a 
contracte a 1'Ctranger un emprunt. maintenaiit 
amorti, de 12 millions de rixdalers. En 1858 
et 1860, elle 'en a contractk de noiiveaux, et  
en 1861, elle a enlis un petit ernprurit intérieur 
de 3 millions de rixdalers. Eri resumé, aii 3 1 
dkcembre 1862, la dette publiqiie s'elevait a 
la somnie de 49,847,066 rixdalers. 11 vienl, 
croyons-iious, d'etre conclu tout recemment 
iiu noiivel emprunt d'envirou 35 iiiillions de 
rixdalers. 

\'Ir. A R I I ~ E  ET AIARI'IE. 

Pour I'armee, voy. Indelta. 
La rnarine royale de la Suede est relative- 

ment peu considérable. On soiige en ce  nio- 
ment a en augrnenter l'eíTectif. Sa flotle a 
vapeur se compose de 2 vaisseaux de ligne, 
d'uiie fregate a Iiklice, de 3 corvettes et  de 
12 clialoupes canonnieres; sa flotte a voiles, 
de 6 vaisscaux de ligne, de 5 frhgates, de 
4 corvettes, de 22 bricks ou scliooners, et de 
76 clialoupes canonnieres. On compte, en outre, 
6 petits vapeurs, 1 12 yoles canonnieres a rames 
et 12 petits transports. Total : 24 vapeurs et 
237 bitiments A voiles, portant ensemble 1,215 
canons. 

VIII. RESSOURCES. 

Depuis vingt ans environ, l'agricullure, long- 
temps negligee en Suede, s'est développee 
dans des proportions vraiinent extraordinaires. 
Les provinces méridionales, dont le sol est na- 
turellement tres-fcrlile, ont aujourd'liui I'aspect 
riant et plantureux des pliis riches plainrs du 



AGE' UNIVERSEL. 9G5 

centre de 1'Eiirope. En 1825, la production en 
céréa l~s  iie suf isdt  pas a la consommation des 
habitaiits, et i'importation annuelle variait entre 
2 et  300,000 tonnes. Vcrs 1834, la Suede a com- 
rnencé a exporter des bles e t  des farines. De 
1840 a 1845, l'exportation s'est klevée a 116,000 
tonnes en moyenne; en  1849, elle est arrivée 
a 377,000 tonnes, et ,  en 1855, elle a ztteint le 
cbiffre incroyable de 1,739,000 tonnes. L'ea- 
portation des hois a suiviuue progressiou plus 
grande encore, s'il est possible. Les ricl~esses 
métallurgiques de la Subde sont connues, et 
tout le monde sait combien les fers de Dalkcar- 
lie sont rechercliés siir les diffkrents marchés 
de 1'Europe. Depuis 1830, I'industrie des fers 
a pris iiii nouvel essor. En 1833, la production 
du fer en barres était de 452.000 skeppunds 
( le  skeppund équivaut a 135 liilogrammes); 
elle atteignait.en 1856, le cliiffre de 840,000 sk. 
De son cbte, la production du cuivre donnait 
les résiiltats suivaiits : en 1833, 5,519 sk.; en 
1856, 13,401 sk. 

La fabrication suédoise s'étend presgue 
toutes les branches de I'industrie : draperie, 
soierie, cotoiis e t  lils tissbs, cotons filés, sucre 
raflink, tabac, papiers, cuirs et Iiuiles. 11 arait 
&té fabriqué, en 1834, des instrumeiits et ma- 
chines pour uiie valeur de 78,000 riadalers 
banco (2 fr. 13 c. le riadaler banco). 11 en a éIé 
fabrique, en 1856, pour 2,430,000 rixd., soit envi- 
ron 5 niillioiis de francs. En resume, la valeiir 
de tous les produits reunis de l'indiistrie du 
pays, qui avait é t é ,  eri 1834, de 11,288,000rixd. 
banco, s'est élevée, en 185G, a 41,242,000. 
Elle a douc presque quadruplé. Kous n'avoiis 
pas sous les yeur  les statistiques des dernieres 
années; mais noiis poiivons afiirmer que le 
mouvement de progression, loin de se raleiitir, 
a continué i s'accelérer d'une facon tres-no- 
tablc. 

L'accroissement du commerce a été en Subde 
la conséquence naturelle de l'augmentation de  
la ~onulation et du progres de l'indiistrie. Le 
rnkvement de I'imporcation a suiui, depuis 
1852, la progression suivante : En 1852, 
43,573,000 rixdalers rixsmynt (Cquivalant 
1 fr. 41 11% c. de notre monriaie); en 1855, 
84,841,000rd.in.; en 1861, 106,570,000 rd. m. 
Qiiant a I'exportation, elle s'est accrue dans une 
proportion un peu moindre; 1852, 41,487,000 
rd.m.; 1855, 95,847,000; 1861, 81,084,000. 

La marine ~iiarcliaiidc comptait, en 183G , 
1,809 navires jaugeant G3,874 lasls (le last 
equivaut h 2 tobneaux anglais). Elle s'élevait , 
en 1856, au chiffre de 3,020 navires jaugeant 
138,793 lasts, et ,  en 1861, au chiffre de 3,313 
navires jaugeant 153,426 lasts. 

A la fin de 1861, la Suodc possédait, en outre, 
219 vapeurs marclia~ds d'iine force collective 
de  8,970 clicvaux. 

Jlalgrk l'abaissement des tarifs, le protluit 
des douanes a plus que quadruple depuis vingt 
nns. I I  atteint maintenant 14 niillions de rir- 
dalers. 

Le rbseau des chemiiis de fer entrepris par 
l'htat comprend, outre quelques petites voies 
d'inlkret local, cinq grandes lignes, savoir : 

la ligne de I'Ouest, de  Gothembourg a Stock- 
holm, par Falkopiilg; celle du Sud, de hlalmb 
a Falkoping; celle du Kord , de Stockholm en 
Dalécarlie, par Upsal ; celle de i'Est, longeant 
la Baliique, passant par rCorrk0piiig et  Linko- 
ping et ailaiit rejoindre la ligne du Sud; enfin, 
la ligne du Nord-Ouest, se separant a un point 
quelconque de la ligne de i'oliest, et s e  diri- 
geant, par Carlstad et Arsika, vers la frontiere 
no r~kg ienue  , au elle dait se soum a la ligoe 
venant de Christiania. 

TH. TENAILLE-SALIGXY. 

SUEZ. Voy. Isthme. 

SUFFETES. SOPHETIM. Prerniers niagis- 
trats des peuples sémitiques. Ils étaient ordi- 
iiairement deux, bien qu'on n'en trouve qii'un 
a la tete de la confkdération des tribus he- 
brjicIiies, siégeant a AIaspha o11 a Garizim. Au 
onzieme sikcle avant Jésus-Clirist, ils fiirent 
presque partout remplacks par des rois, ou 
tenus en sous-ordre sous ces rois. Le parti 
tliéocratique essaya en vain de détoiirner les 
Juifs de suivre cet exemple. ( Voy. le Discours 
de Samuel.) 

A Carlliage l'institution des suíTetes fot établie 
tres-peu de temps apres la fondation de la co- 
lonie. Cette inagistrature semble aroir ete poli- 
tiqiic autaiit quc judiciairc et assez seuiblable a 
celle des premiers prkteiirs ou consuls romains. 

a. nE B. 

SUFFRAGE UNIVERSEL. Le suffrage uui- 
versel, établi en France comme base du droit 
public, est assez importarit pour qiie noiis lui 
consacrions un articlc special, bien qu'on eii 
ait déja examine la nature au rnot Election. 11 
est d'autant plus nécessaire d'y revenir que l e  
principe de i'universalité du vote est encore 
vivement discute, surtout liors de la France. 
L'année 1864 nous a mEme montre le fait rare 
dans les annales parlementaires qu'un membre 
du cabinet anglais, RI. Gladstone, s e  prononce 
en fareur dii suffrage iinivcrsel, et qii'un autre 
membre, lord Palmerston, parle contre ce mode 
d'élcction. 

Yoici d'abord, d'apres la Revue bn'taniziqzic 
(juin 18G4), l'opinion de  M. Gladstone : 

6 C'est a vous de prouver aux ouvriers qu'ils 
sont iiicapables d'cxercer le droit qui appar- 
tient moralement et naturellemcnt a chaque 
ciloyen, non i e u r  de prouver qu'ils cn sont 
dignes; n'ont -ils pns , d'aillcurs , fait recem- 
menl leur preuve? La detresse des districts 
cotonniers ii'a-t-elle pas mis en éviience la 
sagesse du peuple 7 n 

En publiant son discours avec une préface, 
l'illustre orateur explique sa pensée en l'atté- 
nuant : 11 11 convient que le droit d'élcction est le 
droit général. le privilége de tout citoyen; mais 
deux niotifs d'exception doivent limiter ce droit 
et rassurer les conservateurs qiii auraieut peur 
du suffrage universel. Le Iégislateur doit ex- 
clure : lo tous les individus qiii sont présumes 
incapables d'exercer Ieur droit avec intelli- 
gence et intégritk; 20  cenx dont I'admission 
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serait un danger public, soit en portant le 
trouble dans l'équilibre du corps constituant, 
soit en donnant a une classe le monopole de  
l'élection. I) 

Cette opinion, M. Gladstone n e  l'a d'ailleurs 
émise que (1 comme une théorie a discuter ». 

Lord Palmerston, de  son cdté,  s'exprime 
ainsi (séance du 21 jiiin 1864) ,  en réponse a 
une  motion du député Berkeley : 

u.... L'honorable membre, RI. Berkeley, parle 
comme s i  l e  droit de vote était un droit person- 
nel qui ne  dht s'exercer que sous la respon- 
sabilité individuelle de l'électeur: tandis que , 
selon moi, c'est un mandat dont l'électeiir est 
investi au nom de  la communauté. 

a Quand meme on arriverait a admettre a la 
franchise électorale tout citoyen arrivé a I'ige 
de discernement, le droit de vote ne serait tou- 
jours qu'un mandat, car il resterait toiijours 
une grande portion de  la communauté, les mi- 
neurs et les enfants, qu'interessent les lois, 
les impOts, etc., et  dont les intérets sont con- 
58s a ceux quivotent. Oui, notre legislation est  
basée sur ce principe, que  le vote est un man- 
dat et non un droit. Si le suffrage n'était qu'un 
droit personnel, l'électeur n e  pourrait-il pas 
demander par que1 principe de justice vous le 
puniriez pour avoir iisé de  ce droit de la ma- 
niere la plus profitable pour son avantage per- 
sonnel? Et poiirtant vous frappez d'iine péna- 
lité l'homme qui, pour de l'argent ou pour 
d'autres considérations, use de son droit de 
vote d'une facon contraire a ce que vous croyez 
l'intéret public. 

4, .le dis donc que le suffrage est un mandat, 
et  je soutiens que tout mandat politique doit 
&tre exerck sous la responsabilite de l'opinion 
publique. Tout l'échafaudage politique des na- 
tions civilisées repose sur le principe du man- 
dat. Les intérets de la communauté sont, a tous 
les degrés de l'kchelle sociale, confiés a un 
certain nombre d'bommes qui en sont respon- 
sables envers elle, et qui, d a n ~  l'accomplisse- 
ment de leur mandat, sont soumis au contrble 
de  leurs mandataires. Or, je prktends que le 
vote secret affranchirait l'electeur de tout coii- 
trdle et  de toute responsabilité, et je le consi- 
dere comme un mal poli tique ..... J) (Iilo?zifeur.) 

Faisons abstraction d'un point, le scrutin se- 
cret, qui complique la question en Anglcterre, il 
n e  reste que cette proposition : la participation 
a l'électioii des representants de la nation, des 
législateurs, de ceux qui votent l'impdt est  un 
mandat, et  non un droit. Esaminons cette pro- 
position. 11 est évident que le mandat siippose 
des mandants. Si l'électeur est un inandataire, 
de qui tient-il le mandat 7 Représentcrait-il les 
non- dlecleurs ? Mais comme personne ne  peut 
s e  charger d'un mandat, sans le consentement 
du mandant, on doit demander si ce consente- 
ment a jamais été donné ! 011 peut le supposer 
acquis pour les femmes et les enfants dont les 
Bpoiix et les'peres sont les représentants natu- 
rels; mais pourra-t-on en dire aiitant, par 
exemple, de l'ouvrier vis-a-vis de son patron? 
Les pétitions monstres qui ont éte préseiitkes 
au Parlement par les ouvriers anglais doivent 

faire disparaitre le dernier doule a cet kgard. 
non, le citoyen exclu du droit électoral n'a 
chargé pcrsonne de le représenter, et  il pro- 
Iite de toute occasion favorable pour protester 
contre cette exclusion. 

On répondra peut-&re que le mandat élec- 
toral est conféré directement par l'$tat. C'est 
la un cercle vicieux qu'on peut formuler ainsi : 
l e  mandataire se charge lui-meme du mandat. 
On le voit, il n'est pas possible de trouver un 
argumeni sérieux en faveur de l'opinion que 
nous discutons. 

11 n'en est plus de meme, si nous reconnais- 
sons a chaque citoyen le DROIT de prendre sa 
part proportionnelle dans le gouvernement de 
1'Etat. Ai i  fond, s i  la liberté civile consistc dans 
le droit de faire toiit ce qiii n e  nuit pas i autrui, 
la liberti: politique consiste en premier lieu - 
inais non uniquement - dans le d ~ o i t  éiectorai. 
N'est-cepas, en effet, u uneinjiisticepersonuelle 
de refuser D qiielqu'un, a ~ n o i n s  qzte co ne soil 
pour estpc:ccher cleplusgra?zdsrna~tx, le privilége 
élémentaire d'apporter sa voix (et une voix qui 
doit &re cornptee pour quelque chose) dans la 
décision cl'affaires ou il est aussi intéressé qiic 
d'autres, IJ dit J. St.-llill. 11 ajoule : i r  Si on l'o- 
bligc a payer, s'il peut etre obligé de se battre, 
si on exige qii'il obéisse implicitement, il de- 
vrait avoir le droit de s a ~ ~ o i r  pourquoi, de don- 
iier oii de rcfuscr son ccnsenlcment, de voii* 
compter son opinion pour  ce qzt'clle vnul el pus 
clauaizlage. Dans une nation adulte et civilisée, 
il ne  devrait pas y avoir de parias, pas d'liom- 
mes frappbs d'incapacité, si ce n 'es tpar  leuv 
propre fattto. 11 (Traduction Dupont-White.) 

Ainsi, tout citoyen a u11 droit inni: de partici- 
per au gouvernement de la chose publique; 
personne n e  lui conteste ce droit de par la 
justice, mais on l'a, discute de par l'utilité. 
hI. J. St.-Rfill lui-meme, ne fait-il pas ses rk- 
serres sur ce point ( voy .  ci-dessus les passages 
soulignes). On a fait airssi, il est vrai, quelqucs 
objections au point de vue de la possibilité, ou 
a insiste sur le sens litteral du mot nNiveRsEL 
qui comprendrait les femmes et les enfants, 
mais nous ne nous arretcrons pas i cette sub- 
tilite. C'est un mode d'argnmentatioii connu que 
de mettre en avant i'absolu, i'id8al (voy. So- 
phisme), poiir faire rejeter une mesure qui, 
rédoite a la taille Iiumaine, coaserverait encorc 
une utilité siifiisante. 11 est bien entendu que 
par les raisons exposées au mot Femme le droit 
6lectoral est réservé aus hommesl, et il ne sau- 
rait etre question des enfants, parce que la pre- 
miere condition a rernplir c'est d'avoir du discer- 
nement. (Voy. t. Ie', p. 8 i3 ,  col. 1.) 

Yais qui possede ce discerne~neut? Car les 
deur poiuts de vue, cclui de la justice et celui 

1. D'ailleurs, la femme n'ayant pas tous les devoirs 
- pensez au service militaire - il n'p a aucune in- 
iustice ce au'elle n'ait D a s  tous les droits. 
" Voici nn fáit qui  entre-dan6 le meme ordre d'idées. 
Antrefois les juifs - dan8 quelques pays aussi, soit 
les catholiques, soit les protestants - étaient exclus 
du service militaire; o n  pouvait eomprendre alors 
qu'ils fussent exclus de l'urne &lectorale. Depuis que 
tous les devoirs leur ont &té impos8s, c'est le comble 
de l'injustice que de les priver des droita correspon- 
danta. 
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de I'utilité, sont d'accord pour imposer cette 
condition a l'klecteur. Te1 pays l'attribiie tout 
homme de riiigt-un ans, te1 autre veut atteridre 
1'8ge de vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, 
vingt-cinq et m&me trente ans. Quant 5 nous, 
c.'est ce maximum que nous pruposerions vo- 
loiitiers. Nous savons tres-bien que « Pitt a étC 
ministre a vingt-un ans », mais - et voila ou 
nons craignons d'8tre seul de notre avis - nous 
ne poserions pas de limite d'lge ti l'éligibilité, 
nous ne réglementerions que l'klectorat. 

Voici comment nous raisonnons. La loi peut 
reserver le droit klectoral aux hommes de trente 
ans et au-dessus, sans manquer au principe de 
I'egalité: elle peut aussi supposer que l'age de 
trente ans est une garaiitie de discernement, car 
la íixation de l'ige de la majoritC est purement 
arbitraire. (Voy. MajoritB.) Sans parler des pays 
Ctrangers, la France sciile presente I'exemple 
de plusieurs IuajoritCs diffkrentes. La justice 
n'étant pas intéressee dans cette question, 
nons pouvons prendre en consideration ce fait, 
qu'a vingt-un ans le jeune Iiomme est gknkra- 
lement encore a la charge de ses parents, tan- 
dis qu'a trente ans il est indépendant, a la tete 
d'un etablissement, souvent d'une famille, ou 
du moins, il gagne sa vie. 

D'un autre c6tk. si la souverainetk nationale 
n'est pas un vain mot, l'électelir, au moment de 
déposer son bulletin de vote, ererce sa part de 
souverainetk. La loi semble donc commettre un 
exces de pouvoir en lui imposant des restric- 
tions. Si les 30,000 électeurs d'rine circonscrip- 
tion francaise s'accordaient pour douner leurs 
suffrages a une femme, a un enfant, a un 
étranger ou a d'autres incapables », leur choix 
devrait &re respecte, ou ils ne seraient pas en 
jouissance de leur souveraineté. D'ailleurs sait- 
on mieur qu'eux qui est le plus digne et le 
mieux en etat de les reprksenter? Si vous 
leur conteste2 le diacernement , écartez-les de 
l'urne; mais si vous les adrnettez, respectez 
leur vote. Existe-t-il une soiiveraineté supé- 
rieiire i la souverainetk 7 C'est précisément 
parce que nous accordons au votc une si grande 
puissance que nous devons klever l'ige de dis- 
cernement. Nous ne contestons pas qu'un tres- 
grand nombre d'hommes au-dessous de trente 
ans ne soieut capables et dignes d'Ctre élec- 
teurs - puisque noiis les considérons comme 
eligibles , - mais puisqu'il faut une limite , 
nous proposons l'ige de trcnte ans ;et ccrtcs, 
celui qui n'est pas apte a Ctre électeur a r ige 
de trente ans. ne le sera ianiais. 

11 y a cependant une exception : « Je regarde 
comme totalement inadmissible au'une ner- 
sonne participe au snffrage sans -savoir fire, 
écrire, et j'ajouterai sans savoir les premieres 
regles de l'arithm&tique, » dit J. St.-Mill, avec 
d'autant plus de raison que ces connaissances 
sont genérales ou devraient I'8tre dans tout 
pays civilice et que tout homme intelligent 
pezil des acqu6ir en quelques semaines. Nous 
jugeons tres-séverement ceux qui, arrivks a 
I'ige de raison, ne se procurent pas ce savoir 
elémentaire. (Voy. t. Ier, p. 845, la note.) 

Ainsi, nous accordons le droit electoral a 

tout homme arr i~k a l'iige du discernement et 
sachant lire et kcrire. Est-il nécessaire de dire 
que les incapables (aliénks et interdits) et ceux 
que des crimes ou des delits graves ont prives 
de lenrs droits civils ne sont pas admis 5 ap- 
procher de l'urne? Mais, outre la capacite et 
la dignitk, n'y aurait-il pas encore une autre 
condition imposer a l'electeur? 11 nous sem- 
ble qu'on peut légitimement lui demander de 
remplir ses devoirs de citoyen, de prendre sa 
part des charges publiques. Nous y sommes 
autorisC tant par la justice abstraite, qui ne 
permet pas qu'on jouisse d'un droit sans rem- 
plir le devoir correspondaut, que par la justice 
pratique, et par 1'utilitC dont M. J. St.-Mili plaide 
la cause en ces termes : 

U 11 est important aussi que l'assemblke qui 
vote les imp6ts génkraux on locaux, soit Clue 
exclusivemcnt par ceux qui payent une por- 
tiou de ces impdts. Ceux qui ne payent pas 
d'impdts, disposant par leurs votes de l'argent 
d'autrui, ont toutes les raisons imaginables pour 
Ctre prodigues, et aucune pour &re économes. 
Tant qu'il s'agit d'affaire d'argent, tout pouvoir 
de voter aossédk aar eux est une violation du 
principe -fondameha1 d'un gouvernement li- 
hre 1 :  une combinaison défectueuse ou il a 
pouvoir de contr6le et nul intéret le bien 
exercer. C'est la meme chose que de permettre 
aux gens de fouiller dans la poche de leurs 
voisins, pour tout ob,jet qu'il leur plaira d'ap- 
peler un objet public .... Mais pour concilier 
ceci, comme condition annexée , avec l'univer- 
salite du sii&age, il est essentiel, tout comme 
il est désirablc sous beaucoup d'autres rap- 
ports, que l'imp6t , sous une forme visible, des- 
cende jusqu'aux classes les pliis pauvres. o 
(Du gouvernement représentatif, p. 200,  tra- 
diiction Dupont-White.) 

M. J. St.-Ni11 propose une sorte de capitation 
et m&me une contribution electorale spéciale. 
Nous demandons qiie tout citoyen paye un 
impdt égal a une demi-journCe de travail au 
moins, sans prk.iydice de toutes les autres con- 
tributions que l'Etat pourrait réclamer de lui a 
un titre quelconqiie. Nous n'ignorons pas que 
i'imp6t indirect amEne déja au Trksor l'obole 
dii pauvre en mCme temps que la contribution 
du riche, mais il y a un intérCt moral a ce que 
l'impbt se presente comme tel. 

En rksumé, au point de vue de la justice 
stricte, tout citoyen ayant le discernement, 
obéissant aiix lois (n'ayant commis ni crime 
ni délit grave), et aidant a supporter les char- 
ges comniunes doit Ctre Clecteur. il resterait a 
examiner si, au point de vue de I'utilité publi- 
que, il ne conviendrait pas, tont en maintenant 
I'universalité du vote, d'accorder, comme le 
demande 11. Mil1 et comme l'accordent un grand 
nombre de constilutions, quelques roix sup- 
plémentaires d'une part au savoir de l'autre 

1. L'irnpat doit &tre vote par ceux qui le payent. 
2. M. Robert de Mohl rapporte sur es  poiut une 

anecdote curieuse. L'illustre homme d7%tat et juris- 
consulte arnéricain Story aimait 9. racouter le fait 
suivant: Un jour je montai en voitnre pour aller 
prendre part A un vote universel sur une modifica- 
tlon de 1aConstitution. En route j'eus la curiosit6 de 
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tions; il fournit un argument juridique plus oii 
moins skrieux, mais n e  garantit nullement que 
I'opinion émise a de la consistance , qu'elle aura 
ses conséqueiices logiques, qu'elle résistera a 
la nécessité du sacrifice. En revanche , le vote 
uiiiversel est loin de n'etre que leurre et illusion; 
il peiit etre appliqué sans danger, et  meme avec 
avantage, dans un$tat regulierement conslitué: 
quelquefois meme, il devient une nécessité lé- 
gale; enfin, il n'est pas un rnoyen tout-puissant 
contre le droit, il ne desserre pas non plus les 
liens de laconstitution ou des lois, il montre seu- 
lcment ou se  trouve la solution de continuité. 
11 va sans dire aussi que I'impudent abus auquel 
le vote universel peiit avoir donné lieu n'en 
condauine pas le principe et n e  nous aiitorise 
pas a contester la possibilit8 d'une application 
lionnbte et loyale; I'abus doit seiilement nous 
engager a &tre sur  nos gardes, 9 bien examiner 
les faits et a n e  pas nous laisser surprendre. 
Comme dans toute mesure gouvernementale. 
le bien, le mal, le conditionnel et le douteux 
forment un mklange, et c'est la tache de la 
science de discerner cliacun de ces élkments 
et ,  s'il est possible, de poser des regles d'ap- 
plication et d'indiquer la voie du progres. L'ex- 
périence, que nous aurons sans dou'e l'occasiou 
de  faire. mettra ces ~rooositions il I 'e~reuve.  
et appellera sans doulle ~ '~ t tent io i i  sur des con: 
skquences ou des points de vue néglighs jus- 
qu'alors; les passioiis favorables ou Iiosliles s e  
calmeront par I'usage et I'abus di1 moyen, et 
en fin de compte le vote universel prendra sa 
vraie place dans la pratiqiie et dans la science, 
comme tant d'autres idees qui ont commencé 
par produire des apprithensions ou des espé- 
rances éealement exaeérees. r 

Nous r;'ujouterons &une observation, nous 
bornant a renvover aux mots filections. Sou- 
verainetb, Vos populi, etc. 

~ I A U R I C E  BLOCK. 
SUISSE. 

J. TERRITOIRE ET POPULATION. 

L'Ctendue territoriale de la Suisse est, d'a- 
prhs les données du bureau topographiqiie fé- 
déral, de 41,418 kilometres carrks. Selori le 
recensement dii 10 décembre 1860 la popula- 
tion est de 2;510,494 ames. Voici iin tableau 
indiquant, par canlons, I'ktendue territoriale, 
le cliiffre de la population totale et le culte des 
habitants : 

Zurich. . . . . . 
Berne . . . . . . . . 1 
Lucerne. . . . . . 
TJri . . . . . . . . . 
Schwytz. . . . . . 
Unter- J Haut . . 
walden- t Bas . . . 
Glaris . . . . . . . 
zoug . . . . . . . 
Friboirg. . . . . 
Soleure . . . . . . 
BBle. l.Ville. . . . 

Campagne 
A reporter. . . 

AITOHB. Kilom. Populat Catholi- Proles- 1 cam. 1 tota~e.. \ tpe8; \ tanu. 

En ajoutant aux catholiques et  protestants 
5,866 adhkrents de diverses sectes chrétiennes 
et 4,216 israélites, on retrouve le chiffre de la 
population lotale. 

Sous le rapport de la langue on compte 
en Suisse, sur  100 ménages, 70 parlant alle- 
mand, 23 parlant francais, 5 italicn et 2 roman. 
Dans cinq cantons, Berne, Friboiirg , Grisons , 
Tessin et Valais, plusieurs langues existent si- 
mullanément. Dans les cantons de Vaud, Keu- 
chile1 et GenBve, on ne  parle que !e francais , 
dans les 14 autres, la langue allemande esl 
seule en usage. 

Report. . . . . 
Schaffhousc . . . .  
Appeii- Rh Ext 
zeii 1 ~h: :~nt . .  

Saint-Gall . . . . . 
Grisons . . . . . 
Argovie .  . . . .  . 
Thurgovie.. . . .  
Tessin . . . . . . . 
Vaud.. . . . . . .  
Valais . . . . . . . 
Neuchatel . . . . .  
GenBve . . . . . .  

TOTAL . . 

Ir. CONSTITUTION FÉDERALE. 

La Conf8dération a pour but d'assurer l'in- 
dkpendance de la patrie contrc l'ktraiiger, de  
mainlenir la tranquillité et  l'ordrc a l'intérieur, 
de protéger la liberté et les droits des citoyens 
et d'accroltre leur prospkrité commune. Tous 
les Suisses sont égaux devant la loi. 11 n'y 
a en Siiisse ni sujets, ni pri~~iléges d'aucune 
sorte. La Conféderation garantit aux cantons 
leur territoire, leiir souveraineté dans les li- 
mites du pacle federal, la liberté et les droits 
des citoyens, ainsi que les droits et les altribu- 
tions que le peiiple a conférés aux autorités. 
Les cantons sont tenus de demander a la Con- 
fédération la garantie de leurs constitutions; 
elle est accordée aux constitiitions qui ne ren- 
ferment rien de contraire aux dispositions du 
droil public fédéral , qiii assurent I'exercice 
des droits publics d'aprks des formes répu- 
blicaines, qui ont étb acceptées par le peuple 
avec pouvoir d'etre revisées lorsque la majorite 
absolue des citoyens le demande. Toute alliaiice 
particuliere e l  tout traité d'une nature politique 
entre cantons sont interdits. En revanclie, les 
cantons ont le droit de concliire entre eux des 
conventions sur les objets de législation, d'ad- 
ministration ou de justice; toutefois ils doivent 
les ~ o r t e r  i la coiinaissance de I'autorilé fédé- 
rale. laquelle , si ces conventions renfcrmeiit 
des dis~osiiions contraires a la Conf(.dér~tioii 

16.704 
300 
261 
159 

2,019 
7,185 
1,405 
988 

2,836 
3,223 
5,247 
808 
283 

41,418 

oii au droit des autres cantons , peut en ernpe- 
clier I'exécution. La Conféderatiou seule a l e  
droit de déclarer la gucrre et de concliire la 
paix, ou des alliances et des trailés, avec les 
pays étrangers. Toutefois les cantons conser- 
vent l e  droit de conclure avec les Etats étran- 
gers des traités sur des objets spkciaux pour 
rkgler les rapports de voisinage et de police. 

1,268,614 
35,500 
48,431 
12,000 
180,411 
90,713 
194,208 
90,080 
116,343 
213,157 
90,792 
87,369 
82,876 

2,510,494 

---- 
475,322 
2,478 
2,183 
11,884 
110,731 
39 945 
88:424 
22,019 
116,233 
12,790 
90,088 
9,234 
42,099 

1,033,430 

788,143 
32,950 
46,218 

115 
69,492 
50,760 
104,167 
67,735 

93 
199,452 

693 
77,095 
40,069 

1,476,982 
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11 ne peut plus etre conclu de capitulations 
militaires. Les membres Q s  autorités fédkra- 
les, les fonctionnaires civils et militaires de la 
Confédération ou les représentants ou les com- 
missaires fédéraux ne  peuvent recevoir d'un 
gouvernement ktranger ni pensions ou traite- 
ments , ni titres, présents ou dkcorations. 
L'autorité fédérale n'a pas le droit d'entretenir 
des troupes permanentes. Nul canton ou demi- 
canton ne peut en avoir plus de 300 hommes 
sans l'autorisation du pouvoir fkdéral. Lorsque 
les diffkrends s'elevent entre des cantons, ces 
derniers doivent s'abstenir de se  faire justice 
a eux-memes, et se  soumettre a la decision 
prise conformément aux prescriptions fédé- 
rales. Lors d'un danger subit provenant du 
dehors, le gouvernement du canton menacé 
doit requérir le secours de la Confédération et 
en aviser immkdiatement i'autoritk centrale , 
le tout sans préjudice des dispositions qu'il 
pourra prendre d'urgence. Les frais de I'inter- 
vention fédkrale sont supportés par la Confé- 
dération. En cas de troubles l'intérieur, ou 
lorsque le danger provient d'un autre canton, 
le gouvernement du canton menacé doit en 
aviser imrnédiatement le Conseil fédéral, qui 
prend les mesures nécessaires dans les limites 
de sa compktence , ou convoque l'Assemblke 
fédérale. Lorsqu'il y a iirgence , le gouverne- 
ment est autorisé, en avertissant immédiate- 
ment le Conseil fédéral , a rcquérir le secours 
d'autres cantons; ces secours ne peuvent pas 
etre refusés. Lorsque le gouvernement di1 can- 
ton attaqué est hors d'état de demander i'as- 
sistance, l'autorité féderale centrale intemient 
d'office, surtout lorsque les troubles consti- 
tuent un péril pour la Siiisse. 

La Confédération garantit aux Suisses appar- 
tenant a l'un des cultes chrktiens le droit de 
s'établir librement dans toute i'étendue du ter- 
ritoire. Tout citoyen d'un canton est citoyen 
suisse et peut a ce titre exercer les droits po- 
litiques pour les affaires fédérales et cantona- 
les dans quelque canton qu'il s'établisse. Les 
Btrangers ne peuvent &h-e naturalisés dans un 
canton qu'autant qu'ils ont cessé d'appartenir 
a I'État dont ils sont originaires. La liberté de 
la presse est garantie sans réserve des disposi- 
tions qui doivent en réprimer les abus; ces lois 
sont soumises i l'approhation du Conseil fkdkral. 
Les citoyens ont le droit de former des associa- 
tions dont le but et les moyens employés n'ont 
rien d'illicite ou de dangereux pour i'htat. Les 
lois cantonales pourvoient a la répression des 
abus. Le droit de pétition est garanti. La trüite 
foraine est abolie. Aiiciin dklit politique ne peut 
etre puni de la peine de mort. La Confédkration 
a le droit de renvoyer de son territoire les 
étrangers qui en compromettent la shreté inté- 
rieure ou extérieure. L'Ordre des jésuites et 
les sociétés qui lui sont affiliees ne peuvent 
&re requs dans aucune partie de la Suisse. 

L'autorité supreme de la Confédkration est 

1. La traite forainq (Absugereeht en allemsnd) est 
l'ancieu droit de i'btat de confisquer une certaine 
partie de la fortune d'un citoyeu quise propose de 
quitter le pays. 

exercee par l'dssemblde fdddrale qui se  com- 
pose de deux sections ou conseils, savoir: le 
Conseil national et le Conseil des États. 

Le Conseil national se compose des députés 
du peuple suisse , élus a raison d'un membre 
pour chaque 20,000 ames de la population to- 
tale. Les fractions eri sus de 10,000 Ames sont 
comptees pour 20,000. Ch~que canton et , dans 
les cantons partagés en deux Etats, chaque 
demi-canton élit un dkpute au moins (128 dé- 
putés en tout d'aprks le recensement de 1860). 
Les élections pour le Conseil national sontdirec- 
tes. Elles ont lieu dans les collbgcs klectoraux 
fédéraux, qui ne peuvent toutefois &tre formes 
de parties de diffkrents cantons. Adroit de voter 
tout Suisse igé  de vingt ans rkvolus et auquel 
la législation du canton de son domicile n'a pas 
retiré le droit de ciloyen actif. (Ce droit n'est 
retirc qu'a ceux qiii ont 1516 prívks des droits 
eiviques, en vertu de la loi pénale et par suite 
d'un jugement, quclquefois aussi aux insolva- 
bles et aux assistés.) Est éligible comme mem- 
bre du Conseil national toiit citoyen suisse 
laYque et ayant le droit de voter. Les Suisses 
devenus citoyens par la naturalisation ne sont 
éligibles qu'apres cinq ans de possession du 
droit de cité. Le Conseil national est élii pour 
trois ans et renouvelé iritégralement. Les dk- 
putes ao Conseil des ~ t a t s ,  les membres di1 
Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés 
par ce Coiiseil ne peuvent etre en meme temps 
membres du Conseil national. Ce dernier choisit 
dans son sein . pour chaque scssion ordinaire 
ou extraordinaire, un président et un vice-pr4 
sident, qui ne peuvent &re chargks de cette 
fonclion pendant deux sessions ordinaires con- 
sécutives. En cas de partage, la voix du presi- 
dent est prépondérante. Les membres duconseil 
national recoivent une indemnité de la caisse 
fédérale. 

Le Conseil des gtats se compose de 44 dk- 
piités des cantons. Cliaque canton nornme deiim 
députés ; daos les cantons partagks chaquc 
demi-État en blit un. Les membres du Conseil 
national et ceux di] Conseil fédéral iie peuvenl 
&re en meme temps députés au Conseil des 
États. Le Conseil des États choisit dans son 
sein, pour chaque session, un président et un 
vice-prksident; ni l'un ni I'autre ne peuvenl 
&re élus parmi Ics deputés du canton qui s 
fourni le prksident ou le vice-prksident de la 
session ordinaire precedente. Les députés d~ 
Conseil des Etats recoivent une indernnite de 
leurs cantons respectifs. 

AssemDlde fe'dkale. -Le Conseil iiationai el 
le Conseil des Btats déliberent sur: l o  les lois el 
les décrets iiécessaires pour lamise a exécutio~ 
de la Constitution fédérale. notamment sur 1: 
formation des circonscriptions électorales et 1f 
mode d'election , sur i'organisation et le modc 
de proceder des autorités fédkrales, ainsi qut 
sur la formation du iurv; Z0 le traitement et Ici 
indemnites des membies des autorités de 1: 
Confkdération; 3O i'klection di1 Conseil fédéral 
du tribunal fhdéral, du chancelier, du généra 
en chef, du chef de l'état-major gknéral et de! 
representants federaux; 40 la reconnaissancc 
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d'États et de gouvernemeiits étyangers; 5O les 
alliances et lcs traités avec les Etats etrangers; 
60 les mesures pour la siireté exterieure, ainsi 
que pour le maintien de l'indépendance et de 
la neutralité.1 de la Suisse; les déclarations de 
guerre et la conclusion de la paix; 70 la ga- 
rantie des oonstitutions et du territoirc des 
cantons, i'intervention par suite de cette ga- 
rantie, les mesures pour la s~ireté intérieure 
de la Suisse, pour le maintien de la tranquillite 
et de l'ordre; l'amnistie et l'exercice du droit 
de grace; 80 les mesures nécessaires pour faire 
resuecter la Constitution fédérale; 90 les dis- 
po&ions législatives touchaut I'organisation 
militaire, etc.; 100 i'établissement de l'échclle 
fédérale des contingents d'hommes et d'argent; 
les dispositions~législatives sur l'administratio~i 
et I'emploi des fonds de guerre fédéraux, les 
empruuts, le bndget et les comptes; 110 les 
lois, décrets ou arrktés touchant les péages 
(douanes), postes, monnaies, poids et mesu- 
res, la fabrication et la vente de la poudre 
canon, des armes et des munilions; 12ola créa- 
tiond'~tabli~sementspub1ics etlesconstructions 
de la Confédération: 130 les dispositions Iégis- 
latives touchaut le libre établissemeut, l'incor- 
poration des gens sans patrie, la police des 
étrangers et les mesures sanitaires; 140 la baute 
surveillance de I'administration et de la jus- 
tice fédérales; 150 les réclaniations des .can- 
tons et des citoyens contre les dkcisions ou les 
mesures prises par le Conseil fédéral; 160 les 
différends entre cantons qui toiichent au droit 
public; 17O les conflits de competente, entre 
nutres sur la question de savoir : a) si une af- 
faire est du ressort de la Confbdbration ou si 
elle nppartient a la souverainete cantonale; 
b) si elle est de la compétence du Conseil fé- 
déral oii du tribunal fédéral; 180 la révision 
de la Coustitution fédérale, et en general sur 
tout ce qui concerne le goiivernement d'un 
litat. 

Les deux conseils s'assembleut chaqueannée 
en session ordinaire. 11s sont convoques extraor- 
dinairemcnt par le Conseil fédéral, ou sur la 
demande du quart des membres du Conseil na- 
tioual, ou sur celle de cinq cantons. Les lois 
fédérales, les décrets ou les arretés fédéraux 
ne peuvent 5tre rendus qu'arec le consente- 
ment des deux conseils. Le maudat impératif 
ii'est pas adrnis. Chaque conseil delibere sépa- 
rément. Toutefois, lorsqu'il s'agit des élections 
du Conseil fédéral, etc., d'exercer le droit de 
grice ou de prononcer sur un conflit de com- 
pktence, les deux conseils se reunissent pour 
délibérer en commun sous la direction du prk- 
sident du Conseil national, et c'est la majoritk 
des membres votants des deiix conseils qui 
decide. L'initiative appartient a cliaque conseil 
et a chacun de leurs membres; les cantons 
peuvent exercer ce m6me droit par correspon- 
dance. Les séances de cliacuii des conseils sont 
ordinairement publiques. 

L'autoritk directoriale et exécu tive de la Cou- 

1, L'acte qui Btablit la neulralite de la Suisse est 
du 20 novembre 1815. (Voy. les Traitds de 1816. Paria, 
Amyot.) 

fkdkration est exercée par un Chnseil fedéral, 
composé de sept membres, nommbs pour trois 
ans, et choisis parmi tous les citoyens suisses 
éligibles au Conseil national. Toutefois, on ne  
peut choisir plus d'un membre du Conseil fé- 
déral dans le mkme canton. Le Conseil fédéral 
est renouvelé intégralement apres chaque re- 
nouvellement du Conseil national. Pendant la 
duréede leurs fonctions,lesmembresdu Conseil 
fédéral ne peuvent revetir aucun autre emploi, 
soit au service de la Confédération, soit dans 
un canton, ni suivre d'autre carriere ou exer- 
cer de profession. Le président de la Confédé- 
ration, qui preside le Conseil fédéral, et le vice- 
président sont nommés pour une année parmi 
les membres du Conseil; mais ni l'un ni I'autre 
ne  peuvent &re réélus l'année suivante. Les 
membres du Conseil fedéral ont voix consulta- 
tive dans les deux sections de l'Assembl6e fé- 
dérale, ainsi que le droit d'y faire des pro- 
positions sur les objets en délibération. Les 
principales attributions du Conseil fédéral sont 
les suivantes : il dirige les affaires fédérales. 
veille a l'observation de la Constitution, pré- 
sente des projets de loi, etc., et donne son 
avis siir les propositions qui lui sont adressées 
par les conseils ou par les cantons, pourvoit a 
l'exécution des lois, jugements, etc., fait les 
nominations qui ne sont pas attribuées i l'As- 
semblée fkderale ou a une autre autorité, exa- 
mine les traités des cantons entre eux ou avec 
l'étranger, veille aux intérkts de la Confédéra- 
tion au dehors, etc. En cas d'urgence, le Conseil 
fédéral est autorisd a lever les troupes néces- 
saires et a en disposer, sous reserve de con- 
voquer immédiatement les conseils si le nom- 
bre des troupes levées dépasse 20,000 hommes 
ou si elles restent sur pied au dela de trois 
semaines. 11 administre les finances de la Con- 
fedération, propose le budget et rend les 
comptes des recettes et des dépenses; il sur- 
veille la gcstion de tous les fonctionnaires de 
I'administration fédérale, de meme que les 
branclies de,i'administratiou cantonale que les 
lois ont placées sous son contrble, telles que le 
inilitaire, les péages (douanes), les routes et les 
ponts. Annuellement, le Conseil fédéral doit 
presenter a l'Assembl6e féderale un rapport 
sur la situation de la Confédération tant a l'in- 
térieur qu'au dehors. 

Les trois principales langues parlées en 
Suisse, l'allemand, le franqais et l'italien, sont 
langiies nationales de la Confédération. 

Tous les fonctionnaires sont responsables de 
leur gestion. 

La Constitution féderale peut &re rkvisée 
en tout temps. Lorsqu'une section de l'Assem- 
hlée féderale decrete la revision de la Con- . 
stitution et que I'autre section n'y consent 
pas, o11 bien lorsque 50,000 citoyens suisses 
ayant droit de voter demaudent la révision, la 
question est soumise a la votation du peuple 
suisse, par oui ou par non. Si la majorité 
des citoyens suisses prenant part & la vota- 
tion se prononce pour i'aflirmative, les deux 
conseils sont renouvelks pour travailler a la 
révision. 







propriété de l'État, constructions publiques, 
Gxation des traitements et  des émoluments, 
sumeillance des pouvoirs exécutif et  judiciaire, 
solution des conflits de compétence entre ces 
pouvoirs, flxation du budget annuel, nomina- 
tion des dkputés au Conseil des Etats, nomina- 
tion des membres du pouroir exécutif et du 
tribunal supreme. A Geneve seulement les 
membres du pouvoir exécutif sont nommés 
directement par le peuple. 

Le comitk auquel l e  grand Conseil conGe le 
pouvoir exécutif et administratif, a différents 
noms selon les pivers cantons. 11 s'appelie, 
tant6t Conseil d'Etat, tantbt Conseil exécutif, 
e t  tant6t peti t  Conseil. Ce dernier nom est an- 
cien, il rappelle le temps d'avant 1830 ou cette 
désignation s e  trouvait presque dans tous les 
cantons, et ou le pouvoir exécutif était conflé 

un corps tres-nombreux. Dans les derniers 
temps on a réduit partout le nombre des mem- 
bres du Conseil exécutif et on leur a accordé 
iin traitement plus élevé, afin que le surcroit 
de travail et  de responsabilité imposé A cbacun 
des membres par la diminution de leur nombre 
ne  détournit pas de ces fonctions les hommes 
les plus capables. 

Les charges et les compétences du Coiiseil 
d ' ~ t a t  o11 executif sont a peu prks les memes 
que nous avons indiquées pour les commis- 
sions d'Etat dans les cantons de la démocratie 
pure. 11 propose au grand Conseil les projets 
de loi et dkcrets, veille au maintien de la tran- 
quillité publique et  de la stirete, ainsi qu'a 
l'exécution des lois, décrets et arretks du arand 
Conseil; il administre lafortune de i'~tat,nGmme 
les fonctionnaires exécutifs et admiuistratifs 
qui lui sont immédiatement subordonnés et les 
surveille, comme il a auss.i la haute surveillance 
des administrations communales, des pauvres, 
des &coles e t  des églises. 

Les membres du Conseil erecutif sont nom- 
mes pour quatre ans dans la plupart des can- 
tons reprksentatifs; ils sont rééligihles; senle- 
ment le président ou landammann (titre qui 
s'est conservé dans quelques cantons), ne peut 
ordinairement rester en  fonctions que pendant 
une année. Quelques constitutions esigent que 
chaque district du canton soit représenté par 
iin membre; d'autres défendent de prendre 
deux membres dans le meme district. Argovie, 
Saint-Gall et Grisons demandent que les diiTé- 
rents cultes soient représentiis dans une cer- 
taine mesure. 

N. ADUINTSTRATION. 

Tous les cantons d'une certaine étendue sont 
divises en districts. Ainsi, Berne en a 30; Vaud, 
19; Saint-Gall, 15; Zurich et Argovie, 11, etc. 
Dans ces districts, le  gouvernement, c'est-a- 
dire l'autorité exécutivc et administrative, est 
representé par un prtlfet (Regierungsstatthal- 
ter ou Statthalter, lieutenant tout simplement). 
Quoique agents du Conseil exécutif, ils ne  sont 
pas toujours nommés par lui, mais quelquefois 
par le grand Conseil, quelquefois directement 
par le  peuple. Outre le préfet, on trouve, sur- 
tout dans la Suisse orientale, I'institution des 

conseils de districl, qui ont quelquefois une 
compétence assez large. Si le gouvernement 
nenomme pas toujours les autorités de district, 
il a ordinairement encore moins d'influence 
sur les communes. Nous disons ordinairement, 
parce qu'il y a une différence tres-remarquable 
sous ce rapport entre les cantons de la Suisse 
franpise et ceux de la Suisse allemande. Dans 
les premiers, les commiines sont beaucoup 
moins independantes que dans les seconds. 
Dans les cantons d'bppenzell et des Grisons 
elles sont pour ainsi dire souveraines; elles 
peuvent faire tout ce qui n'est pas contraire a 
la constitulion fédérale et cantonale, aux lois 
et au droit de propriéte d'un tiers, l'htat n'a 
pas a intervenir. Ce sont les communes qiii 
administrent leurs iiitérets particuliers en tout 
ce dont 1'Etat ne s'est pas expressément chargé 
lui-meme. Evidemment ces deux cantons sont 
en quelque sorte desfédirations de communes. 

A la t6te de la commune, nous trouvons un 
chef, Hauptmann (Appenzell) , syndic (Tessin 
et  Vaud), rnaire (Genkve), Amnzann (Lucerne, 
Fribourg, Solcure, Saint-Gall, Argovie et Thur- 
govie), ou préside?¿t (dans tous les autres can- 
tons). 11 est toujours nommé par la commune, 
et entoure ordinairement d'un conseil com- 
lnunal oii municipal, dont il est le premier 
membre. Ce conseil administre dans les limites 
fixées par la loi et  sous le contr6le de l'assem- 
blke générale tout ce qui entre dans le domaine 
de la municipalité, proposc le budget, pcrcoit 
les taxes et revenus municipaux, inspecte les 
tutelles, et  exercc la police locale et  les autres 
fonctions que les lois et  ordonnances mettent 
íi la cliarge des municipalités et qui se rappor- 
lent particulierement a la sareté, la salubrité 
et la santé publique, a la police du feu, a celle 
des contributions et des foires et marchés. En 
mdme temps le Conseil municipal est I'agent du 
gouvernement; son president reprkscnte dans 
la municipalité le  prefet qu'il doit seconder 
dans i'exécution des lois ct ordonnances. Sou- 
vent l'Etat n'a point de receveur particiilíer 
pour ses impbts, ce sont les receveurs niuni- 
cipaux qui les percoivent pour lui. 

V. JUSTICX. 

Pour I'administration de la justice en matihre 
fédbrale, il y a un tribunal spbcial. 11 y a de plus 
un jury pour les affaires criminelles. Le tri- 
brinal fédkral s e  compose de 11 membres avec 
des suppléants. Les membres du tribunal fh- 
déral et les suppliiaiits sont noinmés pour trois 
ans par I'Assernblée fédérale. Le tribunal fédé- 
ral est renouvelé intégralement aprks chaque 
renoiivellement du Conseil national. Peut etre 
riommé au tribiiual fédkral tout Suisse éligible 
aii Conseil nalional; toutefois les membres du 
Conseil fédéral et  les fonctionnaires nommés 
par cette aulorité ne peuvent en meme ternps 
faire partie du tribunal fedéral. Le president 
et  le vice-président sont nommés chacun poiir 
un aii, parmi les membres du corps. Comme 
cour de jtcstice civile, le tribunal féderal con- 
nalt : 

10 Pour autant qu'ils ne touchent pas au 



droit public, des différends a) entre cantoos, 
6 )  entre la Confédération et  un  canton; 

20 Des differcnds entre la Confkdération, 
d'un cdte, et des corporations oii des particu- 
liers, de i'autre, lorsqiie ces corporations et  
ces particuliers sont demandeurs et qu'il s'agit 
de qriestions importantes déterminées par la 
Iégislation fedérale ; 

30 Des différends concernant les gens sans 
patrie (Hefmatlose). 

Le tribunal federal est tenii de juger d'autres 
causes, lorsque les parties s'accordent pour le 
saisir et que l'objet en litige dépasse la valeur 
de 3,000 fr. 

Comme cour de justice criminelle, le tribii- 
nal fedbral conndt de la violation des droits ga- 
rantis par la Constitution, lorsque les plaintes 
lui sont renvoyées par l'Assemblee fédérale. 
La cour d'assises, avec I'assistance d'un jury 
qui prononce sur les qiiestions de fait, con- 
nnlt des cas concernant des fonctionnaires 
dcférés ti la justice penale par l'autorite fédé- 
rale qui les a nommés; des cas de baute trahi- 
son envers la Confédération, de révolte ou de  
violence contre les autorités federales, des 
crimes et des délits contre le droit des gens, 
eníin des délits politiques qui sont la cause ou 
la suite des troubles par lesquels une interven- 
tion fbdérale armkc a éte occasionnke. L'As- 
semblke fédérale peut toiijours accorder l'am- 
nislie ou faire grdce au sujet de ces crimes et  
de ces délits. 

La justice militaire est exercée par un état- 
major judiciaire qiii a a sa tete un auditeur en  
chef ayant rang de colonel. 11 doit etre établi 
un tribunal militairc dans cliaque biigade en 
service actif. 

L'organisation judiciaire difft?re sensiblement 
d'un canton A i'autre. Dans quelques cantons 
de la démocratie purc, les pou~oirs  18gislatif, 
eréciitif et judiciaire n e  sont pas encore bien 
séparés, comme nous avons vil plus haut (Cou- 
STITUTIONS CANTONALES). Voici ce qui existe dans 
les grands cantons. Les questions civiles sont 
ordiuairement portees d'abord devant le joge 
de pair. S'il n'est pas possible de concilier les 
parties, les questions sont portées devant un  
tribunal de  district, e t  en seconde instance de- 
vant le tribunal cantonal, tribunal snpreme ou 
tribunal d'appel. Les jugements civils definitifs 
rendus dans un canton sont exécutoires dans 
toute la Suisse d'apres l'arlicle 49 de la Consti- 
tution fédérale. Un grand nombre de cantons 
possedent des codes civils bien rkdigks. Les 
tribunaux de commcrce sont encore assez ra- 
res, mais on se  propose de les multiplier. 

En matikre criminelle nous trouvons l'insti- 
tution du jury dans la piupart des cantons; elle 
a été établie tout rkcemment encore par quel- 
qucs constitutions. 

Les membres du tribunal suprkme sont nom- 
mes par le grand Conseil, qui surveille aussi 
le tribunal. Toutes les fonctions administratives 
sont incompatibles avec la cbarge de membre 
du tribunal suprkme. 11 n'est pas nkcessaire 
pour &re nommk d'avoir suivi rkgulierement 
les cours d'une facultk de clroit, mais il va 
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sans dire, qu'en fait, on n e  choisit pas des hom- 
mes auxquels la connaissance du droit fait dé- 
faut. Les juges des tribunaux inférieurs sont 
quelquefois nommés directement par le peuple, 
quelquefois aussi par le grand Conseil. 

VI. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

L'état de l'instruction publique est un des 
meilleurs titres de gloire poiir la Suisse. A peine 
y a-t-il un pays ou l'enseignement primaire 
est plus développe et plus rkpandu que  dans 
la republique helvétiqiie. Quelques petits can- 
tons qui ktaient restés en arriere sous cc  rap- 
port, s'efforcent de s e  mettre au niveau des 
autres. L'enseignement primaire est obligatoire 
dans tous les cantons. 11 est évident que la ou 
le peuple doit s e  gouverner lui-meme, il ne  
peut pas rester sans instruction. Toutefois on 
n'est pas obligk d'envoyer ses enfants dans 
une ecole publique; on est parfaitement libre 
de les faire instruire ou i'on veut, pourvu qu'ils 
recoivent une instruction aumoins égale a celle 
qui s e  donne dans les établissements publics. 
L'école, quoique obligatoire, n'est pourtant pas 
gratuite. On paye environ 3 fr. par an; mais 
pour les pauvres c'est la commune on i'Etat 
qui s e  c h a g e  de la dépense. 

Au-dessus de l'école primaire élémentaire , 
il y a les écoles primaires supkrieures dites 
secondaires. Biennent ensuite par gradation 
ascendante les écoles de commerce, les kcoles 
agricoles et  industrielles (65 avec 205 profes- 
seurs), les écoles normales ou sont formes les 
institutenrs, les gymnases (lycées) , l'école fé- 
derale polytechnique, les universités cantonales 
de  Bale, Zuricb , Berne et  les acadkmies de Ge- 
ne re  et  Lausanne. L'école polytechnique est 
établie a Zurich. Elle s e  subdivise en 6 écoles 
spéciales: école d e  construction civile , école 
de  génie civil, ecole de mécanique, école de  
chimie, école forestiere, enfin école supérieure 
des sciences naturelles et mathématiques, des 
sciences littéraires et des sciences morales et  
politiques. Les cours sont faits en langues alle- 
mande, francaise et italienne. On jugera de 
l'importance qu'on attribue dans la Suisse a 
une bonne instruction publique par les quel- 
qnes chiffres ,qui vont suivre. Dans le canton 
de Zurich, l'Etat et les communes dépensent 
anniiellement pour l'instruction publique une 
somme d'un million environ, non compris les 
dépenses extraordinaires pour I'école fkdkrale 
polytechnique. N'y sont pas compris non plus 
le logement, 2 cordes de bois a chauffer et 
20,000 pieds carrés de terre cultivable fournis 
par les communes a cliaqiie instituteur primaire, 
ni  le loyer des locaux pour les écoles. Berne 
dépense ai~nuellement 2,100,000 fr. pour le 
meme but. De cette somme les communes 
payent 3/,, l'Etat supporte l e  reste; Saint-Gall, 
600,000; Argovie , 750,000; Vaud, 700,000 
(non compris les dépenses pour les locaux, le 
cbauffage, etc.) ; Neuchitel et Geneve, chacun 
400,00?. Pour la Suisse entiere le total est de  
plus de 9 millions. 

Mentionnons encore ici qu'il y a en Suisse 
345 journaux (39 quotidiens), dont 231 sont 
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écrits en  allemand, 103 en francais, 8 en  italien 
et 3 en roman. 

VII. FINANCES. 

Les dépenses de la Conféderation sont cou- 
vertes par les interets des fonds de guerre fé- 
derauxl, par le produit des pbages (douanes) 
établis a la frontiere sujsse, par celui des 
postcs, des poudres, enfin par les contribu- 
tions des cantons percues en vertu de déci- 
sions de I'Assemblée fbderale. Aucune contri- 
bution fédkrale n'a encore et6 ctablie depuis 
que la nouvelle constitution fonctionne. aussi 
1'Assemblée fédérale s'est-elle abslenue de re- 
viser le tableau des cotes cantonales, cotes qui 
ont pour base, tant la population des cantons 
qiie leur riclicsse et les forces productives 
qu'ils renferment. Ce tableau atlribue les cotes 
suivantes aux divei-S cantons : Uri, 1 O centimes 
par habitant; Unterwald et Appeuzell-lntéricur, 
14; Schwytz, Grisons, Valais, 20;  Glacis, 25; 
Zong et Tessin, 30; Lucerne, Fribourg, Soleiire, 
Bale- Campagne, Appenzell-Exterieur, Sainl- 
Gall , Schafflioiise , Thurgovie , 40 ; Zuricli, 
Berne, Argovie, Vaud, 50; Neuch2lel, 55; 
Geneve, 70; Bale-Ville, 100 o11 un franc par 
t&te. D'apres le recensement de 1850 le produit 
total en principal (simnplz¿m) d'une pareille con- 
tribntion s'bleverait a 1,041,081 francs, somme 
qui correspondrait a un taux moyen de 4 1  cen- 
times par tete. Apres le recensement de 1860 
on s'est contenté de  fiser le coritingent mili- 

' taire. - Le produit des douanes et celui des 
postes, toutefois, iie sont pas versés en enlicr 
dans la caisse fédérale ; ils sont employés 
sn  partie pour indemniser les cantons de la 
cession de leurs droits régaliens. Cliapue con- 
ton recoit du produit des peages ou douanes 
quatre batz (58 centimes) par tete de sa popu- 
lation totale d'aprés le recensement de 1838. 
Les cantons que ces quatre batz ne couvrent 
pas de la perte des droits autrefois perciis par 
eux, recoivent un  supplement jusqu'koncur- 
rence de la moyenne du prodiiit net des années 
1842 a 1846 inclusivenient2. Les cantons rc- 
coivent en oiitre annuellement la moyenne 
du revenu net quc les postes ont produit sur  
leur territoire pendant les trois années 18i4 ,  
1845 et 1848. Toutefois si le produit net quc 
la Confédkration retire des postes ne suflit pas 
pour payer cette indemnité, il est fait aux can- 
tons une dirninution proportionnelle (ce  qui a 
eu lieu pendant quelques annees). 

Les principaus articles de  recettes d'aprks 
le compte de la Confédkration pour 1862 sont: 
Produit des immeubles et cnpitaux placks, 
153,643 fr. 49 c.; intérets des capitaux de 
roulement et des avances, 102,812 fr. 74 c.; 
recettes brutes de I'adrninistration des péages, 
8,156,457 fr. 21 c.; des postes, 7,426,353 fr. 
70 c.; télégraphes, 583,915 fr. 91 c.; poudres, 
1,144,148 fr. 76 c.; capsules, 55,284 fr. 15 c.; 
inonnaies, 2,021,971 fr. 31 C.; de I'atelier téle- 

l.  Capitaux réunis d8j i  avant 1845, spéoialement 
en vue des temps de guerre. 

2. Le minimum de I'indemnit8 est done de 58 c. 
par tdte de la population de 1858, le  maximum est 
egal a la moyenne du produit nnt de 1842 a 1546. 

gaphique, 76,951 fr. 23 c.; de l'école polytech- 
nique, 38.823 fr. 02 c.; recettes de chanceiierie 
et indemnités, 151,295 fr. 46 c. Total des re- 
cettes : 19,911,656 fr. 98 c. 

Les principaux articles de dc'penses sont: 
Conseil national 74,840 fr. 07 c.; Conseil des 
htats, 8,824 fr. 66 c. (cette somme comprend 
seulement les indemuites aux commissions, 
frais de traductions, etc., les vacatioiis des 
membres étant payées par les caiitons); Con- 
seil federal, 61,000 (8,500pour chaquemembre, 
excepté le président qui a 10,000 fr.); tribunal 
fédkral, 11,089 fr. 90 c.: chancellerie fkdérale, 
140,479 fr. 92 c.; peiisions (pour les blessés 
dans !e service militaire de la Confédération), 
30,028 fr. 35 c.; dkpartemeiit politique, 115,369 
fr. 94 c.; de l'intérieur, 342,893 fr. 84 c.; des 
finances, 43,304 fr. 69 c.; de justice et de po- 
lice, 16,291 fr. 80 c.; administr$ion militaire, 
3,270,09(; fr. 69 c. ; des peages (y compris les 
papements aiix cantons pour l e  rachat de 
2,433,195 fr. 91 c.), 3,420,104 fr. 32 c.; des 
postes (y compris I'indemnitk aux cantons de 
1,490,623 fr. 02 c.), 7,426,353 fr. 70 c.; des 
télégrapbes, 502,002 fr. 02 c.; des poiidres, 
1,042,403 fr.; des capsules, 44,867 fr. 61 c.; 
des monnaies, 2,021,971 fr. 31 c.; des télégra- 
phcs, 68,753 fr. 27 c. ; ecole polytechnique, 
320,516 fr. 99 c.; dépenses imprevues, 8,977 fr. 
40 c. Total des depenses: 19,286,039 fr. 83 c. 
Solde actif en 1862 : 625,153 7 fr. 15 c. 

Si nous déduisoiis des receltes ct des dé- / 
penses, Ics indeninités aus  caiilons pour les 
postes et péages, que nous rencontrerons de 
nouveau dans les comptes des cantons, si, en 
génkral, nous ne  mettons en compte que les 
somlnes netles, le total des recettes de la Con- 
fédération s e  réduit a 5,000,000 fr. environ, le 
total des dbpenses a 4,400,000 fr. 

La fortulze netle de la Confédération s'éle- 
vait au 31 dbcembre 1862 a 12,996,686 fr. 89 c. 
Le reste ( 3 5  millions) de I'ernpruiit contracté 
pour couvrir les frais de guerre i propos du 
conllit concernant Neuclilitel est remboursé par 
a-compte aniiuels de 250,000 fr. 

Conime la Conréclkration s'es t engagée récem- 
inent dans les grandes enlreprises de la cor- 
reclion des eaur du Rliin, du IlhOne et  du Jura, 
pour lesquellcs elle a voti: un fonds de plus 
de 10,000,000 fr., a payer par a-compte an- 
iiuels, il s e  peut que les comptes de quelques 
anriées qui vont suirre ne présenteront pas 
des résultats aussi satisfaisants que jusqu'a 
présent; rnais il n'est pourtant pas a craindre 
que I'Equilibrc des finances, s'il devait &re 
troublé passagerement, iie se rétablisse pas 
parfaitemeut et  procliainement. Mentionnons 
encore que la Constitution prescrit qu'il y ait 
toujours dans la caisse fédérale en numéraire 
une somme double, au moins, du montaiit des 
contingents en argent o11 cotes des cantons, 
applicable aux dépensesmilitaires occasionnées 
par les levées dc troupes fédérales. 

11 est diflicile de donner un apcrFu des finan- 
ces cantonales, applicable a la meme année: il 
y a une s i  grande varikté dans les inslitntions 
financikres des cantons 1 Voici néanmoins un 
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Les troupes suisses ne sont pas divisées en 
régiments. L'unite' tactique pour l'infanterie, 
c'est le bataillon, lequel est formé de six com- 
pagnies, dont deux de chasseurs. L'unite pour 
les autres armes est la compagnie. Plusieurs 
compagnies ou batt eries d'artillerie , r6unies 
sous un meme commandement , forment une 
brigade d'artillerie; deux compagnies de cava- 
lerie, reunies de meme, forment un escadron, 
et plusieurs escadrons rknnis forment une bri- 
gade de cavalerie. Plusieurs bataillons , ordi- 
nairement trois a cruatre. forment une brinade 
d'infanterie ; plus'ieurs .brigades d'infanferie, 
avec des armes spéciales . forment une division : 
enUn plusieurs dívísions forment un corps d'arl 
mée. Des 82,280 hommes de l'dlilite 66,113 ap- 
partiennent a l'infanterie, 7,734 a l'artillerie, 
5,425 aux carabiniers, 1,768 a la cavalcrie et 
1,240 au génie. La réserve se  subdivise d'une 
maniere analogue. Les ofiiciers formant les ca- 
dres des unités tactiques sont nommés par les 
gouvernements cantonaux et avdncent d'apies 
les lois cantonales; mais il y a en outre un 
état-major fédéral; les oficiers qui le cornpo- 
sent sont nommks et promus par le Conseil fé- 
déral; les cantons , de rneme que le comman- 
dant en chef et les colonels inspecteurs, peuvent 
lui faire des prksentations. Le plus haut grade 
des ofiiciers qui composent l'ktat-majar fédbral 
est celiii cie colonel. L'état-major général et 
ceux du génie et de l'artillerie comptent en- 
semblc 52 colonels, 56 lieutenants-colonels et 
62 majors. Il y a enfin des états-majors spé- 
ciaux poiir l'administration de la justice , pour 
le commissariat et pour le service de santé. 
Lorsque 1'Assemblée fédkrale met sur pied une 
bn'gade ou une division, elle en designe le 
commandant. Si elle met sur pied une partie 
considerable de l'armée, elle désigue le com- 
mandant en chef et le chef d'ktat-major géné- 
ral. Le commandant repartit en brigades, en 
divisions et en corps d'armee les troupes mises 
a sa disposition; ilnommeles commandants des 
corps d'arrnée , cenx de divisions et de briga- 
des, ainsi que i'adjiidant général. 

Les cantons ont a pourvoir i ce que l'infan- 
terie de leur contingent soit com~letement in- 
struite conforrnément auxpre~c~iptions des rb- 
glements fkdéraux. Chaque année l'klite et la 
reserve federales sont inipectées par des colo- 
nels fédéraux. La Confédération se charge de 
I'iustruction des troupes du gknie, de l'artille- 
ric, de la cavalerie et des carabiniers. Tous les 
deux ans il y a un exercice en corps d'armée, 
compose de troupes de toutes armes. Les ofi- 
ciers étrangers qui viennent souvent assister 
aux manceiivres, constatent que l'armée fédé- 
rale possede une instruction militaire supé- 
rieure a ce que pourrait faire supposer la bri6- 
veté du temps consacr6chaqueannée auservice. 
11 faut observer , du reste, qu'on commence 
de bonne heure s'exercer dans les armes. Les 
éleves des ¿!coles, depuis r ige de douze ans, 
se  réunisseut ordinairement deux fois par se- 
maine pour des exercices militaires. 

Ajoutons encore que I'armbe fédérale peut 
etre rkunic en quelques jours, ct l'on ne con- 

testera pas que tout ennemi qui voudrait enva- 
hir la Suisse. rencontrerait une rcsistance tres- 
efficace. 

IX. BESSOURCES AORICOLES ET INDUSTRIELLES. 

La population pastorale tend toujours a di- 
minuer en Suisse commepartout ou elle existe 1; 

elle devient d'abord population agricole , et 
comme l'wdciilture suisse est encore assez 
loin de s u h e  a la consommation intérieure, 
une grande partie de la ~oriulation s'eat adonde 
d e p i s  longiemps a l'in'dustrie et au commerce. 
L'industrie la plus importante en Suisse est la 
fabrication des étoffes de coton. Cette industrie 
s'cst dévcloppée surtout lors du blocus conti- 
nental; apres i'établissemciit du systkme pro- 
hibitif, on fut oblig6 de chercher des débouchbs 
au dela des niers . ou l'on rencontra ~rinci~ale-  
ment la concurrente de la ~rande-llrelagn< qui 
peiitl'emriorteroar le bonmarché.'rnais nonsous 
ie rappos de iabonne qualité. une autre bran- 
clie de l'industric suisse, c'est la fabrication 

. des soieries. Les btoffes de soie de la Suisse 
consistent pour la plupart en tissus légers, 
usnels et a bon marché qui trouvent un débit 
facile sur les marches eurou6eus et transatlau- 
tiqiies. L'horlogerie est un6 des industries les 
plus renommées de la Suisse ; ses produits ont 
une grande valcur sous un petit-v~lume, ce 
qui est tres-favorable a l'exportation. Cette in- 
dustrie a ses principaiur sibges a Geneve et 
dans les vallées peu fertiles du Jura, principa- 
lement au LocIe et i la Chaux-de-Fouds, ainsi 
que dans le Jura bernois. Ce sont surtout les 
produits anglais et francais qui font de la con- 
currence a ceux de la Suisse. L'horlogerie an- 
glaise ne saurait l'emporter sur celle de la Suisse 
pour les montres ordinaires, marchant avec une 
exactitude passable et servant au plus grand 
nombre des aclieteurs, et encore moins pour 
les produits tout a fait communs. Les montres 
anglaises jouissent poiirtant d'une bonne re- 
nommée, parce que les fabiicants tiennent in- 
variablement a ne rien livrer au commerce 
avant de s'etre assurés de la marche régu- 
liere de la piece. En Suisse on s'eflorce de 
mémc, dans les derniers temps surtout, d'as- 
surer, par tous les moyens, une marche 
esacte aux montres. Cornme Genbve, Neuchitel 
a maintenant aussi un observatoire destiné a 
procurer anx fabricants le moyen d'une chro- 
nométrie exacte, et de constater en meme 
temps officiellement la marche des chrono- 
metres. 

Aprhs ces trois branches principales de i'in- 
dustrie suisse, nous nientionnons encore la 
dentellerie et la broderie, la teinturerie et I'im- 
primerie d'étoíres , l'industrie de paille , la fa- 
brication des toileries et celle des laineries, 

1 .  La Suisse n'a oncore eu que des recensementa 
cantonaux du bdtail, et les ddnombrements ne se 
sont faíts ni a la mame époque ni d'aprbs le  meme 
cadre. Les cliiffres qui suivent ne  peuveut donc &re 
consid&r6s que comme approximatifs. 

Race chevaline. . . . . t&tcs 92,000 
- bovine . . . . . . . . . 925,000 - ovine. . . . . . . . . . 415,000 - caprine. . . . . . . . . 370,000 
- porcine. . . . . . . . . 340,000 
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la tannerie, la construction de machines, la 
bijoiiterie et la sculpture en bois. Eniin, l'on 
peut compter comme une industrie suisse la 
fabrication des fromages, qui forme une des 
principales occupations de plusieurs contrhes 
de la Suisse. 

D'apres l'énumkration des industries , on 
voit que les exportations du commerce suisse 
doivent consistcr principalement en Cotonnades 
et soieries, en horlogeries et bijouteries, fro- 
mages, machines, ouvrages enbois sculpté, etc. 
A ces objets manufacturés on peut ajouter des 
bestiaux (doiit la Suisse cependant importe plus 
qu'elle n'exporte) , des vins et des bois. Une 
source assez importante de proíits pour la Suisse 
consiste dans le grand nombre de voyageurs 
qui viennent visiter chaque année les bclles 
contrkes du pays. La valeur de l'importation et 
de l'exportation de la Suisse n'est pas constatée. 

Sans nous appuyer sur des chiffres qui, en 
ce qui concerne l'industrie et le commerce, ne 
sont que trop souvent illusoires, nous pouvons 
dire que, relativement a sa situation géogra- 
phique défavorable, la Suisse est peut-&re le 
pays le plus industriel et le plus commercant 
du monde. STOESSEL. 

SUJET. Les membrcs #une cornmunauté 
politique, d'un ~ t a t ,  les habitants d'un pays, 
dont le prince possede le pouvoir souverain, 
sont des sujets; la reconnaissance du dogme de 
la souverainete nationale en fait des citoyens. 

On prend encore le mot sujets dans le sens 
de nationaux: sujets anglais sont tous les An- 
glais qui n'ont pas perdu leur nationalité. 

SULTAN (de l'arabe Salatha, gouvcrner). 
Titre de plusieurs monarquesmusulmans. Pres- 
quc tous les princes de l'lslam l'affecterent 
dans la decadente du khalifat d'orient; il n'est 
plus reste qii'aux souveraius de Turquie et de 
hiaroc. Depuis la destructiori du khalifat, le pou- 
voir du sultan des Turcs n'est pas moins reli- 
gieux que politique. (Voy. Padischah et Tur- 
quie.) J. DE D. 

SURETE GENERALE (LO1 DE). Cette loi fut 
proposée a la suite de l'attentat commis , en 
janvier 1858 ,, par pliisieurs Italiens , contre la 
personne de 1'Empereiir. Elle fut votee le 17 fé- 
vrier. Bien qu'aucun Francais ne ftit complice 
de ce crirne, c'est 9 des Franqais qu'elle s'ap- 
plique. 

Des dispositions de cette loi, les unes sont 
permanentes; ce sont celles qui punissent 
d'une amende et de la prison la provocation 
aux crimes prévus par les articles 86 et 87 
du Code pénal (art. l er ) ,  les manceuvres et in- 
telligences soit i'intérieur, soit a l'btranger 
(art. 2) ,  la distribution ou la fabrication de ma- 
cliines meurtrieres ou de poudre fulminante 
(art. 3). et qui prononcent I'interdiction Iégale 
a la suite de ces condamnations (art. 4). 

Le jugement de ces infractions est réservé 
a la magistrature, selon Ic droit commun. La 
secondc partie de la loi est temporaire et d'ex- 
ception. En voici les dispositions : 

~ A R T .  5. Tont individu coudamn6 ponr I'un des 
dBlits prevus par  l a  prBsente loi peut &re, par  me- 
surc de sdreté generale, interne dans un des d6par- 
tements dc l'empire ou en AlgBrie, ou expulse du 
territoire franpais. 

~ A R T .  6. Le8 memes mesures de *&rete generale 
peuvent &re appliquées aux iudividus qui  seront 
condamnBs pour crimes ou delits prBvus: l 'par  les 
articles 86 a 101, 153, 154 (5 ICr), 209 9.211, 213 b 221 
du Code pénal;  2. par lea articles 3 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 et 9 
de la loi dn 24 mai 1854 sur les armes et munitions d e  
guerrc; 3" par la  loi du 7 juiu 1848, sur les attronpe- 
ments; 4' par les articles 1 et  2 de l a  loi du 27 
juillet 1849.' 

ABT. 7. Peut &re interne dans un des ddparte- 
ments de l'empire ou en AlgBrie, ou expulsd du ter- 
ritoire, tout iudividu qui a étB soit coudamné, soit 
internb, expulse ou transporté, parmesurede soreté 
g6nBrale, a l'occasiou des Bvéuements de mai et juin 
1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des 
faits graves signaleraient de nouveau comme dange- 
reux pour la  sareté publique. 

ART. 8. Lea pouvoirs accordhs au  gouvernement 
par les articles 5 ,  6 e t  7 de la presente lo i  cesseront 
au31 mars 1865, s'ila u'ont pas dt6 reuouvel&s avant 
cette époque. 

ABT. 9. Tout iudividu interne en Algerie , ou ex- 
pulse du territoire, qui  rentre en  Frauce sans auto- 
risatiou, peut &tre place dans une colonia péniten- 
tiaire, soit en Algdrie, soit daus une autre possession 
f rau~aise .  

a ART. 10. Les mesurcs de stirete gén6rale seront 
prises par le  ministre de I'iutBrieur, su r  I7avis du  
prefet du ddpartemeut, di1 g8ndral qui commaude et 
di: procureur gduéral. L'avis de ce dernier sera rem- 
placd par celui du procureur imperial daus les chefs- 
lieux ob ne siBge pas une cour impBriale. 

(i On a reproclie a l'article 7, di; &f. Duver- 
gier (Reczieil des lois , etc.), le vice de ré- 
troactivité; c'est exagerer que de considérer le 
principe de non-rétroactivité comme enchaf- 
iiant le législateur lui-meme. u Selon M. Duver- 
gier ( pas s in~)  il n'encha'lne que le jiige ou l'iu- 
terprete de la loi. ir D'ailleurs il n'y a pas meme 
un pretexte dans le cas particulier pour élever , 

une semblable accusation , puisque les mesures 
qui sont autorisées ne peuvent etreprises contre 
les personnes qui sont désiguées, qu'autant que 
des faits graves les signaleraient de nouveau 
comme dangereuses pour la sureté publique. 
A la vérité les faits nouveaux ne seront pas 
appreciés par les tribunaux; c'est l'administra- 
tion qiii prononcera sur leur gravité. Des lors 
o11 peut dire que les garanties que présentent 
l'organisatiou judiciaire et les formes de la jus- 
tice sont enlevées aux justiciables compris daus 
les catégories de l'article. Cette dkrogation au 
droit commun a été jugée nécessaire; mais ce 
n'est pas la de la.rCtroactivit6. » Il nous semble 
que l'objection n'a pas été réfutee. 

L'article 7 a été abrogk par l'amnistie, 
comme, l'a fait remarquer le président du con- 
seil d'Etat (Discussion de l'adresse a u  Corps 
Ikgislalif; - Moniteur du 22 janvier 1864); 
mais il a pu fonctionner plusieiirs années; les 
autres articles nc sont pas abrogés, et ils mé- 

1. Ces crimes et d6lits sont : les attentats e t  com- 
plots diriges contre PEmpe eur  e t  sa  famille; les 
crimes tendaut Btronbler l'lftat par la guerre civile, 
I'illégal emploi de la  force armBe, la  devastation e t  
lepillage publics, la fabrication de faux passe-porta, 
la  rBbellion armBe ou non armée? par bandes ou 
attroupements, la  fabrication ou la  detention d'armea 
e t  munitions deguerre; la  participation f des mouve- 
ments, les attaqnes contre les droits de 1'Emperenr 
et les offeuses i se personne, les provocatious a la 
désob6issauce adressees aux mllitaires. (Ezpood de8  
nrotijs.) 



sso SURETI? GÉNÉRALE (LOI D )E). - SUSPENSION D'ARMES. 

ritent le  meme reproche: ils constituent une 
dkrogation au droit comrnun; ils créent une ca- 
tegorie de suspects. ou n d'hommesdangereux n, 
puisque c'est le mot qu'on préfére. Ainsi une 
condamnation est raison siiffisaiite d'urie autre 
condamnation; la sociéte s e  défie des trihu- 
naux ordinaires et  remet aux administrateurs 
le soin de condamner a riouveau ceux que la 
justice a deja frappks; elle ne  s e  croit pas 
tenue envers les hommes deja condamnés, en- 
vers les hommes daugercux, aux memes mé- 
nagements qu'envers les autres citoyens. Nous 
n'appreudrons rien aux personnes les moins 
versees dans la science du droit en disant qu'il 
y a deux sortes de lois, les lois de jiistice et  
les lois de salut public. Les premieres assu- 
rent a tous la meme prolection, les autres ont 
pour but de sauver la société en refiisant cette 
protection a quelques-uiis : elles sont inspi- 
rkes par la crainte; c'est une regle sans ex- 
ception que les régimes de terreur sont les 
armes des gouvernements faibles ou effrayks. 
(Voy., du reste, Salut public.) 

Le président du conseil d'htat, chargé de 
défendre la loi de siirete genérale devant le 
Corps Iégislatif: a dit qu'elle n'avait pas été 
appliquée. C'etait la meilleure apologie qu'on 
en piit faire. Cet orateur a continué: 

u Consentez-vous, nous dit-on , a I'abroga- 
tion des dispositions permanentes de la loi? Je 
réponds: Non. Ces dispositions sont utiles, sa- 
ges, conformes aux principes du droit. 

a On nous demande encore s i ,  au moins 
quant auxdispositions transitoires de cette loi, 
nous voudrions aujourd'hui , a l'heure meme, 
accepter leur abrogation. 

Je réponds que nous ne  le pouvons pas, 
parce que nous serions aveugles si nous sup- 
posions que les mauvaises passions ont ab- 
diqnk ... 

On nous demande encose si, a l'expiration 
des dispositions transitoires de la loi de 1858 
(en 1865), nous viendrons en demander le re- 
nouvellement a la Chambre. 

u Dieu veuille, Messieurs, que nous n'ayons 
pas a solliciter de vous ce renouvellement. Ce 
sera la plus grande joie qii'on puisse donner 
au cceur genercux et liberal de 1'Empereur. au 
gouvernement qui suit sea inspirations, la 
Chambre qui m'écoute et  au pays qui nous en- 
tend. u (Séance du 22 janvier 1864; Monileur 
du 22.) J. DE BOISJOSLIN. 

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE. 
Voy. Peine. 

SUSPENSION D'ARMES. Pendantlongtemps 
on a cru que la suspension d'armes ct l'ar- 
mistice (voy.) étaient unc seule et  meme chose. 
On les distinguait tout au plus par leur durée, 
les armistices s'étendant sur des semaines ou 
des mois, la suspension d'armes sur des heures 
ou des jours. Depuis la guerre du Schleswig- 
Holstein on a établi une distinction. La matiSre 
ktant neuve, nous transcrivons les passages 
suivants d'iine dépeche datCe du 10 juin 1864 
et adresske par le ministre des affaires étran- 

geres de Prnsse (81. de Bismark) i l'ambassade 
prussienne de Londres. 

u La depeche rappelle que c'est le Danemark 
qui a rejete la propositiou d'un a~nzistice pour 
n'accepter qu'une simple suspension d'hostili- 
l i s  ..... Or, une suspension dlostilitds u'esl et 
n'a jamais étk qu'une interruptioil momentanee 
de la lutte, qui laisse siibsister l'état de guerre. 
Les clioses étant ainsi, i1 n'y a rien que de lo- 
gique dans les arrestations dont se plaint le 
rabinet de Copenhagiie, nul nc pouvant con- 
testcr i uiic armee en campagne le droit de 
réprimer des manifestations hostiles. 

n Le gouveruemeiit danois a voulu soumeltre 
i des droils d'enti-éc lcs approvisiounements 
expédibs du dcliors aux troupes prussiennes. 
On pourrait au mSme tilre emiger d'ellcs le 
payement d'uii imp6t dircct peiidant leur se- 
jour dans le Julland. 

u Le ministre des affaires CtrangSres de Prusse 
s.étonne que les Danois voient une infraction a 
la treve dans le fait de la dkmolition des ou- 
vrages de Diippel, quand ils ClB~~ent des forti- 
ficalions a Alscn et  en Fionie. Loiii d'accepter 
les reproches qui sont adress6s a son gouver- 
nement, il se  croit en droit de rkclamer contre 
les actes commis par les autorités de Copen- 
liague, en  opposition avec la lettre et avec 
l'esprit de la suspcrision d'armes. Independam- 
ment des travaux de defensc dbja signalks, 
il mentionne la présence dans les eaux des 
lles Prisonnes de bdtiments de guerre danois, 
qiii y ont saisi des embarcations sclileswigoises, 
et les operations de recrutement qui ont 6té 
tentees sur plusieurs points du Jutlaiid, malgrk 
la prksence des troupes prussiennes. C'est la 
premiere fois, objecte M. de Bismark, qu'une 
puissance belligerante a eu jusqu'ici l'idee de 
profiter d'une simple suspension d'armes pour 
lcver des recrnes dans les parties de son ter- 
ri toire occupees par I'ennemi '. » 

Une différence essentielle entre l'armisticc et  
la suspension d'armes consiste en ce que dans 
le premier la treve est dénoncée quelque temps 
a l'avance, ct que dans le second les Iiostilités 
recommencent inimédiatcmcnt apres I'ecoulc- 
ment di1 terme conveiiu. n1. B. 

SUZERAIN. C'Ctait, dans la hikrarchie fko- 
dale du moyen ige  , tout seigneur possesseiir 
d'un fief dont relcvaient d'autres fiefs. 11 avait 
le droit d'exiger dc ses vassaux le service mi- 
litaire, I'assistance d a n ~  ses plaids de justice : 
les vassaux lui rendaient liommagc ct se décla- 

1. Quelques jours aprks, le díonitcur publia la note 
suivante: 

On sait que des discussions se sont Blevdes cntre 
les Danois et les Allemands sur la mise en pratique 
de la susoension d'armes. relativement a ~lus ieurs  
points de'dbtail. 

Les pléuipotentiaires des puissances belligérantes, 
8. la  snite de la conférence de Londres. sont conve- 
nus de se reunir entre eux pour examiner et rbgler 
it l'amiable , sous les auspices d'un des représentants 
des puissancrs neiitrcs, leepoiuts en litige. 

Le  prince de la Tour d7Auvergnc a étk choisi pour 
assister daus cette auvre de conciliation les repr0- 
sentauls dcs parties bellig8rantes. 

Au moment de mettre sous presae , la solution de 
. cette di5cultir n'est pas eonnue (aoíit 1864.) 



SUZERAIN. 

raient ses u hommes-ligesi~. Le suzerain devait 
les secourir contre toute agression, leur rendre 
la justice, prendre la tutelle de  leurs hbritiers 
mineurs. Presque tous les seigneurs étaient a 
la fois suzerains et vassaiix, sauf ceux du der- 
nier degré, qui avaient seulement des serfs et 
des sujets et n'etaient que vassaux; e t  le roi 
qui, ne  relevant «que de Dieu et  de son épée 11, 

n'ktait que siizerain: encore les légistes de 
Bologne assuraient - ils que I'empereur était 
siizerain de tous les (1 rois provinciaux 8 ,  comme 
chef de la république chrétienne. J. DE B. 

SYNDIC. Dans quelques contrées on désigne 
ainsi le fonctiorinaire qui administre la com- 
mune. On donne le meme titre a divers autres 
ageuts chargés d'administrer un intéret collec- 
tif; ainsi une association d'irrigation, une cor- 
poration a un syndicat. 

SYNODE. Primitivement, les mots synode 
(oúvo8os) et concile (concilium) avaient le m&me 
sens et désignaient également une assemblée 
du c l ege  ; seulement le premier était usité 
chez les Grecs et le second chez les Latins. Le 
mot de synode a eté introduit cependant dans 
le latin et dans les langues modernes de l'Eii- 
rope occidentale; mais dans 1'Eglise catholi- 
que, il n'est appliqué qu'aux assemblées du 
clergé d'un diocese, tandis que le mot de con- 
cile sert a designer soit les assemblees du 
clergé de toutes les Eglises du rite romain, 
concile mcuméniyzie, soit celles du clergé d'un 
meme royaume , concile national, soit encore 
celles du clergé d'une province, concile pro- 
uincial. Un synode est par conséquent une as- 
semblée des cures d'iin diocPse, convoquée et 
présidée par l'év&que. On ne  s'y occupe que 
des aflaires ecclésiastiques concernant iiniqiie- 
ment le diocese, et c'est pour cette raison que, 
dans i'ancienne nionarchie francaise, les dCci- 
sions qui y étaient prises n'avaient pas besoin. 
pour etre valables, de la sanction de I'Etat. 
Aujourd'hui, d'aprks laloi du 18 germinal an X,  
titre 1, article 4 ,  les synodes diocésains ne peu- 
vent s e  réunir sans la permission expresse du 
gouvernemen t. 

Chez les protestants le mot de concilc n'est 
pas emplqyé; lls ne seservent que de celui de 
synode. En Fi'apcc, avant la revolution, l'as- 
seniblée des dClégués de toutes les kglises 
était appclée synode genériil ou synode na- 
tional; on donnait le nom de synode provincia! 
a l'assemblke des dClkgubs des Pglises d'une 
province, et celui de colloque i la réunion des 
delegués de cinq églises voisines. Aujourd'liiii 
les r6formes franqais n'ont pas le droit d'avoir 
des synodes nationaux; la loi ne reconnalt que 
des synodes provinciauu. Comme les synodes 
diocésains dans I'Églisc catholique, ils ne peu- 
vent s e  réunir qu'aprks en  avoir obteriu la per- 
mission du gouvernement. Ils sont de plus sou- 
mis a ces deux clauses: lo  que les matikres 
qui y seront traitées doivent &re préalablement 
soumises au conseiller d'État , charge des af- 
faires concernant les ciiltes, et 2 O  que I'assem- 
hlée nc peut etre tenuc qu'en présence du 

préfet ou du sous-préfet, ou d'un déléguk du 
gouvernement. (Lois du 18 germinal an X , 
titre 11, sect. 3,E 3 1.) Ces deux clauses pesaient 
kgalement sur les synodes des églises réfor- 
mees frauqaises avant la révocation de I'kdit de  
Nantes. 

On paralt avoir renonc6, en France, a ces sy- 
nodes pro~inciaux, - il ne  s'en est tenu qu'un 
seul (dans la Drdme) depuis le retablissement 
des cultesy,- et cela s e  conqoit, car d'un cbte 
ces synodes .nlont pas de sens en l'absence du 
synode national, et d'un autre cut6 les eglises 
réformées se  sont habituées en France, par la 
force meme des choses, au systeme presbyté- 
rien, dans lequel les consistoires sont inde- 
pendants les uns des autres. 

Dans les autres pays d'Europe,ou les églises 
protestantes sont rattachées a I'Etat, les syno- 
des ne  jouissent pas d'une plus grande somme 
de liberté. 

Pour le saint-synode, voy. l'article Russie. 
MICHEL NICOLAS. 

SYSTBME. Corps de doctrine dans lequel 
toutes les propositions sont enchalnées entre 
elles par voie de cousequence et forment pour 
ainsi dire un organisme compose d'idees. Tou- 
tes les acceptions du mot systkme peuvent 
&tre ramenées a cette définition, bien que le 
terme ait été appliqué peu a peu aux objets 
les plus matériels : il s'agit toujours et dans 
tous les cas d'une combinaison rndthodiyue et 
rationnelle. 

S'il en est ainsi , comment s e  fait-il qn'on se  
défie tant des systemes et qu'on prenne gé- 
néralement en mauvaise part le mot systéma- 
tique? La méthode , la raison , la logique ne 
constituent-elles pas d'excellents moyens de 
découvrir la verité? 

Mallieureusement tout moyen , tout instru- 
ment peut etre bien ou mal employé , et la 
logique comme les autres. Nous ne  savons pas 
toujours si c'est la faute de  la logique ou du 
peuseur lorsqu'il y a erreur; souvent le re- 
proche devrait atteindre i'un et l'autre. La 
logique est pour ainsi dire une machine; elle 
a ses mouvements réguliers, et ses procédés 
sont tout aussi uniformes, nécessaires , éloi- 
gnés de toute variation spontanée que ceur  
d'une machine materielle. Le moulin a huile 
broie des fruits ou des graines, la papeterie 
broie les drilles, la logique broie des faits, des 
idécs, des mots. C'est un  mécanisme intellec- 
tiiel, mais c'est un rnécanisme. Quant a l'homme 
qui le fait manaeuvrer, voulez-vous savoir com- 
ment il produit l'erreur ou du moins comment 
il s'y prend pour faire un travail stkrile 1 Nous 
essayerons de l'indiquer par deux images : nous 
pouvons considérer la logique comme une loco- 
motive allant toujours droit devant elle, sans 
tenir compte des courbes que décrivent les 
rails, jusqu'a ce qu'elle se brise contre un 
obstacle ou s'eteigne dans un ablme; noiis 

1. 11 ne peut &tre question ici  du synode[des:bglises 
r6formbes tenu B Paris e n  1846; il eut lieu enldehorn 
de la loi du 18 germinal an X et n'a aucun caractere 
officiel. 



pouvons aussi représenter la logique comme 
une machine operaut le choc des idees pour 
en faire sortir une Btincelle intellectuelle; or, 
si cette étincelle se perd dans i'espace sans 
rien éclairer, a quoi a-t-elle servi? C'est a 
l'homme a gouverner la locomotive pour qu'elle 
ne deraille pas, c'est a lui .ui diriger i'étincelle 
vers le fait qui a besoin d'etre eclairb. . 

Si l'on repugne d'admettre que le meme in- 
stmment opere sur des faits, des idees et des 
mots, nous ne ferons aucune difliculte pour 
conceder qu'il y a trois sortes de logiqiies. La 
logique des mots est le pont aux anes des pa- 
resseux, et tout le monde est paresseux par 
moment; elle se prete aussi a certaines idio- 
syncrasies, c'est ce qui explique le systeme so- 
cialiste de Fourier, chef-d'ceuvre de la logique 
des mots. La logipue des idees est moins su- 
jette a erreur que la précédente, car elle est 
plus prks des faits dont elle n'est qu'une abs- 
traction. Mais pour la pratique, les idkes doi- 
vent, comme Antke, toucher terre pour ne pas 
perdre leur force, leur applicabilitk. 

La logique des faits est seule infaillible, car 
elle n'est que la relation entre les causes et les 
effets. Mais la constatation de cette relation est 
une chose extremement difilcile. Voyez quelles 
prkcautions prennent les chimistes, les physi- 
ciens , les astronomes, les naturalistes; quelle 
défiance d'eux-memes I Combien de fois ne r6- 
pktent-ils pas la m&me expkrience, et en fin de 
compte, ils se contentent d'une moyenne. Nous 
avons, di t Le1 ingenieur, mesure quarante fois la 
distance de te1 endroit i te1 autre, et voici le 
résultat moyen de nos mesures. Danslesscien- 
cesmorales et politiques, au contraire, ou la cer- 
titude est mille ou cent mille fois plus difficile a 
obtenir, beaucoup de personnes se  contentent 
de faire comme l'etranger debarque a Calais, 
qui inscrit sur son carnet: En France, les fem- 
mes portent un mouchoir jaune autour du cou. 
Si l'observation des faits était plus facile, on 
verrait mieux le rapport des causes avec les 
effets , et les raisonnements seraient generale- 
ment justes. A défaut de certitude matérielle, 
i'intelligence ne reste pas dans l'inaction; elle 
s'empare d'une idée en faveur de laquelle elle 
n'a qu'une certitude morale (une probabiliti: et 
meme une simple possihilitk) , elle la travaille, 
la pressure, elle se replie sur elle-meme, et 
par un procbdk analogiie a celui qu'emploie 
l'arcbitecte - la recherche de la symetrie - 
elle construit un systkme. 

Voulez-vous un exemple? Prenons I'idée de 
I'Élection, et disons: 1 Pour que la nation soit 
bien rcprksentbc , il faut que chacun counaisse 
celui pour lequel il vote; on ne connait bien 
que celui qui habite la meme commune (nous 
ne garantissons pas la mineure), donc l'elec- 
tion doit commencer par le conseil municipal. * 

1. Signalons, en passant, un 6cueil dangereux et  
qui devient sonvent fatal anx raisonnements con- 
struits dans le silence du cabinet. Nous nous servons 
de mots pour exprimer nos idhes, mais il est rare 
que 1'idBe et le mot se couvrent complbtemeiit; ce  
dernier a souvent une acception secondaire qui nous 
iufluence i notre insu et coutribue b faire dbvier le 
raisounement. 

20 Un groupe peu nombreux apprend plus vite 
2 apprecier la valeur de ses membres; par con- 
sequent, on dechargera les citoyens du soin 
de proceder aux autres elections et le con- 
seil municipal députera i'un d'entre eux pour 
former le conseil d'arrondissement. Celui-ci 
formera de la memc maniere le conseil gknéral, 
et ce dernier elira dans son sein les dkputés 
au Corps legislatif. Est-ce symétrique? Certai- 
nement. - Est-ce logique? Selon les idées, 
peut-&re. - Est-ce pratique? Nous dirons éner- 
giquement que NON. Celui qui etablirait un pa- 
reil systeme (et il a éte proposé plusieurs fois), 
n'aurait pas consulté les faits , car de cette 
maniere, il serait possible que les membres di1 
Corps legislatif fussent en grande majorité des 
hommes totalement inconnus en dehors de 
leur commune. 

Or un homme systkmatique est unpenseur qui 
ne tient aucun compte de la réalitk et qui doit 
ainsi nkcessairement tomber dans le faux. C'est 
lui qui dira: Pbissent les colonies plutOt que le 
principe, au lieu de se demander si un principe 
qui ferait pkrir les colonies n'aurait pas besoin 
d'etre examine deux fois et peut-etre ré~ise. 

L'homme systématique est généralement pas- 
sionnk. 11 est si convaincu l Le precepte qu'il 
propose ne dkcoule-t-il pas Iégitimement de 
son principe? Mais cet homme passionné ne 
tient aucun compte des passions des autres; 
pourtant, dans les choses de ce monde, les 
passions constituent un mobile plus general et 
surtout plus puissant que la raison. 

En resume, nous croyons que chacun doit 
avoir les yeux sur des principes , qu'il doit se 
régler sur leurs conséquences, mais sans con- 
siderer les uns et les autres comme des guides 
uniques. Les principes que nous prkferons ne 
sont pas les seuls bons, ni les seuls qui gou- 
vernent le monde social ou politique: il en est 
d'autres dont nous devons tenir compte, soit 
que nous constations leur action, soit que noiis 
ne puissions que la soupconner d'aprhs les 
perturbations qu'ils jettent dans notre ligne de 
conduite. En d'autres termes, l'liomme systé- 
matique - s'il reste consequent jusqu'au bout 
- tombera necessairemcnt dans l'extreme, 
landis que la pratique prend le bon et l'utile 
ou elle le troulre, en un mot, elle est éclecti- 
que. MAURICE BLOCK. 

1. Nous ue traitons pas de 1'Bleetiou ici,  nouspou- 
vons done nons contenter d'une seule objection. 

2. Voy., sur les principes en politique, I'opiniou 
dc Benjamin Constant, Coura de polltiqr&e, Bdition 
Laboulaye, t. 11, p. 113 et suiv. Nous reproduisons 
une note de M. Ed. Laboulaye : Le mbpris de la 
thborie est une maladie politiqiie trbs-conune; c'est 
une bpidbmie qui Qclate chaque fois qu'un peuple a 
6th assez faible pour renoncer b la libcrtB. Les sages 
du jour qui ont besoin de convrir I'arbitraire sous de 
belles paroles, ne manquent jamais de parler de la 
thBorie avec une irouie superbe ; ce qui, disait spi- 
ritnellement Royer-Collard , est afficber r la prBten- 

tion excessivement orgueilleuse de n'etre pas oblig8 
.de savoir ce qu'on dit quand on parle et ce  qii'on 

fait quand on agit.. On peut &re sur que l'bomme 
qui dhdaigne les thQories et les principes en politi- 
que, suitnBanmoiusdans le fond du cceurune theorie 
trbs-certaine, celle qui enseigne B servir tous les 
pouvoirs et b faire fortune sous tous les rBpimes. 
C'est lb unevBrit8 que I'exp6ricuce et la theorie con- 
firment bgalement.. 



SYSTEME CONTINENTAL. Pendantle cours 
de l'annke 1806, la fkdération des petits prin- 
ces allemands sous le protectorat de la France 
ayant provoqué une coalition des souverains du 
Nord, fomentée par l'Angleterre, les deux puis- 
sances qui dirigeaient ce duel gigantesque en- 
treprirent réciproquement de s'abattre, en se 
frappant dans leurs intérets commerciaux. Ces 
manoeuvres étaient conformes aux id6es du 
temps, et la conscience publique n'en était 
pas choquee; mais, avec Napoléon Icr, elles 
prirent un caractkre systématique, une ampleur 
et une fougue d'eñécution sans exemple. 11 en 
est resulté des complicátions militaires, des 
soul~vements d'opinion, des incidents bizarres, 
et surtout des phénoménes kconomiques, qui 
ont fourni a l'histoire de notre siecle un chapi- 
tre aussi curieux qu'instructif, mus ce titre: 
le Systhe continental. 

La prohibition des marchandises anglaises , 
prononcée par la Convention, avait été renou- 
velke a plusieurs reprises, et elle causait chez 
nos rivaux une irritation croissante, a mcsure 
que la conquete Blargissait le territoire de 
I'empire. En 1805, le marche italien fut encore 
fermé a l'industrie britanniqiie. L'Angleterre 
crut devoir cbercher, dans sa supkriorité ma- 
ritime, une compensation ses pertes. Elle 
s'attribua la haute police de la mer, multiplia 
les hlocus, et en vint 1 méconnaltre tout a fait 
le droit des neutres. En 1806, aii dbbut de la 
quatrieme coalilion, le gouvernement hritanni- 
que mit en interdit les ports du continent, de- 
puis Brest jusqu'a I'emboucliure de l'Elbe, et 
sans avoir des forces suffisantes pour investir 
tous les points abordables sur une aussi vaste 
éteudue, iJ déclara que ses croisieres intercep- 
teraient autant que possible les communications, 
et exerceraient, a l'kgard des allies de la France, 
les rigueurs qu'autorise un blociis effectif. C'est 
ce qu'ou appelle en diplomatie le bloczrs szrr le 
papier, réprouvk aujourd'liui par le droit des 
gens. 

Le vainqueur d'Iéna venait de pulvériser la 
nouvelle coalition par des coups foiidroyants: 
moins d'un mois apres son dkpart de Paris, il 
dictait de Berlin des lois B I'Europe. et des dé- 
crets de police pour son empire. On imagine 
aisément l'effet produit sur le conquérant par 
la provocation sauvage de 1'Angleterre. 11 y ré- 
pondit dans le premier feu de la colkre, et le 
fameux dkcret de Berlin se formula instantané- 
ment dans son esprit, comme le programme 
du nouveau systeme continental. 

Ce dCcret porte la date du 21 novembre 1806, 
dix jours apres le manifeste de l'amirauté bri- 
tannique. Le prkambule expose que 1'Augle- 
terre, en introduisant un nouveau droit mari- 
time digne des temps barbares, n'a d'autre but 
que de monopoliser le commerce du monde; 
que les autres nations sont coustituées en état 
de legitime dbfense, et que I'empereur des 
Franpis, champion de la civilisation et du droit 
des gens, prend des inesures qni resteront 
comme un principe fondamental de son em- 
pire, an moins jusqu'i ce que 1'AngIeterrre ait 
cessé de tyraniiiser les relations maritimes. 

En conséquence, tout commcrce, toute cor- 
respondance avec les iles Britanniques sont 
dkfendus; tout magasin, toute propriétk appar- 
tenant a un Anglais, toute marcliandise pro- 
venant de fabrique anglaise sont declares de 
bonne prise. Les lettres adressées i un Anglais 
ou kcrites en langue anglaise sont supprimées 
par les postes. Cn an plus tard (17 décembre 
1807) le décret de Berlin est complét6 par un 
second décret date de Milan. 11 y est dit que 
tout btitiment, de quelque nation qu'il soit, 
dks qu'il a touché le sol britannique, ou s'est mis 
en communication avec I'hngleterre en payant 
tribut ou en souffraut des visites en pleine 
mer, perd la protection de son pavillon et tombe 
dans la catkgorie des choses saisissables. 

Applicable non-seulement aux pays réputés 
franpis, mais a tous ceux qui subissaient mo- 
mentanément la pression des armées francaises, 
le systeme continental engloba peu i peu les 
petits États allemands, la Hollande, I'Autriche, 
la Prusse, I'Espagne: les pays scandinaves y 
adhérerent indirectement et le czar, domine 
par l'ascendant de Napolkon, alla jusqu'i faire 
mettre I'embargo et lc sequestre sur les pro- 
priBtés des sii,iets anglais ktablis dans ses Etats. 
De son cbté, l'hngleterre généralisait son pré- 
tendu systememaritiie et cherchait a I'imposer 
par des violentes dont I'odieux bombardespent 
de Copenhague fournit un exemple. Aiusi les 
relations des peuples Btaient interceptkes sur 
mer et sur terre; la vie sociale de l'Europe 
était faussée et comme suspendue. 

11 est dans les instincts du génie francais de 
poser des principes absolus. On s'apercoit apres 
que le principe est comme un corps sans Ame 
et on improvise une administration pour lui don- 
ner la vie et le mouvement. C'est ce qui arriva 
pour le systeme continental: on mit meme dans 
la pratique une sorte d'ostentation, car il s'a- 
gissait de frapper les esprits. Voici un tableau 
qu'il ne nous est pas interdit de copier.  des 
corps speciaux de douaniers marchkrent B la 
suite de nos troupes victorieuses: ils flairaient 
les contraventions, fouillaient les maisons et 
les comptoirs, saisiSsaient sans coutrble et sans 
recoure les marchandises proscrites. On don- 
nait au brhlement de ces richesses la solennitk 
d'un auto-da-fé, car la volonté du conqukrant 
inspirait une sorte de superstition. Sur la place 
publique, ohétaientamoncelés lesarticles saisis, 
on allumait un grand bBcher. Venaient les trou- 
pes pour former la haie circulaire, et les auto- 
rites civiles et militaires qui prenaient place 
sur une estrade. Au signal donnk par les tam- 
bours , les douaniers s'abattaient sur les cais- 
ses et les ballots, montraient au peuple les 
arcticles condamnés et les lanqaient dans les 
flammes. Les objets incombustibles étaient bri- 
sbs a coups de massue. Des scenes de ce genre 
eurent lieu pendant trois ou quatre aris, sur- . 
tout dans les places maritimes du continent 
europbcn. La Hollande fut particulierement mal- 
traitke. s 

Au débot, il n'y eut que des applaudisse- 
ments. La multihide, aveuglée de haine contre 
la perfide Albion , ne s'apercevait pas qu'on 



ruinait les acheteurs du continent en  brillant 
les marchandises anglaises. Dans la grande 
industrie, on trouvait aussi legitime qu'ingé- 
nieux ce ré,@ne qui allait constituer une es- 
pece de monopole au proUt des manufacturiers, 
en les débarrassant de la seule concurrente 
qu'ils craignissent. 

Mais d'étranges symptdmes ne tarderent pas 
a s e  manifester. L'Angleterre, qui avait a sa 
disposition la mer et l'espace, fut prise d'une 
surexcitation fiévrcuse. Au contraire , parmi les 
peuples du continent la vitalité semblait s'e- 
teindre.Lesindustriels,nepouvant plus compler 
sur le renouvellement des matieres premieres, 
s e  sentaient comme paralysés: leurs spécula- 
tions n'avaient plus de bases. Les produits in- 
digenes, qu'il n'ktait plus possible d'échauger, 
s'accumulaient dans les ports ou ils étaient 
offerts a vil prix. tandis que les marchandises 
etrangeres atteignaient des prix fabuleux. Tout 
commerce extérieur devenant contrebande et 
n e  s'effectuant plus qu'a travers des périls, le  
fret , les assurances , le change, subissaient des 
oscillations violentes. 

Les faits dont les traces subsistent dans les 
documents anglais, touchent parfois au fantas- 
tique. On cite, par exemple, un petit navire, 
dont le coiit et  l'armement ne représentaient 
pas 100,000 fr. et dont le compte de fret, aller 
et  retour entre Londres et  Bordeaux, monta 
i 2 miilions de francs. Cela s'explique. par 
les précautions qu'il fallait observcr, par les 
détours qu'il fallait faire, pour échapper sur 
mer aux corsaires, et sur terre anx douaniers. 
Voici le témoignage d'un contemporain, Thomas 
Tooke, qui s'est appliqué, avec la plus grande 
sagacité, a l'observation des faits commerciaux: 
u Les vaisseaux portant du sucre, du café, du 
tabac, des cotonnades et autres choses ktaient 
envoyés a grands frais et  grands risqnes a Sa- 
lonique: les marchandises étaient la débar- 
quées et transférées a dos de mulets, de che- 
vaux, par la Servie et la Hongrie jiisqu'i Vicnne, 
d'ou ils se  répandaient en Allcmagne et quel- 
quefois en France. 1) 

Le mecontentementprit un caractbre de plus 
en  plus vif, surtout dans les pays alliés, qui, 
n'ayant pas de manufactures, ne  participaient 
pas aux bénéfices de la prohibition. Le conqué- 
rant s e  sentit importuné par des plaintes, des 
velléités de résistance, et comme son systkme 
n'abattait pas l'Angleterre aussi lestement qu'il 
l'avait siipposé, il s'en prit au r  contrebandiers. 

En effet, la contrebande, a defaut du com- 
merce licite, tendait i devenir une profession 
normale; elle était pratiqiibe sur une tres-large 
kchelle. La répression fot sans pitik. Un décret 
imperial du 18 octobre 1810 institua des cours 
prévbtales appelées a connaltre exclusivement 
des crimes de cette nature. Le grand prévdt y 
sikgeait en épée; il avait pouvoir de prononcer 
sommairement, sans appel ni recours en cas- 
sation, des peines aMictives et infamantes , 
non-seulernent contre les fraudeurs, mais con- 
tre les assureurs e t  nkgociants considbrés 
comme complices. la lheur  aux condamnés I 11s 
etaient envoyés aux galeres pour dix ans et  

marquCs avec un fer rouge des deur lettres 
V. D., destinees a perpétuer le souvenir de 
leur félonie, « l e  toiit sans préjudices de dom- 
mages et  intérCts proportionnés aux bénéfices 
qu'ils auraient pu realiser. u Remarquons , en 
passant, cette formule qui permettait de taxer 
arbitrairement les personnes impliquées dans 
les poursuites. 

Ces rigueurs ktant inipuissantcs, on y ajouta 
par un second décret du 8 mars: Les delits sont 
suffisamment constatés, meme a dkfaut de pro- 
cbs-verbal, par la déclaration des agents de la 
police ou de la douane. Les amendes pronou- 
cées seront, dans tous les cas, du triple de la 
valeur attribuée aux objets saisis, et pour le 
payement, il y a solidarite par corps entre les 
prétendus fraudeurs et merne les détenteurs 
de la marchandise prohibbe. Un tiers de ces 
amendes est alloué aux preposés' de la douane. 
Les douaniers, ainsi que les gendarmes qui les 
assistent, lorsqu'ils attaquent une bande de 
fraudeurs, recoivent une gratiílcation de 100 fr. 
par iudividu qu'ils arrbtent, et, comme on vient 
de le voir, la coristatation des délits est lais- 
sée,  pour ainsi dire, a I'arbitraire de ces agents 
subalternes ! 

L'Angleterre trouvait une sorte de compen- 
sation au fléaii du sgstCme continental dans le 
monopole des produits exotiques . qu'elle ex- 
ploitait grfice a la supériorité de sa marine. 
Comment priver l'Angletei're de cette ressource? 
Pour ceiui qui voulait rayer le mot impossible 
de la langue francaise, il y avait un moyen bien 
simple; c'était de destituer les pays tropicaux, 
de faire produire a I'Eiirope tout ce que 1'An- 
gleterre tirait des autres régions du globe. On 
comrnenca par frapper de droits énormes ccux 
de ces produits qui, n'étant pas cle provenance 
britannique, pouvaient etre achetés impune- 
ment. 

Les sucres bruts et les cafés furent taxés a 
400 fr. le  quintal mktrique, le poiirre a 600 fr., 
le  cacao a 1,000 fr., la cannelle a 2,000 fr., le 
coton de 4 a 8 fr. par kilogramme, non compris 
les décimes de gue1.i.e. Chargées de pareils 
droits , les denrées coloniales, ordinairernent 
falsiUées $une maniere impudente, se ven- 
daient d a n ~  le commercc Iiuit ou dix fois ce 
qu'elles valent aujourd'hui. 

Si le piiblic se  plaignait, on faisait appel a 
son patriotisme; on lui conseillait de remplacer 
le sucre par le miel oii des sirops de fruits, 
I'iudigo par la féciilc du pastel, le quinquina 
par I'écorce du marronnier ; on fit vanter par 
les journaux un sirop de raisin dont Parmentier 
était l'inventeur, et une somme de 200,000 fr. 
f u t  promise aux douze fabriques qui livreraient 
ce produit en plus grande quantilé. En 181 1 ,  
parut dans les nnnales de la chimie et dans le 
iilonitetcr un article de Guiton-lorveau qui dé- 
butait airisi: «Dans un moment ou i'on met en 
oeuvre la chicorbe, Ics pois, le marc de bette- 
rave torréflke, etc., pour remplacer le cafk, il 
est utile de faire connaltre une autre plante ... u 
La plante recommaudéc presque officiellement 
était l'lris pseudo-acorus ou vulgairement Iris 
des marais, dont la g a i n e  grillée rappelle un 



peu le goht du café, mais suspecte 5 cause de 
sa racine qui est un purgatif violent. 

En 1812, on ouvrit des écoles spéciales qui 
avaient pour prwramme la réalisation du pro- 
cédé enieignh théoriquement par les chimkes  
de Berlin pour la transforniation de la betterave 
en sucre- 11 fallait bien aussi essayer quelbue 
chose pour nos manufactures a qui les textiles 
manquaient. On provoqua la culture di1 colon- 
niei en Francc par une prime de 1 fr. par hilo- 
gramme, et des plantatious furent essayées 
dans quatorze de nos départements méridio- 
naux. On promit 1 million de francs a l'iuven- 
teur d'un procede mécanique pour la filature 
du lin et du chanvre, recompense qui fut mé- 
ritée, mais non obtenue, par le mallieureux 
Philippe de Girard. Les memes préoccupations 
firent surgir nombre de projets, parfois extra- 
vagants, toujours gigantesques. 

Dans cette lutte ktrange, engagbe contre la 
nature des choses et  les besoins des peuples, 
le grsnd Iiomme pouvait &re vaincu; mais il 
n'etait pas dans son humeur de se  l'avouer a 
lui-m6me. Quand l'impossibilité de s e  passer 
des marchandises monopolisées par les Anglais 
devint trop évidente, on inventa pour la cir- 
constante une théorie que l'on fit sortir du pré- 
tendu principe de la balance du commerce. 
Echanger des marchandises anglaises contre 
une somme plus forte de marchaiidises fran- 
caises. faire pencher de notre cbté la balance 
du commerce. c'6tait encore, dis~it-on, ti'iom- 
pher d'un ennemi. 

L'empereur consentit doiic a l'intr~duc~tion 
sor le continent des marchandises anglaises, 
mais en vertu de Ziccnces spéciales, et  sous 
la condition qu'elles seraient paykes, non en 
argent, mais avec des prodnits franqais. 11 y 
avait des licences pour les produits coloniaux 
de provenance britannique et d'autres pour les 
grains des ktats-Unis. Aux termes du décret, 
l'empereur s'était reservé de les accorder per- 
sonnellement, comme pour montrer que lui 
seul poiivait justiíler une dérogatiou a la loi 
qu'il avait dictée. En fait, et  bien qu'il fallut 
les payer au prix d'un tarif, on n'obtenait les 
licences que par faveur, et ce trafic, qui cori- 
chit des favoris et  des femmes suspectes, donna 
lieu i plus d'iin scandale. 

L'obligation de vcndre pour uuc somme @ale 
a celle des achats n'était pas une faible diffi- 
cultk. L'armateiir qui voulait aclieter pour 
500,000 fr. d'épiceries devait justiGer ao dé- 
part qu'il emportait pour 500,000 fr. de nos 
produits maniifacturks. Or, comme les vrais 
articles d'echange faisaient dhfaut cliez nous, 
on chargeait le vaisseau de marchandises qu'on 
ne cherchait pas meme a veudre et qu'on dé- 
truisait des que le  bitiment avait gagn6 Ic 
large. On s e  mit a fabriquer des articles de pa- 
cotille, mais apparents et de nature a &re sure- 
values dans les bordereaux d'expkdition: c'k- 
taient des soieries, des meubles, des livres, des 
estampes. Si la cargaison jetée a la mer valait 
200,000 fr., cela augmentait d'autant le prix 
des denrées importées en retour: la plus-value 
était pay6e en dennitive par le consommatenr. 

En réalite, ce régirne tournait au pro@ des 
Anglais. Mais ceux-ci etaient dans une exaspk- 
ration qui les aveuglait. lls se  íiguraient que le 
commerce par licence allait remplir le TrB- 
sor impérial, et  quand ils virent que leurs en- 
iiemis payaient si  cher le droit d'achetcr, ils 
se  refuserent i vendre. Le commerce par li- 
cence fut interdit par les autorités anglaises. 
En somme, nos voisins souffraient 5 peu pres 
autant qiie nous. Nos terribles corsaires contra- 
riaient les arrivages de matieres premihres. La 
détresse daus les districts manufacturiers prit 
plus d'une fois un caractere dangereux. Le com- 
merce vidait ses maeasins Dar des ex~ortatious 
folles; on encombra8tteralement 1'8mérique du 
Sud de marchandises andaises : le Brésil en 
recut plus e n  quelques ho i s  qu'il n'en arait 
consomrné pendant les vingt annees préck- 
dentes. La moitié des marchands del'hingleterre 
ktait en arrangement d'affaires, ou en suspen- 
sion déclarée. En decembre 1810, on compta 
273 faillites ouvertes sur la place de Londres. 

On est porté s e  demander ce qu'il serait 
advenu de 1'Europe, si Napolkon, toujoiirs vic- 
torieux sur les champs de bataille, avait per- 
skvéré dans son systeme continental. Mais une 
telle hypothkse n'est pas admissible. Lc suc- 
ces déunitif de la gnerre était matériellement 
impossible. En signant le déplorable décret de 
Berlin, l'empereur s'était fait a lui-m&me une 
de ces blessures auxquelles on succombe t6t 
ou tard. 

Sourde ou ouverte, la résistance etait par- 
tout, et  pour la vaincre, o13 multipliait les 
fautes. On s e  laiicait dans la guerre d'Espagne, 
pour forcer le Portugal a repousser les prodnits 
britanniques. On rédiiisait le roi de Suede, un 
Franqais, a arnnier son pays d'adoption contre 
la France. Le roi Louis de Hollande. ~ B r e  de 
Napoléon 111, préférait abdiquer p í s6 t  que 
d'acceoter la res~onsabilité des vioiences in- 
fligees a ses sujeis. 

Pendant qu'une dernibe coalition, la plus 
formidable de toutes, détachait les souvcrains 
de i'alliunce franqaise, a I'intérieur, les pertes 
du petit marchand, les privations du bourgeois 
consommateur , affaiblissaient le prestige du 
gouvernement. 

L'Empire tomba, et avec lui, le systkme con- 
tinental. Pour I'industrie franqaise, sa chute 
fut un véritable cataclysme. La victoire des 
coalisés avait brisé les lignes de douaiie, et le 
flot des produits Ctraiigers entrait de tous c6tés 
par les trouées qui avaient 6té faites. Lesgrands 
manufacturiers restaient inactifs, avec un outil- 
lage qu'ils avaient exageré en sue  dumonopole. 
Les magasins regorgeaient de marchandises 
qui avaient supporté dcs droits excessifs. Le 
permier décret rendu par le comte d'hrtois, 
comme lieutenant général du royaiime, le 
28 avril 1814, réduisit de quatre cinquiemes 
les taxes sur les sucres, les cafbs, les cotons; 
telle marchandise dont le prix tomba i 3 ou 
4 francs, avait payé 6 ou 8 francs au íisc seu- 
lement. De toutes les ruines commerciales de 
cette époque, la plus lamentable est celle du 
celebre Richard Lenoir, qui, possesseur de 



sept grandes manufactures, et occupant 11,000 
ouvriers, fut tellement frappé par la baisse des 
cotonnades entassées dans ses magasins, qu'il 
fut précipité dans la misere, ou il mourut. 

Est-il vrai que le systeme continental, mal- 
gré les violentes et les mécomptes du moment , 
ait eu en délinitive des résultats favorables 
pour la France, et qu'il ait puissamrnent con- 
tribué a l'essor de notre industrie? Les histo- 
riens panégyristes ont soutenu cette these: il 
s'en faut de beaucoup qu'ils l'aient démontrée. 

La manihre dont la grande industrie s'était 
constituee, a rendu presque inevitable le re- 
gime prohibitif qui a été si funeste a la France 
pendant un demi-siecle, et dont nous n'avons 
été délivrés qu'en ces derniers temps. Les 
belles inventions de l'époque, la soude artifl- 
cielle, le gaz d'éclairage, la navigationi vapeur, 
la filature mécanique, sont antérieures au sys- 
teme. L'invention de Philippe de Girard ne 
s'est développée que vers 1824 en Angleterre, 
et dix ans plus tard en France. Les deux cents 
fabriques ou I'on pressurait la betterave, se 
sont ecroulées des que le sucre s'est rapproché 
de son prix naturel, et la sucrei'ie indigene 
ne s'est constituee industriellement que long- 
temps apres. 

Les bénéflces du systkme continental sont 
donc fort contestables. Ce qui est hors de doute, 
c'est qu'il a eté pour beaucoup dans la chute 
du premier Empire. Les aberrations écono- 
miques conduisent fatalement aux fautes poli- 
tiques, et elles ont des conséquences funestes 
auxquelles on n'échappe pas, que1 que soit le 
génie de celui qui les commet. 

ANDRB COCHUT. 

SYSTEME MERCANTILE. On appelle ainsi, 
du mot italien met-cantile, qui signifle mar- 
chalid, I'erreur , si préjudiciable aux intérets 
des peuples, qui consiste considérer la mon- 
naie comme la ricliesse, alors qu'elle n'en est 
que le signe, I'instrument et lamesure, et qui, 
partant de cette mCme donnée, essentiellement 
fausse, considere le commerce extérieur comme 
la hranche de travail productive par escellence, 
et fonde la richesse d'un peuple sur ses expor- 
tations destinées a absorber le plus de numé- 
raire possible des voisiiis, en riialisant le cliiffre 
le plus minime d'importations. 

L'on avait donné aussi A ce systeme le nom 
de Balance du commerce. L'importation qui a 
pour but d'acheter a l'étranger des produits 
que l'on transporte dans son pays, excédait- 
elle l'exportation qui envoie les produits i I'é- 
tranger, l'on disait que la balance du commerce 
nohs était favorable; le contraire avait-il lieu, 
la balance, disait-on, était en notre faveur. Et 
c'est précisément le contraire qui a lieu; en 
effet, les gains réalises par une nation sont 
formes des gains faits par les particuliers; or, 
plus les retours des particuliers ont de valeur 
excédant les marchandises exportées, plus il 
y a de bénéfices pour eux et leur nation. 11 est 
donc évident que si l'importation excede i'ex- 
portation, c'est que le commcrce dont l'expor- 
tation est inferieure a l'importation, recoit plus 
de valeurs en retour pour solder ses expor- 
tations. 

Les marchandises exportées sont payées par 
des marchandises importées, c'est ce qu'il ne 
faut pas perdre de viie, et il n'y a nul avantage 
a recevoir du nurnéraire au lieu de marchan- 
dises. 

On a prktendu qu'une nation ne réalise de 
bénéfice que par le solde qu'elle recoit en es- 
pdces; c'est une erreur, car elle peut recevoir 
en marchandises une valeur supérieure ii la 
valeur qu'elle a expediée; et , chose admirable, 
la nation aveclaquelle une autre bknéficie peut 
ne faire aucune perte, bien plus elle peut avoir, 
elle aussi, de son caté, un bénéflce, elle peut 
voir de meme le chiíPre de ses importations 
excéder celui dc ses exportations. 

Le systeme mercantile a fait son temps, et la 
verité a pris le dessus. 

L'on a senti que l'importation n'est, en dé- 
Rnitive, que i'échange du travail national contre 
le travail etranger, et que c'était professer une 
erreur étrangc que de prétendre qu'acheter a 
ses alliés commerciaux, et meme a ses adver- 
saires, ce qu'on ne peut pas faire aussi bien 
qu'eux, c'est favoriser le travail étranger aux 
dépens du travail national. 

Nous répeterons, en terminant, que, dans ces 
transactions de peuples a peuples, les deux 
parlies qui kcliangent gagnent , puisqu'elles 
trouvent toutes deux plus de valeur a l'objet 
qu'elles recoivent qu'a celui qu'ellcs donneut. 

JULES PAUTET. 

TABAC. Le tabac est aujourd'hui l'une des 
plus fécondes sources de revenus pour les gou- 
vernements de 1'Europe ou son usage est de- 
venu general depuis le seizieme siecle. Consi- 
déré comme un poison ou tout aii moins comme 
une substance nuisible, ce n'est pas saiis ob- 
stacle qu'il a pénétré dans les habitudes et la 
consommation. Les papes Urbain VI11 et Inno- 
cent XII ont prononcé l'excommunication con- 

tre les fumeurs de taba~ ,  le sultan Amurath et 
les czars qui précCd8rent Pierre le Grand les 
faisaicnt condamner íi mort, le sliah de Persc 
leur coupait le nez; en Angleterre, Jacques Ier 
résistait par tous les moyens a I'introductioii 
de c,ette denrée américaine; en France, en A1- 
lemagne, les gouvernements ne lui faisaient 
pas meilleur accueil. La rksistance ne dura 
poiirtant pas plus d'un siecle, car je vois que 
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dhs j621, en France, le tabac Btait inscrit par 
le fisc au nombre des articles imposables. 

Aujourd'hui les anclens doutes sur la nocuité 
de cette substance se sont réveillés, et cette 
fois la science se tient assez assurée de son fait 
pour lui attribuer une inflnence désastreusesur 
la santé, l'intelligence et les habitudes morales. 
A ce titre, le tabac appellerait les skrieuses in- 
vestigations di] penseur et du politique, mais je 
crois qu'ici, comme en toute autre malikre, ce 
n'est pas l'usage, mais l'abus qui peut avoir 
des effets desastreux et que le mal est plus 
circonscrit qu'on ne le croit. Je n'examinerai 
donc le tabac qu'au point de vue des ressources 
financieres qu'il fournit aux divers Etats de 
1'Eiirope et du regime particulier auquel sa pro- 
duction et son commerce sont astreints. 

011 estime A 2 millions de tonnes la consom- 
mation géuérale du tabac et l'on calcule que 
2,225,690 hectares de terres fertiles sont nC- 
cessaires pour produire cette quantité dont les 
Etats-Unis fournissent le vingtieme. Voici d'ail- 
leurs comment on rbpallit la production : Amé- 
rique, comprenant les Etats-Unis, Cuba, la Ha- 
vaue et Porto-Rico, 145 millions de kilogrammes; 
Europe, 11 5 millions de kilogrammes qui don- 
nent en revenu net (en millions de francs) a 
chacun des pays ci-apres : 
Royaume-Uni. . .  120.1 Zollverein. . . . . .  7.7 
France. . . . . . .  125.3 . . . . . . . .  1.6 
Espagne . . . . . .  23.6 zta%$ardes ct Na- 
Autriche. . . . . .  23.9 ples . . . . . . . .  11.9 
Portugal. ,. . . . .  8.1 Pologne. . . . . . .  1.2 
fitats de l'Rglice . 8.0 Belgique . . . . . .  0.7 

En Hollande, en Danemark, en SuAde et en 
Xorwége, le produit est insigniflant. 

La consommatiou par tEte d'individu au-des- 
sus de seize ans est evaluée (en grammes) 8: 

'Hanovre . . . . . .  6,250 Espagne . . . . . .  2,375 
Prussc . . . . . . .  4,876 SuBde . . . . . . .  2,185 . . . . .  Bolgique. . . . . .  4,500 Portugal. 1,750 
Danemark. . . . .  4,000 Sardaigne . . . . .  1,375 
NorwBge. . . . . .  3,200 Russie . . . . . . .  1,250 
Autriche. . . . . .  3,375 Toseane . . . . . .  1,250 
France . . . . . . .  2,150 États romains . . .  1,000 
Royaume-Uni . . .  2,508 

En France le tabac est iin monopole de l'État, 
c'est sous l'administration de Richelieu que le 
tabac fut compris dans le nombre des matieres 
imposables. Le droit fut flxé a 2 fr. par 100 li- 
vres de petun; ce droit fut successivement 
augmenté et porté 9 10 fr. en 1664. La pre- 
miere ferme pour le privilc5ge de la vente du 
tabac fut ébblie en 1674. Distraite en 1697 
du bail gknéral, la cornpcynie d'occident s'en 
chargea pour 4 millions. En 1719, la culture 
fut interdite dans tout le royaume et la veute 
exclusive fut convertie en droits d'entrée. Cet 
essai ne dura qu'une année et le systeme de 
la feme fut repris. En 1730, le privilége de la 
vente du tabac fut adjugé pour 7 millions et 
demi a la ferme generale. En 1789, le bail ren- 
dait a peu pres a I'Etat une trentaine de mil- 
lions. La régie et la ferme furent abolies en 
1791 et la fabrication ainsi que la vente devin- 
rent libres dans toute la France. Le droit a l'ex- 
ploitation , íixé a 25 fr. pour 100 livres , rédiiit 
de moitié I'annee suivante, reporté a 25 fr., fut 

élevé a 66 fr. en I'an VII, non compris un droit 
de fabrication de 24 et 40 c. par 100 Mogram- 
mes pour le tabac a fumer et rape. Ces irnp6ts 
ne produisaient plus en I'an 1X que 1,130,000 fr. 

Jusqu'en 1804, la rhgie de l'enregistremeut 
fut chargee de la perception; a cette époque 
elie fut attribuée a l'administration des droits 
réunis. De 1806 a 181 1, le produit moyen an- 
nuel du revenu sur le tabac fut de 16 millions 
de francs. Par décret du 29 decembre 1810, la 
fabrication et la vente exclusive du tabac fu- 
rent mises en regie. A partir de cette époque, 
les recettes suivent une rapide progression; 
de 53 rnillions, en 1815, elles atteignent plus 
de 64 millions, en 1820, avec un bénéEce net 
de pliis de 42 millions; en 1830, elles sont de 
67 millions, avec un bénéEce net de pres de 
47 millions; en 1840, les recettes dépassent 
75 millions et le bénéfice net est de 70 mil- 
lions ; en 1850,  la régie des tabacs donne 
122 millions avec un bénkfice net de 88 mil- 
lions; en 1855, elles atteignent deja 155 mil- 
lions avec un benefice de 1 13 millions ; en 186 1 
ce chiffre a Bté dépaSsé de 60 millions et la re- 
cette a atteint 215 millions de francs. 

La culture est autorisée dans neuf départe- 
ments, le ilord, l'Ille-et-Vilaine, les Bouches-du- 
Rhdne, la Gironde, le Lot, le Lot-et-Garonne, 
le Bas-Rbin, le Pas-de-Calais et le Jrar. Le mi- 
nistre des finances fixe annuellement le nom- 
bre d'hectares a cultiver, ainsi queles quantités 
a demander aux departements ou la culture est 
permise, de maniere a assurer les 415 des ap- 
provisionnements aux douze manufactures éla- 
blies i Paris, au Havre, a Bordeaux, a Lyon, a 
IIarseille, a Toulouse, a Strasbourg, a Tonneins, 
a Lille, iNantes, aMorlaix et a Chateauroux. Les 
plauteurs sont tenns de représenter le produit 
integral de leur récolte, mais peuvent en expor- 
ter une partie. La régie et la vente emploient 
482 commis de tous grades et 35,000 débi- 
tants. 

11 a Cté importB en 1850 plus de 10 millions 
de kilogrammes de tabac en feuilles et 435,000 
kilogrammes de tabac fabriqué; il a été ex- 
porté a la msme époque plus de 2,400,000 ki- 
logrammes de feuilles et pres de 500,000 kilo- 
grammes de tabac fabriqué; en 1860 ce chiffre 
a été plus que doublé a I'importation et a l'es- 
portation. 

En Autriche, la culture et la fabrication ont 
cessiS d'etre libres en 1670 et organisées en 
régie en 1784. Le revenu net était, il y a dix 
ans, d'une trentaine de millions, il a dh suivre 
une progression presque aussi rapide que la 
n6tre. 

En Espagne, le monopole date de 1730 et a 
été expioité par une rbgie jusqu'en 182G. Aprks 
avoir ét& affermk des compagnies pendant 
quelques années, on est revcnu au systeme 
de la régie qui donne une trenbaine de millions 
de revenu net. 

L'Angleterre pratique un systeme spécial: 
la culture du tabac y est interdite. Le revenu 
considérable (120 millions de francs au moins) 
qu'elle tire de cette substance est produit par 
les droits de douane dont elle est frappée et par 
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des licences accordées aux fabricants et  de- 
bitants. 

La Prusse et  la Russie - ont adopte le régime 
de la liberte pour la culture, la fabrication et  
la vente. En Prusse, les champs sont partagks 
en quatre classes et  soumis a une légere sur- 
taxe en sus de I'impOt foncier; en Russie, la 
production est astreinte A une patente spkciale, 
avec un droit de circulation représenté par la 
vente des bandes officielles dont les paquets 
doivent etre revhtus. 

Aux fitats-~nis , la culture, la fabrication et 
la vente du tabac sont soumises a un droit de 
patente. 

On a agité la question de savoir si cet impOt, 
si  fructueux pour l'Etat dans tous les pays, 
devait etre considere comme une source rkgu- 
liere et honorable de revenus. 11 est en  réalité 
dificile de se prononcer. D'un cbte, le tabac 
n'est ni une denrée alimentaire indispensable 
a l'eristence, ni une matiere premiere de I'in- 
dustrie, il n'y a donc pas redouter pour l'ac- 
tivité générale ou le bien-etre de voir l'imp0t 
le frapper un peu rudement. D'un aiitre cbté, si 
la science établissait d'une maniere séricuse 
que I'usage du tabac est funeste a la santé et a 
l'intelligence des populations, serait-il du de- 
voir de 1 ' ~ t a t  d'en interdire la culture et de 
frapper son importation de droits presque pro- 
hibitifs? Pour moi, je ne crois pas a l'eficacité 
des mesures de police et de fiscalité en matiere 
de consommation et d'habitudes; mais je pense 
qu'il serait désirable que l'usage du tabac ne  
prit pas le caractbre d'un abiis et  que les po- 
pulations fussent assez intelligentes pour pré- 
férer un ordre de jouissances moins coiiteux 
ct d'un caractbre plus relevé. Quant au,déficit 
qui s e  produirait dans les recettes de I'Etat, il 
est tant de reformes et  de réductions désirables 
a apporter dans les dkpenses publiques que la 
qiiestion ne saurait &tre embarrassante pour qui 
croit ii I'administration a bon marclié par le 
self-government., 

F. EDOUARD HERV$-THBPENARD. 

TABOU ou TAPOU. Superstition bizarre qui 
s e  retroiive chez tous les naturcls de I'Océanie 
et de la Polynésie et  qui consiste en  une sorte 
d'interdiction qui met tout objet ou tout &tre 
vivant, sur lesquels elle est jetée, au pouvoir 
immkdiat de la divinite et  les eiil6vc a tout 
contact profane. Quiconque porterait une rnain 
sacrilége sur ce qui est ainsi frappC d'interdit , 
ne manquerait pas de provoquer le courroux 
de I'Atoua (Dieu), qui le ferait inbvitablement 
perir, si  la justice humaine ne  s e  chargeait 
elle-meme aussit6t de la punition du coupable. 
Le droit de prononcer le tabou n'appartient 
pas seulement au pretre; tout individu peut le 
lancer sur ses infkrieurs, ou sur l'ensemble 
ou une partie de leurs propriétks, comme aussi 
sur lui-meme ou snr ce qui lui appartient. On 
ne  saurait douter que cette interdiction, fort 
genante pour celui qui en est frappé soit dans 
sa personne, soit dans sesustensiles, sa pirogue 
ou tout autre objet d'un usage jourualier, 
n'ait été instituke dans le principe comme une 

sorte de penitente destinee i apaiser un dieu 
offensé, ou comme un sacriflce volontaire propre 
a capter sa bienveillance. 

La diirée en est variable. Elle est sans doute 
mesurée d'ordinaire sur la gravité présumke 
de l'offense commise. ou sur I'importance du 
service qu'on atteud de la faveur divine. Au 
commencement d'une guerre, iine prEtressc 
s e  taboue. Elle s'intcrdit toute nourriture pen- 
dant deux jours et le troisieme elle accomplit 
certaines ceremonies, qui doivent faire dcscen- 
dre la bknédiction du ciel sur les armes de la 
tribu. Il arrive fréqiicmment qu'on se  condamne 
a une interdiction plus ou moins rigoureuse, au 
dkpart d'une personne chkrie, sur laqueiie on 
veut attirer la protection de la divinité. Dans ce 
cas, le tabou répond assez bien a ce que nous 
appelons un vceu. 

11 est certains actes de la vie qni sont frappés, 
ipso facto, du tabou. L'iriterdiction est alors 
d'uue durée déterminée. Une femme en couches 
est tahouée pendant un certain temps. Qui- 
conque vient d'etre tatoué doit se priver pen- 
dant trois jours de tout commerce avec les 
autres habitants du pays. Un homme qui con- 
struit une pirogue, est soumis, pendant tout 
le temps que diire son ouvrage, a un tabou 
particl; il ne peut se  servir de ses moins poiir 
mangcr. Cette privation a sans doute pour biit 
d'attirer la protection divinc sur son embarca- 
tion. 

Cette singuliere institution, indépendamment 
de sa destination morale et religieuse, n'est 
pas sans utilitk dans les choses ordinaires de 
la vie. Elle sert, par exemple, i assurer la re- 
colte des patates douces dont les plantations 
sont mises, du moins pendant une certaine 
période de leiir crue, sous la protection du 
tabou, qui en rend l'acces absolument interdit: 
Daiis la saison ou ron fait les provisions d'liiver, 
tout le poisson qu'on peche est frappb du tabou. 
Ne pouvant le consommer sur l'heure, on le 
conserve pour le moment ou la peclie sera rare 
ou dificilc. Les restes des morts sont eusen- 
tiellemeut taboiiks; c'est un moyen eilicace 
d'ussurer i'inviolabilitk des tombeaux. Entre les 
rnains d'un chelliabile, rlui sait se  servir adroi- 
tement de cette arme mystiqiie et  redoutable, 
le tabou est un facile instrument de gouverne- 
ment ou de domination. Craint-il de voir les 
coclions, Ics poissons, les coquillages manquer 
un jour la tribu par suite d'une consomma!ion 
imprévoyante, il impose le tabou sur ces divers 
objets, ct il nc le leve que qiiünd toiite menace 
de disette est conjiirke. Dksii'e-t-il s'nssurer le 
monopole des ecliauges avec un navire euro- 
pken, mouillé sur son territoire, un tabou par- 
tiel en kloigne toiis ceur avec lesquels il ne 
veut pas partagcr les profits de ce commerce 
lucratif. MICHEL NICOLAS. 

TACTIQUE PARLEMENTAIRE. La tacliqzte 
Btant, a proprement parler, l'art de rauger des 
troupes en bataille, de diriger les évolutions 
d'iine armée, la tactiqzcc parleme?ltairc est 
l'art de conduire les évolutions d'un corps po- 
liticlue, de faire manceuvrer une assemblée de- 
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libérante. Ce ii'cst donc point l'art des strata- 
gkmcs parlementaires, cclui de sbduire une 
assemblée pour la fairc servir aux vues d'un 
Iiomme ou d'un parti. C'cst tout le  coutraire : 
c'est, par el;cellerice, la science scrieuse et  
hoiiilSte des conscils rcprésentutifs chez les 
peuples libres. 

Sans tactique, il ne serdt pas possible a une 
grande rkunion d'hommes appelés a dblibérer 
en commun clc fonctionncr, de marches vers 
son but. Elle serait ii tout instant arrEtée eii 
chemin ou fourvoybe; elle, avortcrait ou ferait 
courir a ellc-memc e t  ii I'Etat les plus graves 
p$rils. On I'a dit avec raison : c'est parce qu'ils 
n oiit janiais su s e  douncr une bonnc discipline. 
une bonne forme de dblibération, que les aii- 
ciens Btats généraux de la Prance ont été si 
fnibles et si inipuissants; ils ont presente clia- 
que fois le spcctacle d'iinc compétition sans di1 
ciitre les différents ordres, et se sont montrés 
incapables de former une véritable volonté gé- 
nerale. Et c'cst aussi ii de mauvais modes de 
déliberer, a des usages vicieux, empechant la 
création d'un vceu commun, que le royaumc 
dc Pologne a dli le principc de tous les maux 
qui l'ont perdu, en  naturalisant dans son sein 
l'anarcliie. En revanche, c'est a une bonne po- 
lice parlementaire, fruit de l'expbrience, c'est 
a de sages maximes fermement observees, que 
les chambres d'ilnglcterre ont da de résister 
aux orages, de se maiulenir sous Ics princes 
les plus despotiques et d'btonner Ic monde par 
la regiilarité de leur fonctionnement. On n'a pas 
assez reniarqué (cetíc observation est d'un écri- 
vain politique tres-distingue) quc le régime in- 
terne du pariement britannique, lcs formes aux- 
quelles il s'est assujetti dans l'exercice de ses 
pouvoirs, ont eu la plus grande iníiuencesur le 
maintien et l'accroissernent de la liberte natio- 
nale; et il faut noter que les formes n'y sont 
point renfermées dans un code écrit, que ce 
sont de simples coutumes qui se sont conser- 
vées par tradition , et qui , depuis plus d'un 
si&cle, ont tres-peu varié. 

Bon gré, mal gré, elles auraient d i  servir 
d'enseignement, le jour oh, désabusée de la 
monarchie absolue, In France a voulu inaugurer 
un systkme de gouvernement qu'on lui avait 
beauconp précauise et  dont elle voyait chez ses 
voisins les Iieurcux résultats. AIais, tout en imi- 
tafit la tliéorie de la Constitution britannique, 
on flt les choses incomplétement, el l'on mit un 
faux amour-propre national a ne pas prodtcr des 
exemples pratiques que l'on trouvait ausei de 
I'autre cdté du détroit. Aussi des la premikre 
réunion des assemb1,ées provinciales, de celles 
des nolables et des Etats genbraux, on put voir 
leurs travaux livrés a mille dillicultés, a mille 
Iiasards qui en entravaient a cliaque instant la 
marche. Le défaut de tactique amenait le désar- 
roi. L'Assemblée nationale ne suivit pas de 
nieilleurs errements. Frappé de tous les incon- 
veriients qui rbsultaient de cet état de choses, 
« par l'immaturité des decisions, l'incoliérence 
des décrete, le mauvais ordre des mesures, la 
rapidite a détriiire avant qu'on eiit pourvu aux 
nioyelis dc remplacer, 11 hlirabeau ne cessa de 

les signaler dans son Courrier de Provence; 
mais vaiuement il prksenta pour modele un 
expose des formes suivies par le Parlement bri- 
tannique sur la maniere de proposer les mo- 
tiouset de les amender, de  déliberer, de recueil- 
lir les votes, de créer des comites, etc. On ne  
voulut pas dc ces instructions venues d'outre- 
lanclie; on avait trunsplanté, tant bien que 
mal. le régime constitutionnel anglais, on se  
refusait ii l'accompagner des modes de prockder 
indispensables pour qu'il portit de bons fruits; 
c'etait vouloir la fin saiis les moyens. Aussi 

l'Assemblée nationale n'eut-elle jarnais qu'une 
discip1iiie irrkguliere et informe. Toiis ses co- 
mitks travaillaient séparément sur dcs objets 
qui avaient exige l e  plus pariait conccrt, et elle 
ne  put sc  mcttrc a l'abri des surprises et  de la 
précipitation. 11 sernblait que, dans cette guerre 
tumultueuse de motions qui remplissait ses 
seances, on etait jaloux de se réservcr les vic- 
toires d'assaut et  les coups de main nocturnes.~ 
La niiit du 4 aoiit en fournit une preuve mé- 
morable. En outre, l'Assemblée fut constam- 
ment soumise aux infliiences du deliors, et sa 
majorite a la merci des factions. 

Les thmoignages que nous veuons d'emprun- 
ter a l'histoire font seiitir mienx que tous les 
prhceptcs la uécessith d'une tactique parle- 
meutaire, et en quoi elle consiste. C'est la mar- 
che rationnelle tracée d'avance aux délibéra- 
tions d'un corps. pour prevenir tout ce qui 
pourrait !e faire devier, le detourner de son but, 
et stériliser ou dénaturer son action; c'est, en 
un niot, le ~t?gZeme?zt, ce président muet, ce 
chef permaneiit de toute assemblée constituée. 

Que l'on ne s'y trompe donc pas : ce n'est pas 
seulement affaire de forme, ou plutbt la forme ici 
fait vraiment vivre e t  subsister Cfomiza dat esse 
rei). Te1 corps politique s'est conservé, te1 au- 
tre s'est dktruit par la seule différence de leurs 
modes de délibérer et d'agir. Lc reglement, ou 
systeme interne d'une assemblée, a une ex- 
treme importance, et l'ou est forck de recon- 
na'ltre que c'est une branche essentielle de la 
Iégislation d'un pays. 11 a en effet pour objet 
d'assurer la liberté de tous les membres, de 
proteger la minorité pour qu'elle puisse toii- 
joiirs plaider sa cause jusqu'au bout et faire 
entendre tous ses argiiments, de disposer les 
questions qu'on traite dans un ordre convena- 
ble poni éviter toutes siirprises, de produire 
iine discussion méthodiquc pour arriver, en  der- 
nier résultat , a l'expression Gdele de la volouté 
genérale et  lui donrier de  la stabilite. 11 faut 
qu'il la preserve des trois g a n d s  maux qui 
l'assiégent dans tout le cours de sa duree : la 
prkcipitation, la violence et la fraude. 11 faut 
qu'il la prémunisse contrc les deux grands en- 
nemis qui sont toujours a ses portes : I'oligar- 
chie, par laquelle le petit nombre dominerait 
le vceu de la majorite, et l'anarchie, c'est-a- 
dire cet etat d'indiscipline et  de dissoliltion oU 
cliacnn , jaloux de son iudkpendance, s'oppose 
ii la formation d'un vceu genéral. 11 faut qu'il 
soit sa sauvegarde, en imposant habituellement 
au corps entier la nécessite de la modération, 
de la réflexion e t  de la persévérance, en lui 





la loi naturelle, en i'adoucissant. A l'équiva- 
lence matérielle des peines, a l'appareiliement 
du supplice au crime, elle a substitue un sys- 
teme d'harmonie et de juste proportion. 

Le talion faisait partic des institutions de 
hloise, comme on le voit aiK livres de l'Exode, 
xxr, 12, du Levitique, xxrv, 17, des Nombres, 
xxxv, 30, du Deutéronome. xrx, 11, 12, et 
dans l'Evangile de saint Matthieu, v ,  38. Sa 
formule énergique Btait : ceil pour ceil, dent 
pour dent, vie pour vie. Mais il faut reconnaftre 
que le talion a été surtout un principe commi- 
natoire, et que les compensations pécuniaires 
qu'on croit 1iu avoir succédé, coexisterent tout 
d'abord avec le principe ecrit , raison meme 
de I'impossibilite oii l'on se troiivait souvent de 
l'appliquer d'unc manikrc absolue. « Vous ne 
prendrez point de rancon pour la vie du mcur- 
trier U (est-il dit au livre des Nombres, xxxv, 
3L), ce qui indique assez qu'il pouvait y avoir 
rancon dans d'autres cas. Et au livre de l'Exode, 
xsr, 19 : ~Celui qui aura frappé son adver- 
saire de maniere a le forcer de s'aliter, le fera 
gukrir et le dédommagera du temps qu'ii aura 
perdu par la maladie. n Et , en effet, a qui pro- 
íitait la plupart du temps le talion? Faire au 
délinquant une blessure, une fracture, une cou- 
tusion semblable, lui crever un oeil, parce qu'il 
aura éborgne, cui bono? La loi a pu l'en me- 
nacer par avance pour le contenir, mais aprbs 
le mal accornpli, fallait-il etre implacable? Ne 
valait-il pas mieux composer? Si le coupable 
diait condamné a payer une indemnité, il est 
évident que le mal ne restait pas impuni; il y 
avait satisfaction pour la justice, exemple pour 
la société. 

Les Grecs et les Romains ont admis et prati- 
que le talion, mais la loi des XII Tables ne con- 
damnait au talion que lorsqu'on n'avait pas pu 
apaiser celui qui se plaignait: Si membrum 
rupit , ni ctmm eo pdcit , talio esto, lit-on dans 
Aulu-Gelle. On pouvait, apres la condamnation, 
payer les dommages-intérets, et la peine cor- 
porelle se convertissait en peine pécuniaire. 
Montesquieii remarque encore que la loi du ta- 
lion est particulibrement du gout des États des- 
potiquesl, mais que les Etats modcrds, qui la 
recoivent quelquefois, ne la font pas erécuter 
rigoureusement. Elle fut remplacdc dans la loi 
des Wisigoths par les rachats en sommes d'ar- 
gent. Mais hlahomet l'a introduite dans le Coran, 
et elle est cncore usitée cliez ses sectateurs. 

On peut dire que la peine de mort est une 
espece de talion, le seul conserve dans notre 
legislation pénale, pour les seuls crimes qui 
interessent la sécurité publiqiie. La nbcessité 
de defendre la société ou les individus qui la 
composent a fait considérer la privation de la li- 
berte comme insuffisante en de tels cas. Encore 

1. Nous-n'en voyons pas bien la raison. Le talion 
n'est-il vas ~ l n t a t  une oeine dkmocratiaue. Baali- 
taire, e i l c  Gchat par argent, IR condamnation p&cu- 
niaire, ne fout-118 pas mieux l'affaire de I'aristocra- 
tic. de la rloutocratie? De 18 vient aue lo rnchat des 

a-t-on dkja supprimk cette peine en matikre 
politique, lorsque le crime, politique portant 
atteinte a la tranquillité de l'Etat n'est pas com- 
pliqué d'un crime cornmun entralnant l'appli- 
cation de i'article 304 du Code pénal. 

CHARLES READ. 

TAO-SS~ISME. Le tao-sskisme ou doctrine 
du tao est une des trois principales religions de 
l'empire chinois, et celle que jusqu'a présent 
l'on connait d'une maniere plus imparfaite. Les 
sectateurs de cette doctrine se donnent comme 
les disciples et les continuateurs de l'ceuvre de 
Lao-tseu, fameux philosophe qui vivait au temps 
de Confucius (sixieme sikcle avant I'kre chré- 
tienne); mais, ainsi que nous le verrons plus 
loin, ils n'ont guere conserve de ce maftre que 
le nom, car les pratiques de leur culte sont, 
depuis de longs si&clcs, tres-étranghres, pour 
ne pas dire absolument opposées, a l'esprit de 
celui qu'ils prétendent suivre et imiter. 

Les sectateurs de cette croyance sont com- 
munément désignés sous le nom de tao-sre, 

docteurs de la voie n, et le principe fondamen- 
tal de leur doctrine sous le nom de tao, « voie n. 
On a beaucoup dispute sÚr le sens de ce mot, 
d'ou dépend a peu pres toute l'intelligence du 
Tao-teh-king, ouvrage fameux de Lao-tseu ou 
il a exposé le systkme de sa pliilosophie. Les 
uns y ont vu s la raison primordiale, i'intelli- 
gence qui a formb le monde et qui le rdgit 
comme l'esprit régit le corps », le Xóyo~ de Pla- 
ton, de Plotiu ou de saint Jean; d'autres ont 
jugé prudent de ne point traduire une expres- 
sion sur laquelle repose un systeme aiissi obs- 
cnr, d'autant plus qu'il est assez difficile d'ac- 
corder les interprétations qu'on vient de lire, 
avec les explications des ecrivains cliinois les 
plus compéteiits1 qui présentent le tao comme 
« dépoiirvu d'action, de pensée, de jugement, 
d'intelligence N. 

Toujours est-il que les tao-sse, depuis long- 
temps, ne se préoccupeut plus guere de décou- 
vrir le véritable sens de cc mot dogmatique, et 
que, adonnés ii d'innombrables pratiques d'ido- 
latrie et de magie, ils laissent de c6té tout ce 
qui, dans Lao-tseu, touche aux graves et éter- 
nelles questions de l'esprit humain. 

D'apres ce qu'on a pu recueilli~ sur la ma- 
tiere, ce fut durant la revolution opérée en 
Chine sous Tsin-Cbi-Hoaug-ti, le constructeur 
de la Grande-Muraille et l'incendiaire des livres, 
que le tao-sséisme se développa et prit rang 
parmi les religions de l'empire. La magie et 
tous les genres de sorcellerie étaient alors en 
Iionneur. Les tao-sse surent s'y distinguer et 
obtinrent ainsi les faveurs du monarque. Plus 
tard, I'introduction du bouddhisme vint a son 
tour contribuer a altérer ce qu'il restait dans 
le tao-ssCisme du systeme de Lao-tseu et a 
saturer cette religion d'idées indiennes. Non- 
seulement on emprunta des dogmes et des cé- 
rémonies aux disciples de Cakya-Mouni, mais 
on adopta m b e  une foule de noms sanscrits 

crimes offie de granda daugers et qu'il a son cate im- 
moral, surtout s'il s'agit non de dommages-intbrets 
au profit de la partie 16sBe, mais d'amendes au profit 
du fisc. C. R. 

1. Cites par M. Stanislss Julien daus l'introduction 
dn Tao-teh-king, p. XIU. 



qui ne  tardérent pas i &tre naturalisés dans 
toutes les classes du peuple aux cheveux noirs.' 

Sous la dynastie des Thang (618 a 906 de  
notre &re), le tao-sséisme obtint une grande 
faveur, grice a une superclierie de  ses parti- 
sans qui avaient persuade au Fils du.Ciel qu'il 
descendait du philosophe Lao-tseu. Aussi I'em- 
pereur Kao-tsoung, i'un des princes de celte 
dynastic, voulut-il qu'on enseignit la doctrine 
du tao aux mernbres de  sa  famille et  que les 
grades littéraires, dans les examens publics, 
fussent accordés de préférence a ceux qui aii- 
raient étudié et approfondi les monuments bcrits 
de  cette meme doctrine. 

Au contraire, sous la dynastie mongole, les 
tao-sse s e  virent persécutes et leurs livres, a 
I'instigation des lamas, condamnés a la destruc- 
tion. Poursuivis alors par ceux-la meme dont 
la religion se  rapprocliait le plus de la leur, les 
disciples du tao-sséisme s e  trouvérent égale- 
ment en butte aux injures e t  aux attaques des 
lettrés de l'ecole de Confucius. La persécution 
devint terrible sous le r eme  du fameux ernge- 
reur Koiibilai, et un décre( quine fut heureuse- 
ment Das mis a exécution, ordonna I'aneantis- 
sernent par l e  feu de  tous les écrits de la secte 
du tao, y compris le Tao-tch-king de Lao-tseu 
que pres de vingt siécles avaient respecté. La 
fortiine dont les tao-sse avaient joiii préct'dem- 
ment, les riches propriétés qu'ils avaient ac- 
quises sur toute i'étendue du territoire chinois 
leur avaient suscité de nombreuses jalousies; 
l e  dkvouement de Koubilai a la foi de Foli 
(bouddhisme) donna aux haines cachées le 
moyen de  se  manifester au grand jour. Ces 
persécutions n'allerent pas toutefois jusqu'i 
causer des effusions de sang, et  les tao-ssc 
purent encore dans l'ombre s'adonner a leurs 
coutumes religieuses. A force de persévérauce, 
ils Bnirent par reconquérir la libre pratique d c  
leur culte, et ils s e  rkpandirent de  nouveau 
dans les diverses provinces du Celeste-Empire 
et  meme en Corée et  au Japon ou ils ne  firent 
toutefois que peu de  prosélytisme. 

La famille qui regne aujourd'hui sur la Cliine 
(la dynastie Thai-thsing) cliercha a son tour 
modérer la propagande des tao-sse et a arceter 
i'extension dounke aux couvents et a leur po- 
pulation. Des ordonnances impériales furent 
publiées i ce sujet, el  on réglementa I'orga- 
nisation iiitérieure des monasteres. Ces regle- 
meuts de police empecherent parfois les désor- 
dres qui s e  produisaient si fréquemment parmi 
les religieux, mais souvent aussi ils furent im- 
puissants a arreter les tao-sse dans la voie 
dangereuse ou ils ne cessaient de s e  lancer. 
Leurs temples, remplis d'unc foule d'idoles 
qu'ils n e  s e  font guére scrupule d'emprunter 
aux religions étcangkres, ont étk pliis d'une 
fois des centres de corruption. Toute idée su- 
périeure a disparu de ce culte livré a tous les 
prejugés, a toutes les idolitries: i peu d'ex- 
ceptions pres, on se  borne aujourd'hui dans 
les pagodes a reciter des sortes de litanies ac- 
compagnkes de  prieres et  a bruler de  i'en- 

1. Voy. Edkins, Notices of Chinese Buddhism, p. 42. 

cens devant des statuettes plus ou moins hi- ' 
deuses. i 

Au point de vue politique, on doit regarder : 
le tao-sskisme comme un élément de division : 
et de décadence sociale au sein de la monaz- i 
chie chancelante des Chinois; et  l'on peiit con-' 
sidérer les nombreux adhérents de cette secte 
comme formaut une population dkgradée, sans 
ccinscience d'elle-m&me et incapable de resis- 
ter au despolisrne, quelle que soit la forme sous 
laquelle il s e  presente pour la dominer et l'as- 
sujettir. L ~ O N  DE ROSNY. 

TARIF. C'est un tableau, une kchelle de 
prix, de taxes, d'impbts, iixés d'avance poiir 
des cas ,ou sur des objels determinés. Autre- 
fois les Ntats s e  faisaient des gueries de  tarif, 
c'est-a-dire on g&nait le commerce ii qui mieux 
mieux; on est devenu plus sage sur ce point. 

Les tarifs douaniers (voy. Douaies) ne sont 
pas les seuls qui auraient besoio d'htre exa- 
minks et probablement réduits. 

TAXE. Voy. ImpBts et  Revenus. 

TAXE DES INDIGENTS, dite aussi droit des 
pauvres. C'est un impOt établi en France sur les 
plaisirs et  en faveur de  ceux qui sont dans le 
besoin. Le produit en est distribué, par les soins 
du prefet o11 du sous-préfet, entre les caisses 
des Ctablissements charitables (bureaux de r 
bienfaisance, hospices, Iidpitaux) de  la com- 
mune. Ce droit est un dixieme en sus du prix 
des billets pour les théitres et autres specta- 
cles quotidiens ou .i demi quotidiens, ainsi que 
pour les panoramas et thkitres pittoresques;il 
est du quart de la recette brute dans les bals 
publics donriés dans un théitre ou ailleurs, de 
la recette des concerts non quotidiens, des 
exercices de corde et  en général de tous les 
lieux d'agrément ou l'on entre eri payant, m b e  
s i  le billet donue droit a des objets de consom- 
mation. 

Cet impdt philanthropique date du 7 frimaire 
an V; il a donné lieu A diverses dispositions et 
a une jurisprudence qu'on trouvera daus notre 
Dictionnairo de lildmeizislration frangaise 
(Paris, Berger-Levrault). M. B. 

TAXE DES PAUVRES. Voy. Qrande - Bre- 
tagne. 

TBLÉGRAPHIE. De meme que les postes, 
la télégraphie a commencé par etre au service 
exclusif des gouvernements ; mais si les cour- 
riers de poste ont 6tB crkés surtout comme un 
moyen d'administration interieure et de cen- 
tralisation, ce  sont les guerres e t  les expé- 
ditions lointaines qiii out fait nattre les pre- 
miers essais de telégraphie. Pour répandre 
la nouvelle des événements militaires, pour 
transmettre aux diíTérents corps d'une armée 
innombrable les ordres d'un Darius ou d'un 
Xerxés, il fallait des messagers plus rapides que 
les relais d'hommes e t  de chevaux qui avaient 
suffi jusque-la; et  la télégraphie, qui est i'art 
de porter au loin les communications avec la 



APHIE. 

plus grande vitesse possible. vint s'ajouter 
comme un progrks au senice postal. Presque 
partout on commenqa par correspondre a l'aide 
de signaux de feu. Ces fanaux Btaient faits de 
matikres combustibles; on les apercevait la nuit 
a cause de leur éclat; et le jour, par la colonue 
de fumée qu'ils produisaient. C'est par des si- 
gnaux de feu, allumés sur tous les sommets 
depuis le mont Ida jusqu'aux monts Cythéron 
et Arachne, que la prise de Troie fut annoncée 
a Clytemnestre qui residait a Argos. César se 
servit du meme moyen pour diriger son armée 
dans ses campagnes des Gaules. 

llais nous n'avons pas a faire ici une histoire 
de la tklégraphie, nous ne saurions donc énu- 
inérer tous les essais qui furent tentés poiir 
perfectionner cette invention. Constatons tou- 
tefois que ces efforts prouvaient combien les 
gouvernements comprenaient I'importance d'un 
bon service télégraphique. Bien que les inven- 
tions les plus diverses n'aient manquC a au- . 
cune époque, c'est seulement au dix-huitikme 
siecle que la télégraphie accomplit tout d'un 
coup un pas immense. Le 22 mars 1792, Claude 
Chappe, neveu de l'abbé Chappe, fut introduit 
i la barre de 1'Assemblée nationale et lui offrit 
I'hommage de la découverte faite par son oncle 
d'unmoyen propre a correspondre a de grandes 
distances. Accueillie avec empressement, expe- 
rimentée avec succes, cette invention passa 
immédiatement dans la pratique, et le 20 ther- 
midor an 11, le télégraphe de Paris annoncait a 
I'Assemblée la prise du Quesrioy, une hcure 
aprks que la garnison y était entrée. Le sys- 
teme de Chappe, qu'on voyait fonctionner il y 
a peu d'annkes encore, se composait d'une 
grande piece de bois nommke rkgulateur et 
de deux petites pieces appelées indicateurs. 
C'est en combinant ensemble leiirs diverses 
positions qu'on obtenait des signaux eorres- 
pondant ii des mots ou a des phrases. L'in- 
vention de Chappe parut a son début une admi- 
rable dkcouverte, et il est juste de dire qu'elle 
rendit de tres-grands services aux gouverne- 
ments qui en íirent usage; mais l'kre de la télé- 
graphie ne date véritablement dans le monde 
que du jour ou l'klectricité a été appliquee a la 
transmission des correspondances. Le systkme 
Chappe ne parut plus qu'un essai informe des 
qu'il fiit possible d'echanger des depeclies, de 
jour comme de nuit, des points les plus éloi- 
gnés du globe, avec une vitesse telle que l'es- 
prit a de la peine a la concevoir. Nous n'avons 
pas a décrire ici les appareils employés par la 
télégraphie électrique; d'ailleurs nous ne pour- 
rions le faire utilement, car ils changent et se 
perfectionnent tous les jours. C'est ainsi que 
de l'appareil employé cliez nous, a l'origine, 
et qui reproduisait simplement les signes du 
télégraphe aérien, on est arrivé a trouver un' 
mécanisme capable de reproduire la depeche 
elle-meme avec tous ses caractbes matériels, 
c'est-a-dire l'écriture meme de I'expkditeur. 

Le télégraphe klectrique , en supprimant le 
temps et les distances, est appelé a jouer dans 
le monde un rdle aiialogue a celui de la vapeur. 
Ces deux meiveilieuses découvertes, en se pre- 

tant un mutuel concours, ont profondément 
modiGC les relations sociales, et l'on peut dire 
sans exageration qu'elles sont le point de dB- 
part d'iine &re nouveiie pour l'humanitk. La 
télégraphie élect~ique, qui vient de naftre, n'a 
pas encore donné tous les resultats qu'elle 
doit produire, mais deja on peut les entrevoir. 
Pour ce qui regarde la politique, elle simpli6e 
les relations diplomatiques en mettant, par un 
échange de dépeches se succédant, pour ainsi 
dire, de minute en minute, les goiivernements 
eux-memes en rapport direct, et en supprimant 
ainsi les hésitations et les perplexités de leurs 
agents a I'extérieur. Sans doute les questions 
politiques n'en restent Das moius obscures et 
embairassées, mais les-opinions diverses qui 
se produicent. les faits nouveanx mi surgissent. 
etint instantanément connus dés %tak inté- 
resses , peuvent motiver des résolutions ra- 
pides et des mesures eficaces qui, sans l'elec- 
tricité, fussent arrivées trop tard. Au point de 
vue de la sécurité des gouvernements, le té- 
legraphe est une des plus grandes forces ad- 
ministratives, car il donne ii I'autorité le moyen 
de connaltre sur-le-champ ce qui se passe aux 
points les plus éloignés du centre et d'y faire 
sentir son action sans retard. En matiere cri- 
mineiie, le télégaplie est un auxiliaire pré- 
cieux pour la justice; il prCvient la fuite du 
coupable en l'enfermant dans le réseau des 
lignes électriques comme dans les mailles d'un 
filet. C'est surtout pour les opérations militaires 
que les services de l'électricité sont d'une im- 
portance extreme. Par les fils télégraphiques 
un général en chef peut &re présent sur tous 
les points de l'échiquier oii se joue cette ter- 
rible partie qu'on appelle une campagne mili- 
taire, et se tenir en communication directe et 
constante avec ses lieutenants. Malheureuse- 
ment les fils ne restent pas longtemps intacts 
en temps de guerre, car la destruction des 
lignes est un des premiers actcs d'hostilité. 
Toutefois, on a essayé avec siiccks, a l'occa- 
sion de la derniere guerre en ltalie, d'organiser 
un systkme a l'abri des coups de l'ennemi: 
c'est la tklégraphie volante, dont les appareils, 
c'est-a-dire les siipports et les fils, installés 
rapidement par des employCs agiles, suivent les 
différents corps d'armée et se pretent a tous 
leurs mouvements. 

Mais pour nous, la télégraphie Blectrique 
est , avant tout, un des plus puissants moyens 
de civilisation qui aient été donnés a l'homme, 
et nous croyons que l'avenir lui a Bte ouvert 
seulement partir du jour ou cet instrument 
a étC mis a la portée de tout le monde. Le téle- 
graplie, qui n'avait été jusque-lii qu'un agent 
mgstérieux entre les mains desgouvernements, 
est devenu un ap6tre infatigable du progres. 
Au point de vue moral, il est a heine besoin 
d'indiquer l'influence de ces relations établies 
entre toutes les nations du globe, de cette diffu- 
sion des lumikres qui tend a les faire monter 
au meme niveau, de cette communauté d'in- 
terets qui les rapproche et les unit. Au point 
de vue économique, les résultats sont encore 
plus saisissants. En Bpargnant le temps qu'on 
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parle pas de I'eau-de-vie qii'on n'a pas eu tort 
de comparer au poison. On sait, eneffet, qu'une 
forte consommation en produit la mort; I'ab- 
sinthe cause la folic, meme avec une consom- 
matiou relalivement modérke. Néanmoins , les 
extremes nous sont trop antipathiqnes pour 
qiie nous puissions les approuver , meme lors- 
qu'ils se proposent le bien. 

Ces préliminaires etablis, nous demanderons 
s'il coniient de puuir l'ivroguerie. -- Nous ne 
sommes pas d'avis qn'on ait le droit de puuir 
l'ivresse proprement dite, celle, par exemple, 
qui reste conflnée dans i'iriterieur des maisons, 
mais nous ne voyons aucune objection a ce 
qu'on impose une Iegere amende a celui qui 
est troiivéivre dans la rue; il offerise les bonnes 
mceurs et cause quelquefois du tumulte; cela 
sufit pour qu'une repression puisse I'atteindre. 
L'ivrognerie est, en effet , considérée comme 
une contravention dans beaucoiip de pays, et 
eii France meme plusieiirs maires ont pris des 
arrétCs contre l'exercice de ce vice. 

On l'a attaqué aussi indirectement . en régle- 
mentant les cabarets et ,surlout en imposant 
les spiritueux. Quelques Etats de I'Uniori ame- 
ricaine sont meme alles jusqu'a proliiber com- 
plétement la vente des spiritueux, ce qui est un 
exces. En Russie , au contraire, l'administration 
a eu un moment la prktention de poursuivre 
les socibtés de tempérance, dnns I'intbret du 
fisc, et il a fallu I'intervcntion de l'empcreiir 
(Alexandre 11) pour niettre fin a cet abns de 
pouvoir. 

En résumé, noiis demandons qu'on laisse 
pleine et entiere liberte aux particuliers de 
s'abstenir complbtement s'ils le jugent conve- 
nable, et qiie l'autorite iie s'en mele que dans 
la mesure indispensable au bon ordre de la 
voie publique. C'est a la société a exercer son 
iníluence toute-puissante, car les mceurs sont 
plus fortes ici que les lois. 

11 est inutile de dire que noiis ne  considé: 
rons pas l'ivresse comme une circonstance 
atténuante pour un crime ou un dklit. Rl. B. 

TEMPOREL. Par opposition au « spirituel », 
on designe sous la qualiílcation de s temporeln 
un bien, un acte, un pouvoir qui ne s'étend 
pas au dela de cettc vie lerrcstrc, qui iie peiit 
se  détaclier de ce monde et qiii participe a la 
mobilite des sociétés hurnaincs. Pliis spécia- 
lement, le i temporel » c'est le domaine ou 
s'exerce l'autoritk, ou s'eleve et se dCtruit la 
fortnne purement matérielle et passagere des 
castes religieuses, e t  dans iin sens plus spé- 
cial encore, le  e temporel ij sigiiilie les biens 
del'bglise catliolique, et  le 11 pouvoir temporel a, 
l'autorité royale de son pontife supreme, con- 
sidere comm,e prince d'un pcuple, comme sou- 
verain d'un Etat particulici'. 

On a dit au mot Secularisation et, precé- 
demment, au mot Mainmorte comment les 
bicns d'kglise prennent, conservent ou perdent 
leur caractere. Ce n'est pas a la politique, c'est 

l'administration d'entrer daus le détail des 
rkglcments auxqucls ils ont dii etre sonmis, et  
nous renvoyons pour l'etiidc de ce  sujet soit 

aux recueils généraux et  aux dictionnaires de  
la science administrative, soit aux écrits spé- 
ciaux , comme le Trailk de la Ic?gislation des 
eultes de M. Gaudry et  le Traitc? de Z'adminis- 
Lration temporelle des paroisses de M. Añre, 
I'ancien archeveque de Paris. 11 ne s'agit ici que 
de l'autorite, que du pouvoir temporel de la 
papauté. 

On ne saurait, du reste, rencontrer de qiies- 
tion qui, en ce milieu du dix-neuvieme sikcle, 
ait préoccup6 plus d'esprits et jete plus de pas- 
sion dans les imes. 11 paraltra sans doute bien 
singulier a la génération qui suivra la ndtre, 
qu'on y aitattache une telle importante et  qu'un 
arret, dicté depuis longtemps déja par la rai- 
son genérale, ait, au moment de s'exécuter, 
paru d'une dificulté si  redoutable. Mais c'est 
qii'autour de ce pouvoir démantele se  livre un 
dernier combat entre les idécs du moyen Age 
et celles d'un avenir déja maftre du présent. 
On attendrait plus patiernment la chute cer- 
taine de la derniere pierre de ce vieil kdifice, 
si on ne voyait pas qu'en voulant le solidifier 
et le reconstrnire, ses partisans n e  songent 
qu'a maintenir debout le plus longtemps pos- 
sible, a Rome et hors de Rome, des mceurs, des 
iristitntious, des lois, une politique dont de- 
puis 1789 le monde civilisé ne veut plus. 

Nous avons fait voir a I'article Papaut4 com- 
ment s'est klevee la puissance temporelle des 
papes. Historiquement, leurs premiers titres 
d'autorite datent bien de leur alliance avec 
Cliarles AIartel, Pepin, Charlemagne, les nsur- 
pateurs du pouvoir roya1 de la dynastie méro- 
vingienne. 11s ne remontent pas au dela, mais 
a cette époque meme et durant des siecles ce 
ne furent presqiie que de vains titres. D'abord 
Ics papes ne  soiit, en Italie, que les délbgués 
de l'empereiir, et  des qu'ils rkussisseiit a jouir 
d'une autonte, a posseder une souverainete, 
la fkodalitk voisine les leur disputependant qu'a 
Rome mEme il leur faut combaltre les soiivenirs 
de la vie municipaie. Au douzieme sikcle toute- 
fois la papauté arrive enfin a l'independance 
matbrielle. Elle possCde un territoire, et  per- 
sonne, pas meme les pretres, n'intervient plus 
dans l'election des souveraiiis pontifes. 11 est 
vrai quc ce n'est la encore que l'embryon de 
I'État dont les papes ont r&vé et  poursuivent 
la conquete. 11s comptent parmi les princes de 
la terre, mais sur leur principauté que de ri- 
vaux , que d'eiinemis encore 1 Au treizikme 
siecle Innocent 111, siégeant a Rome, et au qua- 
torzieme siecle le cardinal Albornoz, au nom 
des papes d'Avignon, continuent, avec une 
énegie  et  une habiletC qui n'ont rien de reli- 
gieiix , l'executiori du plan pontiflcal , e l  Jules 11 
l'acheve eníin au seizieme siecle, a la suite des 
Borgia. 

Joseph de Maistre écrivait en 1804 : U 11 y a 
iine grande erreur dans la cour de Rome. Sa 
Saintetb se  croit souverain, piiis pape. C'est 
tout le contraire. m L'erreur date a présent de 
plus de trois siecles; mais si  les spectateurs s e  
sont Iiabitues a la pompcuse comedie joube 
soiis leurs yeux, qu'on n'oiiblie pas (lile, n'y 
eht-il l~ lus  un pretre aujourd'liui pour rappeler 
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infaillibilité spirituelle ne peut la sauver de 
leur mépris. Qu'elle se transforme donc ou 
qu'elle tombe; mais le pontife qui est l'arbitre 
supreme des consciences,refuse, refuseratou- 
jours de laisser juger les actes de,son gouver- 
nement temporel. Heureuse alorsI'Eglise catho- 
lique, si du meme coup la chute de l'un de ses 
deux trdnes n'kbranle pas I'assise de l'autre. 

On prétend qu'apres tant d'annkes le pou- 
voir temporel est devenu un droit imprescrip- 
tible de la papauté et qu'il est ennn nécessaire 
que le pape soit roi pour que le chef de la foi 
soit libre. Mais c'est encore le contraire de cette 
asserlion qui est la vérité. Le pape était libre, 
quand il n'avait pas dlEtats et qu'au - dessus 
des Etats et des rois i I  exercait la plus haute 
des magistratures. C'est depuis qu'il est prince, 
que les princes, que les plus petits princes 
eux- memes l'ont attaquh, combattu , cliassé, 
rétabli, domine sans cesse et que son peuple a 
crié contre se tyrannie. 

On objecte qu'il y a un serment preté par le 
pape montant au trbne et que nul ne peut le 
d8ier de la promeese qu'il a faite de ne pas 
laisser dkmembrer son héritage. Qu'est-ce alors 
que ces articles du traité de Tolentino, signks 
le 19 fkvrier 17971 

.Le pape renonce piirement et simplement 
8 tous les droits qu'il pourrait prktendre sur 
les ville et territoire d'Avignon, le comtat Ve- 
riaissin et ses dbpendanccs et transporte, cede 
et abandonne lesdits droits a la république 
franpise. 

N Le pape renonce également et 8 perpétuité, 
cede et transporte A la république francaise 
tous ses droits sur les territoires connus sous 
les noms de LCgations de Bologne, Ferrare et 
la Romagne. 

u Tous les articles, clauses et conditions du 
prksent traité, sans exception, sont obliga- 
toires a perpétuité tant pour Sa Sainteté le 
pape Pie VI que pour ses successeurs. n 

On ajoute qu'un pape cédit-il, les puissan- 
ces catholiques ne lui permettraient pas d'etre 
faible, ou mieux, de revenir 8 la force et a 
I'énergie sacrke d'autrefois. 11 faut ici encore 
ouvrir le livre de I'histoire. 

Lorsqu'au mois de fkvrier de l'an 1798 les 
troiipes francaises entrerent a Rome et y favo- 
riserent l'établissement d'unerépublique, il est 
curieux de voir si  les puissanccs européennes 
protesterent contre la chute de la royauté tem- 
porelle di1 souverain pontife. Ce ne furent pas 
les Etats protestants, quelque ennemis qu'ils se 
sentissent alors de la Fraiice et d'une ceuvre 
francaise, qui ílrent entendre des réclamations. 
Ni l'Angleterre. ni les princes allemands, ni le 
Danemark, ni la Suede, ni la Russie ne bou- 
gbrent. L'Espagne et le Portugal seconduisirent 
exactement comme si le catholicisme Ieiir Ctait 
indiffkreut, et la France n'eut a discuter qu'avec 
Naples, la Toscane et I'Autriche. Mais il ne faut 
pas croire que ce qui prkoccupait les trois ca- 
binets c'était l'acte meme par lequel avait été 
abolie la monarchie pontiricale. Ils ne dirent 
pas iin mot du pape lui-meme et ne se mon- 
trerent iiiquiets que de la forme et de la force 

possible des priucipes du nouvel fftat, et ne 
demanderent a nkgocier que pour rétablir en 
Italie I'kquilibre dktruit i leur avis par le poids 
d'une troisibme ré~ubliaue. On ignore assez 
généralement que des c6nférence~s'ouvrirent 
a ce oroDos entre lo Directoire et I'Autriche, 
qui s'était chargée dn mandat de la Toscane et 
de Naples. On les appelle les conférences de 
Seltz. Voici ce que l'hutriche proposait : Naples 
aurait prjs Bénevent et Ponte-Corvo dans les 
dépouiiles de l'Eglise; la Toscane se ffit trouvée 
pourvue de l'fle de Sardaigne ; a la république 
Cisalpine serait échue une partie des Etats de 
terre ferme de I'ancienne royautk sarde; on 
aurait laissk la France maltresse de Nice et de 
la Savoie; l'hutriche eGt pousse sa frontiere 
de I'Adige a I'Adda, et le centre meme de I'Ita- 
lie, c'est-i-dire le domaine de la papauté, y 
compris les Légations devenues prkcédemment 
le territoire de la république Cispadane, aurait 
été donné a la dynastieroyale de Savoie. Quant 
au pape Pie VI, rkfugié alors dans un couvent 
de Toscane, on le laissait libre d'y rester ou 
d'en sortir pour ailer o i ~  il lui plairait. 

Nous n'avons pas 8 examiner que1 etait le 
motif secret, queiles étaient les espérances de 
cette politique. Le point important i ktablir, 
c'est qu'a la fin du siecle dernier, quand la Ré- 
volution frangaise supprima pour la premiere 
fois le pouvoir temporel de la papauté, teiies 
furent les négociations des plus intimes alliks 
du pape. 

Et que disait alors. que pensait 1'Église elle- 
mCme? Un des conseillers les plus eminents de 
la papauté, le cardinal Pacca, va nous le dire: 
« Je pensais que la perte du pouvoir temporel 
et de la plus grande partie des biens ecclk- 
siastiqiies aurait fait cesser ou du moins s'af- 
faiblir cette jalousie universelle et ces disposi- 
tions hostiles qui se manifestent partout contre 
la cour romaine et le clergk; que, débarrassés 
du pesant fardeau des affaires temporelles, qui 
les oblige trop souvent a sacri6er aux affaires 
mondaines iin temps précieux, les papes au- 
raient tourné toutes leurs pensées et tous leurs 
soins ,au gouvernement spirituel de l'dglise; 
que YEglise romaine, n'ayant plus la splendeur 
et les pompesroyalesnon plus que l'attrait des 
biens de ce monde, n'aurait plus vu entrer dans 
son sein que des hommes dévoués A l'ceuvre 
sainte qu'elle doit accomplir; et enfin, que les 
papes n'aiiraient plus eu besoin pour I'avenir 
d'avoir autant égard, en choisissant leurs mi- 
nistres et conseillers, a la grandeur de la nais- 
sance, aux sollicitations des puissants, aux re- 
commandations des souverains , ce qui fait 
qu'on peut dire des promotions romaines: MuZ- 
tiplieasti gentem, sed non magnz~casti Imái- 
tiam. s 

Nous devrions, sil'espace le permettait, pous- 
ser dans un autre sens I'examen de cette ques- 
tion de la destruction inkvitable du pouvoir 
temporel, qu'il faut au moins vouloir le plus 
donce, le plus équitable possible dans l'acte 
meme qui doit la consommer, ct notre ktude 
serait alors d'analyser les écrits si nombreux 
que, dans le monde entier, mais surtout cn Ita- 
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lie, ces dernieres années ont w s  paraltre. 11 
faudrait aussi, parmi les plus éclairés des dé- 
ienseurs de la papauté, recherclier les opinions 
sur lesquelles peut s'appuyer, dans le sein de  
l'hgiise meme, le parti de jour en jour plus 
nombreux et plus fort, qui admet que la reli- 
gion chrétienne doit désormais s e  détacber des 
liens dans lesquels elle s'est elle-meme en- 
chajnée, et qui esperent qii'en cédant au siecle 
pour ce qui est unirliicment du siecle, elle re- 
prendra I'ascendant, l'autorité, la gloire bien- 
faisante des temps de sa mission naissante. 
Citons au moins deux témoignages, I'un de 
M. de bIontalembert, I'autre de Lacordaire, deiix 
écrivains, deux penseurs, que ne  recusent que 
les énegumenes de la tliéocratie : 

u Beaucoup d'entre les catholiques , a dit le 
premier, sont encore, par le ceu r ,  par I'esprit, 
et  saus s'en rendrc trop compte, de l'ancien 
régime, c'est-6-dirc du régime qni n'admettait 
ni I'égalité civile, ni la liberté politique, ni la 
liberté de conscience. Cet ancien regime asait 
son grand et beau cbté. Je ne  prétends pas le 
jugcr, encore moins le condamner. Il me sufit 
de lui reconnaftre un  défaut, mais capital; il 
est mort, et il ne ressiiscitera jamais , ici ni 
nulle part.1) 

Et l e  second, continuant IamCmeidée, ajoiite: 
n Je me demande qiiel est le grand désavan- 

tage de la papauté devant ses ennemis, et je 
suis convaincu qii'il est dans cette circon- 
stance que le gouvernement papa1 est un gou- 
vernement d'ancien régiine. Compark aux autres 
gouvernements du meme genre qui existent 
encore en Eiirope, par exemple, l'hiitdche 
(1'Aiitriche n'en est plus u n ) ,  et la Russie , il 
leur est trhs- certainement préférable, parce 
qu'il est plus humain, plus honnete, moins fort 
qu'eux, et moins capable, en intention et en 
réalité, d'abuser de la force. J'ai vécii sous le 
gouvernement papal; pour rien aii monde je 
n e  voudrais vivre sous le gouvernement russe 
ou autricbien. 

rr On me dira sans doiite : Qu'entendez-vous 
par un gouvernement d'ancien régime? Je vais 
répondre : 

« En 1789, la France se  leva tout entiere en 
faveur de trois principes qu'elle n'a jnmais 
abandonnés depuis : l'~?galité civile, la libertí: 
politique et  la liberté de conscience. Les deux 
tiers de  I'Europe , en  soixante-dix ans , ont ac- 
cepté de  la France cet ordre d'idées et ce pro- 
gramme devie. Voila le fait. Les gouveinements 
qui s'y sont conservés sont des gouvernements 
nouveaux et ceux qui ne les ont pas admis sont 
dcs goiivernements d'ancien rkgime. Rome est 
dans ce dernier cas. JI 

Mais la place nous manque, mCme pour de 
telles citations. Kous renverrons donc, pour 
l'ordre des considérations qui touchent de plus 
prbs a la politique toute contemporaine, au 
livre tres-étudié que M. Boncompagni a publié 
sous le titre : le Pouvoir temporel du pape, et 
que 1131. A. Lévy et Ladislas ~iickiewicz ont tra- 
duit en francais. C'est le recueil d'arguments 
l e  plus complet que l'on puisse consulter. Qu'il 
nous suffise a préseiit de reproduire l'adresse 

que le pece Passaglia a rCdigée et qii'ont sigoée 
deja tant de pretres d'ltalie : 

cr Tres-Saint Pere , les soussignés, unanimes 
d'esprit, unis de volonté et n'ayantqu'une seule 
houche, proclamenl Iiautement que vous Btes 
le successeur Iégitime du hienheureux Pierre, 
l e  vicaire du Christ sur la terre, I'orgaue prin- 
cipal du Saint-Esprit. Tous vous doivent I'obéis- 
sance et le respect, comme au Pasteur des 
Pastems et  au Maltre des Maltres. Votre cliaire 
est la chaire de saint Pierre; votrecommunion, 
celle de  Pierre; il est donc nécessaire que tous 
les íidEles soient iinis a vous et  a ~'Église ro- 
maine, qui est I'Église principale, 1'~glise racine 
et merc de toutes les Eglises, a cause du diviii 
primat, et qu'unis a vous, ils vous soient sou- 
mis, comme le veut la subordiiiation hiérar- 
chique. 

icraignant que ces paroles ne  soient pas 
suffisantes, les soussignés, avec la meme una- 
nimite et  le meme accord, ajoutent encore : 
Les éveques sont, par la divine institution, su- 
périeurs aux pretres; a eux appartient le pre- 
mier rang de la liibrarchie eccl6siastique ; en 
eux, comme légilimes successeiirs des apbtres, 
a passk le di'oit de d6lier et de lier, de paltre 
et d'enseigner, conférb dans le principe aiix 
apdtres; c'est en eox que rkside ce pouvoir de 
l'hglise; i eux est confié le ministere de main- 
tenir I'unitk dans chaque troupeau et de le 
condiiire au salut. 

Inebranlables dans ces principes, dont, avec 
l'aide de la grfice dirine, ils ne  s e  départiront 
jamais, les soussignés osent, Tres-Saint PBre, 
vous adresser cet te respectueuse supplique , 
que leiir imposent et que leur dictent non 
moins leur propre position biérarchique que 
leurs devoirs de loyaux citoyens et de sinceres 
Italiens. TrBs-Saint Phre, d'un bout a I'autre de 
l'Italie, on entend résonner un cri, le cri de la 
religion et  de la pikté catholique : Vive le pape! 
nlais voici qu'on entend un second cri, le cri du 
patriotisme. le cri de l'indépeiidance nationale : 
Vive Rome, capitule du nouveau royaume! 
Si ces deux cris , au lieu de s e  confondre dans 
un seul senliment, s e  séparent et s e  combat- 
tent, il n'est pas de dommages temporels et 
spiritucls qu'on ne doive craindre, et il n'est 
rien a espCrer pour le bien de la nation et de 
la religion. Qiii donc aura i'heureiise fortune 
de concilier ces deux cris, et  d'etre, pour la 
nation et  pour la papaute, pour la société et 
pour l'Eglise, le principe et  la source d'un si 
grand bien? Vous seul le pouvez, Tres-Saint 
Pere, car seul vous pouvez répéter, avec efli- 
cacité, cette parole qui vous appartient comme 
Iiéritier du Prince des Pasteurs, et  qui, partie 
du Vatican, remplirait de  joie le ciel et la terre. 
Que vos Ihvres, d Pie, laissent échapper ce cri 
désiré, et que I'Italie, qui se regarde comme 
votre fllle et vous implore, entende de vous la 
parole de paix. Oh ! Pere, annoncez-lui, annon- 
cez-lui la paix; et  nous, en son nom, comme 
au nbtre, iious vous juroiis une kternclle re- 
connaissance. n 
&Te1 est le langage de I'Bgiise italienne. L'Ita- 
lie a trop souffert par la fautc de la papauté 
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pour ne pas pressenlir mieux qiie les aiitres 
peuples que1 lieureux bvknement sera le retour 
du pontificat a son pur apostolat spirituel. 
(~~ 'Ég l i s e  libre dans I'Etat libre » est surtout 
une devise italienne. PAUL BOITEAU. 

TEMPS (LE). Ce titre a éte successivement 
porté par plusieurs journaux. Le premier, 
fondé par M I .  Coste, a jonh un rdle important 
dans les dernibies annnées de la Restauration 
et dans la premiere période de la monarcliie 
de Juillet. Lors de la révolution de 1830, la 
rédaction du Temps, non-seulement prit part 
a la piotestation des journalistes , mais donna 
LIU exemple de courage civique, en rksistant 
avec fermeté et succbs a i'autorité qui voii- 
lait briser les presses du jourrial. Sous Louis- 
Philippe, le Temps fut un  des organes de ce 
qu'on appelait alors l'oppositiou dynastique, et 
plus particulierenient du centre ganche. 11 suc- 
comba dans la crise que traversa le journalisme 
francais a la suite de i'avknernent de la presse 
a quarante francs. 

Apres larévoliition de 1848,lI. Xavier Durrieu, 
représeutant du peuple, ancien rédacteur dn 
Cozirrier f r a n p i s ,  reprit le titre illustré par 
MM. Coste; mais ce nouveau Ten~ps ue  parut 
que pendaot quelques mois. 11 appartenait 
I'opinion répul~licaine avancée. 

Le Ten~ps actuel paraft depuis le 25 avril 
1861. 11 a 6th fondé et cst dirige par 11. A .  
Wefftzer, ancien rédacteur de la Presse. Libre 
de toute influence de parti, de secte ou de co- 
terie, sa politique consiste tout sirnplement 
dans la revendication de la liberte, et dans la 
recherche des couditions qui peuvent assurer 
la liberte a la France. La principale de (:es con- 
ditions, c'est la dhcentralisation ; une autre 
condition i laquelle le Temps attache une 
grande irnportance, c'est l'iiistructiou primaire 
obligatoire. Dans la politique extérieure, le 
Temps a adopté sans réserve le principe des 
nationaIites, qui n'est qu'une application dii 
principe de liberté. 

Les principaux collaborateurs du Temps sont, 
par ordre alphabétique: M I .  Audoy, Louis Rlanc, 
M. Block, H. Brisson, Challemel-Lacour, A. Co- 
cliut, Cli. Dollfus, CI. Duvernois, A. Pidaii, L. 
Grandeau , B. Haiiréau, E. Hervé, Joigneaux, 
U. Ladet, F. de Lasteyric, F. Lock, C. de S:iult, 
Ed. Sclierer, E. Seinguerlet, Daniel Stern, L. 
Ulbach, Vivien-Saint-Yartin et J. Weber. 

Le Temns doiinc beaucour, de soins i ses 
~orres~oridances politiques ?,e l'ctrauger, qiii 
sont aénéralement coiisidérées comme les meil- 
leures de la presse franpaise. On remarque no- 
tamment la correspondance de Londres, de 
M. Louis Blanc; celle d'ltalie, de M. Erdaii; 
celle d'hllemagne, de M. E. Seingiierlet. 

Par son libéralisme conséquent, non moins 
qiie par l'impartialith et l'kquité qui distiuguent 
sa polémique, le nouveau Temps a couquis 
une place honorable dans la presse franpaise 
actiielle. On se rappelle la part considerable 
qui lui revient dans le succes de la souscrip- 
tion cotonnibe. C'est aussi lui qui, sur I'ini- 
tiative de 11. Odilon Uarrot , a organisé la sous- 

cription Doize , pour la réparation #une regret- 
table erreur judiciaire. 

Tirage; 11,000 exemplaires. 

TENDANCE (LO1 ET PROCES DE). La loi 
dite de tendance, aeuvre de la Restauration, a 
joui de la meme celébrité que, de nos jours, 
le régime des avertissements. 

Cette creation siiivit de pres l'avénement du  
ministere Villble, qui annoncait cependant I'in- 
tention d'abolir la censure. La loi di1 17 mars 
1822 ne fut qu'un semblaot de réalisation de 
cette promesse, car son article 4 réservait ex- 
pressément an gonvernement la faculte de  ré- 
tablir momentaiiémsnt la censure, abolie en 
principe. On avait, de plus, contre les infrac- 
tions caractérisees de la presse périodique, la 
loi du 17 mai 18 19. On klaborait celle du 25 mars 
1822. Ce n'était pas assez. L'attaque, disait-on, 
peut s e  dissimuler sous une rédaction habile 
qui la masque assez pour déjouer la repres- 
sion, pas assez pour la malice du lecteur. Elle 
peut etre délayée dans une série d'articles, 
sans prendre corps dans aucun d'eux en  parti- 
culier. Le joiirnaliste glissera a travers les 
mailles de la loi, si elle ne  trouve le moyen de 
saisir, a défaut d'un article coupable, la ten- 
dance hostile d'une série d'articles; a défaut 
d'un délit caraciérisé, l'esprit géncral d'une 
pnblication périodique. Telle fut la pensee qui 
inspira i'article 3 de cette loi du 17 mars 1822, 
préseutée par M. de Peyronnet. 

Le rapport en fut fait i la Chambre des de- 
putés par 11. de Martignac. Qiielques moditica- 
tions avaient éte apportées au projet par la 
commissiou. Elle avait, notamment, effacé le 
mot de tendance, qui n'en est pas moins reste 
dans i'nsage comme désignation de  cette inno- 
vation législative et des proces qui en furent 
la suite. La loi fiit votée, apres une ardentc 
discussiou, a la Chambre des députés par 
2 19 vois contre 137; a la Chambre des pairs 
par 127 voix contre 83. Son article 3 ktait ainsi 
congu : 

Dans le cas ou l'esprit d'un journal ou Bcrit 
périodiqiie . résultant d'une succession d'arli- 
cles, serait de natiire a porter atteinte a la paix 
publique, au respect do a la religion de I'État 
ou aux autres religions légalement recounues 
en France, a I'autorité du roi, a la stabilité des 
institntions constitutionnelles, a I'inviolabilite 
des vcntes des domaines nationaiix et a la tran- 
quille possession de ccs biens , les cours royales 
dans le ressort desquelles ils seront établis 
pourront, en audience solennelle de  deux 
chambres, et aprbs avoir entendu le procureur 
gknéral et les parties, prononcer la suspension 
du journalou écrit périodiquependant un temps 
qui ne pourra exceder un mois pour la pre- 
rniere fois et trois mois pour la secoiide. AprPs 
ces deux suspensions, et en cas de nouvelle 
récidive, la suppressiou déilnitive pourra etre 
ordonuée. U 

On le voit, cefte disposition hybride crkait 
un  délit qui n'en était pas un,  une sorte de ré- 
pression qui n'etait pas une penalité, pour des 
faits non déíinis parce qu'ils etaient indPfinis- 
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sables, et conférait ii une juridiction civile un 
pouvoir répressif nécessairement arbitraire. 
M. I'avocat général Lebeau la caractérisait plus 
tard devant la Cour de cassation par ces paroles : 

u Nous disons que c'est une loi de haute po- 
litique, une loi de discipline d a n ~  I'intérCt so- 
cial, qui a pour but d'arreter, de paralyser dans 
son principe le mal que des écrivaine insaisis- 
sables peuvent successivement produire en 
égarant les esprits. JJ 

Une fois votée, la loi ne resta pas longtemps 
sans application. Le Courrier franpais et le 
Pilote furent les premiers atteints par ses ri- 
gueurs. Des arr&ts rendus par la cour royale 
de Paris les 28 et 29 avril 1823 les suspendi- 
rent pour quinze jours. Le ministere public fut 
moins heureux dans une autre poursuite contre 
le Courrier franpais, organe babituel de Ben- 
jamin Constant, que le ministere aurait voulu 
abattre a tout prix. Ce journal eut i répondre, 
en juin 1804, d'une serie de 182 articles, pu- 
blies dans un intervalle de quatorze mois! 11 
ne sortit du délibéré de la cour qu'une ddcla- 
ration de partage, entralnant le renvoi des fiiis 
de la poursuite. Mais le plus remarqiiable de 
ces procks fut le dernier, intenté au Conslilu- 
tionael et au Courrier franpais ala fin de 1825, 

un moment oh I'effervescence produite par 
la célebre déuonciation de M. de Montlausier 
était a son comble. 11 s'agissait, cette fois, de 
tendances hostiles non plus au gouvernement, 
mais ti la religion de 1'Etat. M. Dupin presenta 
la défense du premier de ces journaux avec 
une verve qu'il n'a jamais dépassée. Nous ne 
résistons pas au désir d'extraire de cet admi- 
rable plaidoyer une de ces boutades dont l'é- 
nergique justesse vaut les plus éloquentes 
considérations : 

U C'est un proces de tendance, mot rkcem- 
ment introduit dans notre Iégislation , genre 
d'accusation répr0ui.é par tous les crimina- 
listes, qui fait une maniCre de délit avec qua- 
rante fractions de non-délit, et q i ~ i  ramene ainsi 
I'argnment de cet accusd anglais qu'on voulait 
accabler avec des demi-preuves, et qui, dans 
I'ingénuitb de la défense, ne concevait pas 
qu'avec cent chevaux g i s  on pOt faire un che- 
val blanc. r> 

Le défenseur di1 Courriar frangais était 
M. Médlhou, dont I'éloquence s'éleva i une 
grande hauteur et fut, comme celle de son il- 
lustre confiere, couronnée d'un éclatant suc. 
cks. La cour, abondant dans le sens des distinc- 
tions qui lui avaient été présentécs, proclama, 
par arr&ts des 3 et 5 décembre 1825, que ce 
n'était pas attaquer la religion que de signaler 
des abus dont plusieurs étaient avéres ou de 
discuter des associations non autorisées. Elle 
se borna a enjoindre aux journaux poursuivis 
d'Ctre a l'avenir plus circonspects. 

L'effet de ces arrets fut immense, comme 
l'avait été le retentissement du débat. Ce fut 
la fin des proces de tendance, contre lesquels 
la réprobation btait générale. En 1828, seule- 
ment. l'un des ~résidents i la cour de Paris 
lui demanda d'eijoindre au procureur général 
d'exercer des poursuiles en tendalices contre le 

Constitutionnel, le Courrier franpis, la Qm j 
tidz'enne et la Gazelte de France, propositim 
qu'il réduisit aux deux premiers de ces jour-i 
naux. Le procureur général soutint I'incomph- 
tence de la cour par le motif qu'il ne s'agissait 
pas de crimes, ddlits ou contraventions, et la 
cour declara n'y avoir lieu a enjoindre. 

Au surplus, c'étaient d'autres armes que 
chercbait alors le ministere VillBle, de plus en 
plus acharné a la lutte. ii venait de présenter 
a la Cliambre des dépiités et de réussir a lui 
fairc voter la fameuse loi de justice et d'amour, 
qiie la répulsion publique l'obligea de retirer 
avant qu'elle eiit 8té discutée par la Chambre 
des pairs. Ce fut, aprhs sa chute, a l'ancien 
rapporteur de la loi de tendance, M. de Marti- 
gnac, devenu ministre, que revint i'honnenr 
de son abrogation. Ilprésenta, cédant ti lapres- 
sion de i'opinion publique (rapport fait a la 
Chambre des députés par M. Seguy. le 19 mai 
182S), la loi du 18 juillet 1828, abolissant la 
censure et inaugurant un régime relativement 
liberal, dont M. hlignet a pu dice (Éloge de 
Portalis) : 

nLa presse, soustraite au joug de la cen- 
sure, délivrée des proces de tendance, releva 
désormais, poiir des infractions precises, d'une 
justice qui n'eut rien d'arbitraire. )) 

L'article 18 de cette loi abrogea formelle- 
ment celle du 17 mars 1822. A. AUDOY. 

TERRES SAINTES. Toutes les relidons ont 
ou ont en leurs terriloires consacrés. Ce sont le 
plus gknéralement Ics lieuxoh lesdivers dogmes 
prirent naissauce; ceux oh naquirent, vecurent 
oii eusei~nerent les fondateurs des diflérents 
cultes: céux ou ils se réfu~ierent lors des Der- 
sécutións qui accornpagn&e~t toujours les iré- 
dications nouvelles et le raieunissemerit des 
croyances; ceux ou s'accomp~it daiis le martyre 
le premier acte de foi. 

Objets de véiiération pour les fldhles, la 
possession ou la défense des lieux saints out 
toujoiirs paru d'iine supreme imporlance, et 
lorsqu'a I'écroulement des empires, le sort des 
batailles les f i t  tomber aux mains de I'étranger, 
leur recuperation fut toujours considérée comme 
muvre de salut. 

Lierix <le pelerinage, les terres consacrées 
semblent coiiférer a ceux qui les visitent un 
caractere particulier de sainteté. Les pelerins 
de Jérusalem, les pelerins de Beuarés, de 
Ceylan, les visiteurs de la Mecque ont toujours 
joui parmi les adorateurs de Jésus, de Bralima, 
de Bouddha et de Maliomet d'une inliuence et 
d'une considération marqiiées. 

Cbez les nations républicaines par le génie 
autant que par les institiitions, les territoires 
consacrés étaient, avant toiit, ceux oh s'as- 
semblaient, sous l.'invocation des dieux, les re- 
présentants des Etats confédérés; ceux ou se 
délibbraient aux jours de dauger les résolutions 
de salut public; ou se célébraient les fCtes et 
cérémonies qui resserraient les liens de I'iinion 
fédérale. 
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Le territoire d'~16e oii se cblebraient les jeiix suite dans chaque État, dans chaque province, 
olympiques et oh se rkunissaient les représen- dans cbaque localite, le culte particnlier qui 
tants de I'Amphictyonie grecque, était un terri- s'est enté sur les croyances gkn&rales. Cela 
toire consacre; le temple de Delphes ktait un pourrait avoirun intéret de curiosité archuque, 
sanctuaire; la ville de Benares est encore au- rien de plus. 
jourd'hui un lieu saint pour les Hindous qui Au point de vue politique, il n'est parmi les 
suivent la loi de Brahma; c'est la métropole territoires religieusement consacrés que Jéru- 
ecclésiastique de l'lnde; elle est placée d'apres salemqui ait eu et ait conserve une skrieuse im- 
les livres sacrés sur les pointes du trident de portance, car les nations chrétiennes se croient 
Siva. A Lkves, prks de Chartres, dans le pays plus ou moins obligkes de protéger cette ville. 
des Carnutes, existait autrefois un bois sacre oh Les compktitions dont l'0rient européen est au- 
se cklébraient les mysthres de la religion des jourd'hui I'objet se sont masqukes du pretexte 
druides. Les chefs de la Gaule y étaient con- d'inviolabilité du berceau du christianisme*. On 
voquks quand un grand péril menacait la con- sait que la guerre de Crimee en 1855 a eu pour 
fedération. L'lle de Sein, dans le Finistere, était cause premiere une question de lieu saint. 
un sanctuaire placé sous la protection de toutes U La question des lieux saints, disait M. Pou- 
les tribus gauloises. A Héligoland (Ile des saints) joulat, n'est pas certes toute la question $0- 
les Saxons avaient institué le collége supreme rient, mais elle en est une partie tres-considé- 
de leur religion et le territoire de i'fle était rable et tout i fait capitale; elle se m&le a ses 
considere comme sacre. Thebes était la ville plus intimes profondeurs. n La question d'orient, 
sainte des Egyptiens; l'lle de P h i l ~  sur le  Ni1 ajoutait M. Famin, loin de descendre, ainsi 
possédait un sanctuaire. A Damann, pres de qu'on i'a pretendu, aux infimes proportions 
Bombay, les Parsis ont, depuis 1,200 ans, un d'une querelle locale, laquelle la France na 
temple ou est conserve le feu sacre. Palanké, saurait attacber qu'une importance transitoire 
dans le Yucatan, Cholula, au Mexique, ktaient ct de dernier ordre, mérite, aii contraire, d'ap- 
consacrks au culte de Huitzilopochtli et des peler constamment sa sollicitude et sa sympa- 
diverses divinites qui composent I'Olympe des thie, non pas seulement parce qu'elle intbresse 
Asthques; prCs de Quito, dans le Pérou, se sa foi et ses croyances, ou qu'elle lui rappelle 
trouvait le sanctuaire des Incas. L'fle d'Havay tant de glorieiises traditions de son histoire, 
dans I'archipel de Sandwich est le sanctuaire mais encore parce que sa politique, sa prospé- 
du culte polynksien. (Voy. Tabou.) A Ceylan se rité et le rang qu'eiie occupe dans le monde 
rendent les pelerins de la religion fondée par lui en font une 1oi.s 
Bouddlia. La montagne Foussi, pres d'Isik, au Ces deux citations empruntées, I'une 5 un 
Japon, renferme le sanctuaire du culte Sinito; Ccrivain catholique, I'autre i un agent diplo- 
un temple desservi par les bonzes Yannabos matique de la France, indiquent i quelles in- 
recoit les visites des oroyants des différentes fluences obéissait la politique de la France au 
tles qui composent le royaume. Faucomba, dans moment ou fut soulevee de nouveau la question 
le Fouta-Djalon, est la ville sainte des nPgres 
du Sénegal; elle fut le bcrceau de l'islamisme 1. voici PBnumBration des iieuxsaints de lapales-  
dans ce pays, et c'est de son sein que sortirent, tine piacds soiis le  protectorat des puissances chr6- 

il y a moins d'un sibcle, les conquérants Fou- t"$yHazareth, 1,8glise de l,Assomption, aux ea- lahs qui subjuguerent le Djalonké, aussi jouit- tholiques ; 80 & B ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ,  l-église de la ~ ~ t i ~ i ~ b ,  9. 
cile du priviiége de nommer les Almanuys ou toutes les communions chrBtiennes; 50 9. Bichem, 1'4- 
chérifs de la ~0ntrke. glise de la Samaritaiue sur le  puita de Jacobj i Cana, 

Kiew a été longtemps et est encare la 1'Bglise ooh Jbsus changea l'eau en vin, aux Grecs; 
50 A TibBriade, I'bglise ooh saint Pierre reput les pou- 

sainte des Russes. voirs de Jbsiis-Christ, aux catholiques; 6" A JBruaa- 
Selon Tite-Live, la colline sacree des Romains lem, i18glise de Ia PrBsentation , aux musulmans; 

7' & Jérusalem, 1'6glise de l a  Flagellation , aun ca- 
etait située a de Reme, du tholiques; 8 ' A  JBrusalem, 1'Bglise du fiaint-Sépulcre, 
Teverone: uRegibus exaclfs, plebs dissidens a a toutes les communions chrBtiennes; 9. B JBrusa- 
pa&ibus, justd Anienis, in colle pui lem, ItBgiise des Apotres, aux muaulmans; l o D  a u  

sacer appellatur, at'mata consedit. o 
mont des Olives, l'église de l'hscension, aux musul- 
mans; 11- A Gethsemani , 1'8glise ori est le tombeau 

Rome eSt de nos ~ O U ~ S ,  comme siege de la de la Vierge, & toutes les communiona chrétiennes; 
papaute, ville sacrke pour les catholiques, et 12" A Gethsemani , l a  grotte de llAgonie, aux catho- 

liquen ; 13' 1'Bglise de Saint-Jean-Baptiste, aux ea- son terfitoire est, a ce titre, place sous une loi tholiques; ie1'bglise de la ~ ~ c o l l a t i o n  , & SBbaste, 
d'exception comme le  prouve bien I'etrange si- aux musulmans. L a  popniation chrétienne de JBru- 
tuation qui lui est faite au milieu de I1Italie saiem est de 3,390, dont 2,000 chretiens grecs. L e  

unüike. nombro des pelerius est Bvalu6 A 12,000 par un, pres- 
que  toiis grecs e t  arm&niens, puisque l'on n'estime 

Laterredes cimetikres, lelieu des skpultures ~ U ~ A  SO par a n  l a  proportion des catholiques et  chrB- 
sont considérks comme terres saintes ; les at- tien8 protestants ce nombre. 

Depuis l'expulsion des Franca de la Palestina, les tentats qui Peuvent S'Y commettre sont reputes ~ u r c s  avaient mis e n  communaut8 tous les sane- 
sacriléges. tnaires rBvérBs par les musulmaus presque a u  méme 

Cette bnum&ation est bien incomplete; il titre que les chrétiens, & la aeule exception du Baint- 
SBpulcre. Cette dernibre église , incendibe en  1808, faudrait ra~peler tOus les dOffmes auxquels a Bt6 recoustruite A l'aide des aousoriptions des di- 

I'humanitk a rendu hommage, ceux qui ont verses commuuions. 
survecu aux transformations des idees, 2 ]a Les catholiques out  un  Bv6chB A JBrusalem depuis 

marclie de la civilisation et ceux qili ont per- 1841. L'Aogleterre et  l a  Prusse y out Btabli en  com- 
mun un év&chB protestaut e l  en nomment alternati- 

siste dans leur forme primitive; rechercher en- vement le tituiaire. 
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d'orient. Les gouvernements d'dngleterre, de 
Prusse et de Russie émirent de semblables pré- 
tentions, eorrobor8rent leurs compétitions des 
memes prétextes religieux. L'afiaiblissement 
progressif de I'empire turc allumait toutes les 
convoitises, autour dumalade se pressaient les 
collatéraux impatients de l'héritage; leur riva- 
lité semble avoir prolongé l'existence dii mori- 
bond. La Porte, par l'acte de Gulhané et le Tunsi- 
mat Kal'rié, s'était efforcée de doriner satisfaction 
aux puissances chrktiennes, mais con?ment con- 
cilier des gens qui ne se veulent point accorder? 
- Depuis 1841, sous l'influence de I'Angleterre 
et de la Prusse, un eveché protestant avait eté 
crék a lérusalem et un partage équitable de la 
protection exercée sur les lieux saints semblait 
enlever tout prétexte a de nouvelles préten- 
tions; la Russie ne tarda pas a proiiver qu'il 
n'en Btait rien. En 1853, le cabinet de Saiiit- 
Petersbourg proposa a la Turquie la conclusion 
d'un traitb qui lui conférait, sous le norn de 
protectorat, le gouvernement supreme de tous 
les sujets turcs qui appartiennent a la religion 
grecque. Une pareille concession bquiralait pour 
la Porte Ottomane a une abdication, elle resista 
et se mit sous la protection de la France et dc 
I'Angleterre : n La Porte, répondait le gouverne- 
ment du Sultan au gouvernement russe, ac- 
cueillera iavorablement celles de vos demandes 
uui ne blessent ni son honneur. ni son indé~en- 
dance. En ce qui regarde les privili.ges relig'ieiix 
accordés a tous les siijets cliri.tieus de la IJorlc, 
et sp6cialement aux Orecs, par les prédéces- 
seurs dusultan, et aiisujet durnaiutien desqucls 
la Russie semble avoir concu quelques doutes, 
non-seulement le Sultan n'a jamais songé a les 
retirer ou a les restreindre, mais leur conser- 
vation , leur maintien et leur developpemen t 
dans le présent comme dans l'avenir ont Cté 
et seront toujoiirs l'objet de sa constante solli- 
citude .... Le Sultan declare formellement a la 
face de l'univers qu'il maintiendra dans toute 
leur étendue les priviléges, franchises et im- 
munités dont jouissent depuis longtemps les 
Églises chrétiennes dans ses Etats, el en par- 
ticulier 1'Eglise grecque.0 Cette réponse aussi 
conciliante dans la forme qu'éqnitable dans le 
fond n'arreta pas la Russie qui, croyant le mo- 
ment favorable, ouvrit les hostilités. La France 
et l'AngIeterre, d'accord cette i'ois, vinrent au 
secoiirs de la Turquie, et la guerre dite de 
Crimée commenca pour s'achever par la chute 
de Sébastopol et une paix qui n'a pas fait dis- 
paraftre les dificultes. (Voy. Orient.) 

Enoua~n HERY~-TH~VENARD. 

TERREUR. 11 y a des degres et des nuances 
dans le despotisme applique a la vie d'une so- 
ciété. Le principe ne change pas, sans doiite, 
et daiis son essence il reste le meme: c'est 
tonjours la prédominance d'une volonté discre- 
tionnaire dans une organisation ou les lois son t 
moins les régulatrices inviolables des rapports 
sociaux qu'un mode de reglementation de la 
vie publique soumis a toiites les alternalivcs 
d'nn pouvoir sans contr6le et sanslimite ; mais 
dans I'application il y a des formes et en quel- 

que sorte des physionomies diserses. 11 y a 
des despotismes relativenient doux, si l'on 
peut parler ainsi d'un État ou la liberte n'existe 
pas et ou avec la liberte disparait la dignité 
virile ; ils sont doux en ce sens que, nés dans 
une société encore mal formée ou vieiliie et 
énervke dans la corruption, ils n'ont pas be- 
soin de s'imposer incessarnment et de déployer 
tous les ressorts de la compression pour gou- 
verner des honimes qui n'ont pas encore l'idée 
de la liberté réglée ou qui l'ont perdue. Ce 
n'est pas tout a fait leur faute ou leur mérite; 
s'ils ne sont pas violents, c'est qu'ils ne ren- 
contrent pas de résistance. Ib  sont établis et 
obeis , et moyennant une certaine satisfaction 
donnée a des intérets de bien-elre et de sécu- 
rité subalterne, il se forme un Etat effacé et 
terne qu'on croit etre doiix parce qu'il est 
sans révoltes et sans orages intkrieurs. 11 n'eii 
est pas ainsi quand le despotisme vivant par la 
lutte au milieii des contradictions et des résis- 
tances, ayant a regner dans une société agitée 
ou qui ne veut pas etre soumise, prend tout a 
coup le caractere qui se résiime dans ce mot 
de terreur. 

S'il est un fait Ctrange, c'est que ce mot 
d'une sombre signiiication ait pu entrer dans 
la langue politiqiie pour dbsigner, ne fSit-ce 
qu'un état accidente1 de sociét6, que I'emploi 
des moyens de terreur ait pu se substitoer 
parfois a une action régiili8re de gouverno 
mcnt. Le despotisme poussé íi ce degré, qu'il 
soit exercé par un homme, par une oligarchie 
usurpatrice, par une assemblée, se colore sans 
doute de pretextes spécieux: il maintient l'or- 
dre, il protége la sécurité des citoyens , il dé- 
fend unintéret socialmenacé quelqiiefois.Aussi, 
c'est a la nécessité de sauver une révolution 
qu'il sacrifie tout. Dans les deux cas il s'abrite 
sous l'eternelle et commode raison de salut 
public, prétendant justifier des exces, qu'il 
represente comme une nécessité inexorable, 
par la légitimite et la grandeur du but qu'il 
poursuit. Au fonrl, c'est le dernier iuot d'un 
systeme qui commence par l'arbitraire, qui 
s'essaye a l'intimidation pour ffnir souvent par 
la terreur, si peii qu'il y soit poussé, et c'est 
la justement i'erreur de ceux qui croient poii- 
voir se reposer dans un despotisme en appa- 
rence protecteur pour se garantir du danger 
tics agitations et des dictalures révolution- 
naires; ils ne voient pas que le principe est le 
meme, que le mal est dans l'arbitraire qui est 
a la racine , et que te1 gouvernement qui se 
dit régulier, des qu'il est absolu. peut arriver 
a &tre aussi radicalement terroriste que le 
gouvernement le plus révoliitionnaire. Entre 
les deux il n'y a le plus souvent qu'une ques- 
tioii de circonstance ou de tempérament chez 
les liommes qui exercent le pouvoir. 

0u commence la terreiir employée comme 
syst8me de gouvernement et a qnoi se fait-elle 
reconnaltre? Quels sont ses procedes et quelles 
sont ses conséquences dans Iavie d'un peuple? 
la terreur se fait reconnaltre a des traits saisis- 
sants et accusateurs; elle existe la ou tout 
droit cesse de pouvoir &re inroquk, ou la loi 
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n'cst pliis respectCe par celiii-la meme qiii la 
fait, ou devant la force irritée ct déchalnée, il 
n'y a plus rien , ni inviolabilité de la vie hu- 
maine, ni  garantie pour la liberté indisiduelle , 
ni skciirité pour le travail, pour la propriéte , 
pour la conscience , poiir l'indépendance des 
opinions considerées comme des crimes etdes 
titres a la proscription; elle existe en6n Il ou 
il n'y a plus poiir les hommes d'aiitre alter- 
native que de resister B main armee. sonvent 
inutilement, oii de se courber sous le joug 
d'une usurpation sanglanie et déprédatrice. 
Il y a eu des époques et  des pays oii un te1 
systCme a mallieureusement régne, et il n'est 
pas peut-&re de plus grand, de plus tris!e 
exeniple, qiie le temps qui entre tous les 
temps a gard6 ce nom nefaste dans notre hia- 
toire, depiiis les joiirnees des 2 et 3 septem- 
bre 1792 jusqu'au 9 tliermidor. Certes, la ré- 
volution francaise n'était point née soiis de  
tels auspices, et il a fallu tout ce  qu'il y ovait 
en elle de legitime et de puissant pour qu'elle 
survecIit aux exces commis en son nom. Des 
circonstances piodigieusement envenimées par 
les passions contraires. la coalition de toute 
iine societe en travail, le fanatisme d'une kpo- 
que de revolution expliquent seuls cette pé- 
riode de  sinistre memoire. Alors on vit ce spec- 
tacle extraordinaire dii goiivernement le plus 
terribleconcentréen deux comitks omuipoteuts. 
du soup$ou pesant Ihgalement sur toates les 
tetes et pénetrant dans tous les foyers, de tri- 
bunanx organisks, non pour juger, mais pour 
condamner sommairement en dehors de toute 
garantie de justice, d'ex~ciitious en masse, de 
villes entiAres détruites: de généraux d'armée 
obligés de vaincre sous peine de rendrecompte 
au bourreaii. Dans cet espace a la fois si court 
et si long de  deiix ans la terreur est a l'orclre 
du jour, selon le langage du temps; elle regne 
avec la mefhodique et implacable puissance 
d'un fanatisnie coordonné constitué en loi sou- 
veraine. 

De tels systi?mes, quelqiies pretextes qu'ils 
invoquent , quelque grandeur sinistre qu'ils 
paraissent avoir, ne sont pas seiilement en 
eux-memes un perpetuel attentat contre le 
droit, une uslirpation démesurée de la force; 
ils ont des consequences morales et politi- 
qiies navrantes. L'abus des moyens de terreiir 
ii'exal te pas les sentiments virils, comme o11 
le croyait, ou il ne  lenr communique qu'une 
exaltation factice et  passagCre. Au fond, il avilit 
bien plutdt la nature liiimaine en la faisant 
passer par des kpreiives sous le poids des- 
quelles elle retombe deprirnee et prete a tout 
subir. Sans doute on ne peut nier la grandeur 
de  ce  temps, surtout quand on s e  lourne vers 
les armees qui défendaient et couvraient la 
frontiere du boiiclier de leur hé.roi'sme, mais 
en meme temps il y a un effet dont on ne  licnt 
pas toujours compte. La terreur, telle qii'elle 
passa sur  la France, avait accoutume les 
hommes ti s'abriter dans un certain egorsme, 
a s'estimer heiireua d'échapper a la proscrip- 
tion et  a la mort , a vivre dans cet abattement 
moral ou on se  contente de lamoindre sbcurite, 

ou on accepte tout pourvu qu'on vive. Joseph 
de  Maistre a dkcrit cette epoque de  sa verve 
incisive et saisissante : ~Durant  la ferveur du  
terrorisme, écrivait-il en 1795, les ktrangers ' 

remarquaient que toutes les lettres de France 
qui racontaient les scCnes affreuses de  cette 
cruelle époque finissaient par ces mots : cl pré- 
sent on est tranquille I c'est-a-dire les boiir- 
reaux s e  reposent, ils reprennent des forces ; 
en attendant tout va bien. Le sentiment a sur- 
vécu au régime infernal quil'a prodiiit. Le Fran- 
gais, pétrifie par la terreur, s'est enferme dans 
un égorsme qiii ne  lui permet plus de voir que 
lui-meme, le lieu et le momentou il existe. On 
assassine en cent endroits de la France, n'im- 
porte I Car ce  n'est pas lui qu'on a pillé ou 
massacré. Si c'est dansla me ,  l cdtéde chezlui 
qu'on ait commis quelqu'un de ces attentats, 
qu'importe encore ? le moment est passk, main- 
tenant tout est tranquille; il doublera les ver- 
rous et  n'y pensera pliis. En un mot, tout Fran- 
cais est sufisamment lieureur l e  jour ou on 
ne  le tue pas.» 

Qii'il y ait de l'exagkration dans cette pein- 
ture, que le Frangais, sous d'autres rapports, 
donnit enfin démenti a l'injurieuse ironie du 
gentilhomme savoyard, que les resultats essen- 
tiels aienl trompe en somme toutes les prévi- 
sions de I'auteurdes Considérations sur la re'- 
volution frangaise, c'est d'une kvidence bien 
frappantc, il n'y a pas moins dans ces traits 
pittoresquement détachés contre la grande 
ennemie une lueur de vCrité qui s e  dégage e t  
s e  prolonge en quelque sorte dans toute notre 
histoire contemporaine. Les souvenirs de la 
terreur n e  sont peut-&re pas tellement ktran- 
gers a ce sentimer~t btrange qui n'empeche 
pas la France de se  jeler quelquefois dans les 
aventures, mais qui s e  réveille en elle presque 
au lendemain de toutesles révolutions et  qui la 
conduit ti accepter tout ce  qui peut la saurer 
d'elle-memc ; le fantbme se  releve A l'liorizon 
et pour echapper a cette obsession qui ajoute 
au mal lui-mame, le mal de  la peur , elle irait 
jusqu'a chercher le repos dans l e  despo- 
tisme protecteur dont je parlais. Le remede 
n'est pas la cependant o11 du moins ce n'est 
qu'un palliatil. iin expkdient 6phemere; le 
rrai  remede n'est que dans la liberte reglée , 
dans la puissance de la loi s'imposant a tous 
les fanatismes, a toutes les impatiences de  do- 
mination, dans le sentiment croissant de  l'é- 
quite et du droit rendant impossibles tous les 
despotismes qui s'engendrent mutuellement , 
rejetant pourjamais dans le passé ces systemes 
de terreur qui, pratiquks par des pouvoirs ré- 
volutionnaires ou par des gourernements prC- 
tendus reguliers, ne  seraient plus que I'image 
d'une barbarie survivante au sein d'une civili- 
sation toi~joiirs en marche. CH. DE MAZADE. 

TERRITOIRE. Le territoire et  la popula,tion 
ne  sauraient etre separes dans i'idée d'un Etat. 
C'esl comme s i  l'on voulait séparer la maison 
du terrain qui la porte. (Voy. Patrie.) 

La population et l e  territoirc contribuent, 
cliacun de son cbtk, a former le caractere d'un 



peuple. L'iníluence du territoire a Bté jusqu'i 
prBsent en partie confondue avec ceUe du cli- 
mat , et en partie completcment négligee; nous 
avons Bté, a notre connaissance, le  premier a 
le faire ressortirg. Reprenons cet examen, non 
pour approfondir la matiere - l'espace nenous 
le permet pas - mais pour en signaler les pro- 
blemes en quelques traits rapides. Ce sera pour 
ainsi dire un sommaire raisonné. 

Eii premier lieu, nous appelons l'attention 
sur l'dtendue du territoire. 11 n'est nullement 
indifférent qu'une nation habite un pays vaste 
sur lequel elle s'éparpille, ou une contrée 
Btroite dans lapelle les populations sont con- 
densées par groupes serrés. Nous avons moutre 
au mot Population I'importance de la densité 
et nous nous bornons a y renvoyer le lecteur. 

La situation ge'ographique est le second point 
qui nous frappe. D'une part, le climat dépend 
de cette situation; elle produit sous la zone 
torride le negre, dans les rCgions polaires 
I'Esquimau, le Samoiede, le Lapon; dans les 
contrées tempérBes les nations plus ou moins 
civilisées, et ailleurs mille niiances iiitermé- 
diaires. D'autre part, la proximite ou l'éloigne- 
ment de la mer a une influence majeure sur 
la nature du territoire et le cachet de la popu- 
lation. Comparez, par exemple, une nation in- 
sulaire et un peuple continental, il est Bvident 
qiie i'ile conservera son origiualité, ses mceurs 
- ses vertus ou ses vices - plus longtemps 
qu'une contrée continentale. Les insnlaires ar- 
rivent aussi plus vite a la liberté et la gardent 
plusfacilement, car il y a moins d'occadons de 
s'y lancer dans des guerres de conqii&te, et 
dans tous les cas, les invasions sont plus rares?. 

Toutefois, il n'y a pas de regle sans excep- 
tion. 11 est des lles dont les populations n'ont 
pas joui des avantages de lenr situation, et 
par contre, n'ont pas souffert de ses inconve- 
nients. Chose remarquable ! Les pays de mou- 
tagnes, meme lorsqu'ils sont situes au centre 
d'un vaste continent, peuvent avoir sur une 
nation un effet analogue a celui d'un territoire 
entoure d'eau. Sur les hauteurs d'un acces difli- 
cile l'originalité d'un peuple, son esprit d'indé- 
pendance se conservent et I'aridité du sol sti- 
mule son esprit d'entreprise industrielle. Sous 
ces trois rapports le Suisse ressemble a l'An- 
glais. 

Les pays de montagnes sont plus faciles i 
défendre que les plaines, mais on sait que les 
bauteurs n'arretent pas toujoursle conquérant; 
les frontteres nalurelles (voy.) non plus, elles 
n'offrent de harriere ni a ceux qui en sortent, 
ni a ceux qui y entrent. Qu'on peuse aux Py- 
rénées; ne se sont-eiles pas abaissées devant 
tous les envahisseurs, Celtcs, Carthaginois, Ro- 
mains, Vandales, Gotlis, Arabes, Francais. Et les 
Alpes, ont-elles protégé l'ltalie? A peine si une 
ceinture de steppes, de sable, de marais, un 
désert enfin, fournit un obstacle insurmontable. 

l .  Voy. Putssanee cornparde des hats  de 1'Europe. 
Gotha. J. Perthea. Paria. HBrold. 

8. vÓy. I'opinion de ~ i h r o n  sur les inconvdnients 
~o l i t l aoe s  de la mer. ( R k z i b l i m i e ,  Bdit. de Vlllemaio. 

Partout et toujours la meilleure dkfense d'un 
pays sera l'esprit d'jndépendance de ses ci- 
toyens. 

Mais la nature et la forme du territoire ne 
sont pas seulement importantes au point de vue 
politique, elles exerceut encore une influence 
économique majeure. Qui n'apprécie l'utilité 
d'une c6te riche en ports silrs et commodee, 
qui méconnait celle des fleuves et rivieres, ces 
u chemins qui marchent a et que la voie ferrée 
ne pourra jamais entierement détrdner? La fer- 
tilité du sol, ses richesses minérales, l'abon- 
dance des forets sont des circonstances qu'il 
sufiit d'énoncer. 

Une situation particuliere dont i'histoire nous 
fournit quelqiies exemples, c'est une etroite 
bande de terre le long de la mer. Telle était la 
forme du territoire des Phéniciens, telle est 
actuellement celle de la Norwége et du Chili, 
et dans une certaine mesure meme celle de la 
Hollaiide. Le commerce ou la navigation ne 
tardent pas i y jouer un grand rble. La forme 
allongée du territoire de la Prusse et meme 
celle du graiid-duché de Bade est utile au com- 
merce et en géneral aux progres matériels de 
ces pays, mais elle genera souvent leurs mou- 
vements politiques. 

Nous nous bornons ici a ces indications som- 
maires, qui suffisent poiir faire comprendre 
I'importance de la matiere. M. B. 

TERRITORIALITE. Voy. Exterritorialitb. 

TESSIN. Voy. Suiase. 

TEST, ou serrnent de suprbmatio. Voy. I'ar- 
ticle Grande-Bretagne, au tome I", chapitre 
CULTE, p. 1140. 

TESTAMENT. C'est l'acte par lequel le tes- 
tateur dispose de ses biens pour l e  temps ou il 
ne sera plus. En Franee, la loi a dispensé le 
testament de toutes les formalitbs qui pour- 
raient l'entraver: cet acte Deut &tre dressB par- 
d&ant notaire en présencé de tkmoins : teiest 
le testament authentime; il peut elre l'ceuvre 
du testateur lui-meme-: le tesiament olographe 
est valable a la seule conditiou d'8tre Bcrit en en- 
tier, daté et signe de lamain du testateiir; enfin 
il peut &re remis au notaire clos et cachete par 
le testateur, soit que celui-ci I'ait écrit de sa 
main, soit qu'il l'ait fait écrire, pourvu qu'il 
l'ait signé: c'est le testament mystique ou se- 
cret. En Angleter~e, on admet meme le testa- 
ment verbal pour les valeurs mobili6res. dans 
certains cas et sous certaines conditions. La 
preuve du testament verbal résulte de la décla- 
ration de trois témoins qui attestent sous ser- 
ment avoir Bte présents quand le testateur a 
fait connaltre sa volonté. 

Le droit de tester a étk admis a peu pres par 
tous les peiiples, mais avec des restrictions 
qui souvent l'ont presque paralysé. On le con- 
sidere comme une conséquence du droit de 
propriété; dans les pays ou l'homme jouit d'une 
grande liberté civile, il est reputé maltre ab- 
solu de ses biens et il peut exercer avec une 
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grande latilude le droit de tester. Partout, au 
cootraire, ou l'$tat se substitue a l'individu et 
I'absorbe, le  propriétaire n'est plus qu'un usu- 
fruitier dont les droits sont précaires et  s'éva- 
nouissent aussitdt que sa possession cesse. 

Le testament est-il de droit riaturel, ou bien 
n'est-il qu'une institution du droit civil? Aiitour 
de cette grande question s'agiteut deux partis 
puissants qui remplissent I'histoire du droit de 
débats passionnés. Et il ne  faut pas s'en éton- 
ner: un intéret immense est en jeu, et les con- 
séquencespolitiques de l'ordrele plus élevé sont 
attachkes a la solution qui, de part et d'autre, 
est proposée, imposée mCme quelquefois. 

Voici ou conduit chacun des deux systemes. 
Sile testament est de droit naturel, c'est un droit 
absolu dont la loi civile peut bien régler l'exer- 
cicc, mais qii'elle ne  peut limiter ni restreindre 
saus le violer. Le pere de famille pourra léguer 
ses biens sans que ses libéralités posthumes 
soient arretées par aucune considération, ni 
les enfants a pourvoir, ni les ascendants dans 
le besoin; maltre absolu de sa fortune, il en 
fait librement la répartition comme bon lui 
semble. nIl est Cquitable, dit Ciijas, que cha- 
cun veille sur sa postérité e t  sur ce qui sera 
aprks lui. n Le pere de famille veillera si bien 
que sa sollicitude s'étendra mBme au dela de 
ses enfants et jiisqu'a sa postérité la plus re- 
culée. 11 établira des suhstitutions en faveur des 
atnés. Qui I'en empeclie? S'il peut donner ses 
biens sans conditions, pourquoi ne les donne- 
rait-il pas en iniposant des couditions? Celle 
qu'il imposera le plus volontiers, c'est celle de 
conseroer et de rendre de génération en géné- 
ration, car par elle il espere enchainer I'avenir 
dans sa famille. 11 est remarquable que cette 
liberte absolue, illimitée du testament n'est 
demaudée de nos jours par personne avec pliis 
d'ardeur que par le parti le moins liberal de 
tous, dans un hut aristocratique et comme un 
moyen d'assurer la perpétuitc des grandes fa- 
milles ou I'existence de fondations religieuses. 
Sous devons ajouter que d'autres esprits dc- 
mandent aussi la liberte des testanients; c'est 
une question vivement controversée dans les 
écoles libéralcs. Parmi les jurisconsultes Cicé- 
ron, Grotius, Leibniz ont vu dans le testament 
un acte du droit naturel. 

Dans le systeme opposé, ou fait du droit de 
tester une simple concession du droit civil; ce 
systeme compte au nombre de ses partisans 
Platon d'abord, puis Montesquieu, Rousseau, 
lably,  IIerlin, Toullier et beaucoup d'autres. 
On soutient qu'il est contre la raison que 
Yhomme puisse posséder ici-bas et exercer un  
droit qui lui survive; que toiit droit sur les 
choses dont il a joui durant sa vie s'éteint avec 
loi et que sa succession doit Btre dévolue soit 
a l'État soit a ses héritiers, suivant qu'il est ré- 
816 par la loi civile. Grotius, qui élude plut6t 
qu'il ne  resout la dificulté, a donné la formule 
qu'on emploie encore pour combattre la doc- 
trine de lably. nJe puis, dit-il, aliéner ma 
cllose non-seiiiement d'une maniere pure et 
simple, mais encore sous condition; non-seule- 
ment d'une maniere irrévocable, mais encore 

d'une rnaniere révocable', et mSme en rétenaut 
la propriété pleine et  entiere. n On peut ajouter 
que certains contrats admettent des stipulations 
de ce genre; -ainsi, on peut vendre a terme, 
se réserver la faculté de racbat, différer la li- 
vraison jusqu'ala mort du vendeur, etc. Cepen- 
dant i'analogie n'est qu'appareute : la vente, 
meme conditionnelle, forme iin lien de droit 
entre le vendeur e t  l'acheteur dhs le moment ' 

ou elle est coiiclue, et produit, par conskquent, 
des eiTclsimmédiats: le testament. au contraire. 
n'en produit aucuu. '~ar son test&ent le testa: 
teurne disposepasde ses bienspendnnt sa s ie ;  
il les donne apres sa mort; il n'y a ,  tant qu'il 
vit, ni legs, ni Iégataire, ni donation, ni aliéna- 
tion d'aucune sorte; il n'y a qu'un ordredonné 
par lui pour &tre exkcute apres lui. Voila ou git 
l'erreur de Grotius et de ceux qui l'ont suivi. 
- Platon a tres-bien marqué le caracthre spé- 
cial du testament et ses inconvénients. (Lois, 
liv. XI.) 

En Angleterre, le testateur peut disposer de 
la totalitk de ses biens sans laisser meme un 
farthgng 5 ses enfants. Ce droit existe aussi 
aux Etats-Unis. A Naples, en Sardaigne, a la 
Louisiane, les héritiers réservataires peuvent 
Btrc exclus pour indignité, pourvu que, con- 
formément a la loi romaiue, le testateur ex- 
prime la cause de I'exclusion. La Hollande, 
fldele aux principes du Code francais, n'admet 
pas l'exhérédation des réservataires. 

En France, le droit de tester a été soumis en 
1791 a la discussion de l'Assemblée consti- 
tuanie. Rappelons le discours écrit par Mira- 
beau et qui fut prononcé, apres sa mort, par 
Talleyrand. La Convention nationale, qui ne 
voulait permettre aucune atteinte au principe 
de i'égalité dans les partages, n'admit le  droit 
de tester qu'au proGt des non-successibles. 
C'était le réduire a des legs rémunératoires. Le 
Code Napoléon a fait une part assez large au 
testament qui, suivant l'expression de Y. Trop- 
long, est le (1 triomplie de la Liberté dans le  droit 
civil u. Le testateur peut disposer A son gré de  
la totalité de ses biens; cette regle recoit deux 
exceptionsseulement : i0la réservelégale d'une 
partie des biens au proGt des descendants ou 
des ascendants; 2O la défense d'établir des sub- 
stitutions. 

Cette réserve légale, contre laquelle on s'est 
surtout élevé par suite de préoccupations poli- 
tiques, laisse une quotité disponible plus ou 
moins considérable entre les mains dn pere 
de famille dont il peut avantager l'un de ses 
enfants et ,  suivant l'expression favorite d'un 
parti, faire un alné! Or, vent-on savoir dans 
quelle proportion la France use de ce droit de 
faire des alnés? En 1825, sur 9,000 successions 
qui se  soiit ouvertes a Paris, il en est 59 seule- 
meiit dans lesquelles le pere de famille ait 
avantagb i'un de ses enfants de-la qnotite dis- 

1. On peut dire simplement que le testateur, aa 
moment oh il Bcrit son testament, vit et,dispose de 
sa propribtb oomme i l  l'entend. Je donne, dit-il, mon 
bien A X ,  mais je me reserve d'en jonir jnsqn'A ma 
mort. 11 le reserve pour ainsi dire IA PETTO (voy. 
Petto) a son hbritier. (Voy. Propribte.) M. B. 
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ponible. Voili pour répondre i ceur  qui s'in- 
surgent contre le principe d'égalite des par- 
tages ecrit dans nos lois et qui revent le droit 
d'ainesse. La France ne  reculera pas de  quatre 
siecles pour leur complaire. 

Les « esprits despotiques a que Justinien, en 
son temps, rappelait ad verecundiam naturre, 
réclament en faveur de  l'autorité paternelle le 
droit illimitk dc tester. Rarnener les substitu- 

: tions par les testaments, te1 est leur but, qu'ils 
en aient ou non consciente.' 

Quant a ces substitutions, elles ont l'inconvé- 
nient, bien des fois signale, de mettre les biens 
hors du commerce entre les mains d'uu dépo- 
sitaire, simple usufruitier qui a plus d'intéret 
a les épuiser qu'a les féconder, et d'établir, au 
profit de ce dépositaire, I'apparence d'une for- 
tune qui n'est qu'un leurre pour les tiers et a 
l'aide duque1 il fait des dupes. 11 faut ajouter 
que si sous pretexte de liberté on accorde au 
proprietaire actuel le droit d'établir une substi- 
tution, on viole le meme principe de liberte 
dans toutes les genérations ausquelles passe- 
ront les biens grevés et que, pour favoriser 
I'un, on prive de leur droit tous les autres. 

Si on reclierche quels sont les effets des sub- 
stitutions sur la fortune publique, ils sont de- 
sastreux. « Le riche territoire de Lucques, dit 
Sismondi, qui peut porter en quatre ans six 
récoltes et s e  couvrir a la fois d'oliviers, de 
vigues, de  figuiers, de mtlriers, est arrivé, par 

. les substitutions , a ressembler aux campagues 
desertes qui s'etendent autour de Rome. u En 
Allemagrie, en Italie, en Espagne, elles oiit re- 
duit a la pauvrete les corps de noblesse sou- 
mis a son régime; elles sont pour une bonne 
part dans la ruine de  i'lrlande. 

Dans tous les Etats de  1'Europe qui les ad- 
mettent encore, il y a tendance i les restrein- 
dre. En Angleterre, la révolution est commen- 
cke qui doit ramener l'égalite dans la famille. 
(Voy. Tocqueville, Corresp. inéd., t. 11, p. 37 
el  203.) 

r Nous prenons trop a coeur, a dit bloutaigue, 
ces substitutions masculines et proposons une 
éternité ridicule nos noms. ? (Voy. Herédite , 
Majorat , Succession.) EMILE CHÉDIEU. 

TESTAMENT POLITIQUE. 1. On ne cite que 
cinq ou s i r  documents désignés sous le iiom de 
testaments politiques; tous sont discutes, et 
quatre sont apocrgphes. Les politiques n e  vi- 
vraient-ils que dans le présent, ou bien n'oiit- 

1. H. le baron de Veauce s'est fait I'interprete de- 
vant le Corps legislatif (seance du 20 janvier 1864), 
du S principe d'autorité dans la famille D. 11 a signale 
comme nicessaire , a u  point de  vue lib6ral et démocra- 
t ique,  la reforme des articles 745 et 913 du Code Na- 
polhon qui , suivant l u i  , apportent des entraves a u  
progrbs de la richesse publique en paralysant I'ini- 
tiative individuelle , et l'esprit d'entreprise en cau- 
santa chaque generation la dispersjon de tous les 
éléments de la fortune commerciale, industrielle ou 
agricole. -Voyez, dans n n  sens diamétralemeut op- 
pos8, le beau rapport prbsenth a l1Acad8mie des 
sciences morales et politiques en 1 R G 1  par M. Adolphe 
Garnier %ur le concours onvert dans Ia oection de 
morale. A propos de l'autorité paternolle, le sujet  
qui  nous occupe y cst traite in extenso. (Verge', 1861, 
p. 55 et 193.) Voy. Poissance paternel!e. 

ils pas assez de conflance dans leurs succes- , 
seurs ou dans leur parti pour leur laisser des 
theories a réaliserll p 

Marc-Aurele, saint Louis, Louis XVI et d'au- 
tres, au mornent de  la mort, ont donne a leun 4 
fils des conseils d'honnete homme; mais ils ne 
leur ont pas trace de polilique a suivre. 

On appelle testament politique d'huguste un 
sommaire des actes de son rkgne, qu'il avait 
rbdigé en style lapidaire sur s i r  tables d'airain . 
qu'on mit a la base de son mausolée. Les habi- 
lants d'hiicyre en firent faire un fac-simile e a ,  
marbre, qu'on a retrouve au seiziCme sihcle 
e t  qui est au Louvre. C'est un compte rendu 
oficie1 qui ne  contient pas la pensee politique 
d'Auguste. (Voy. R.1. Egger, Exaw~en critique des 
Iaistoriens anciens d'duguste, 1844.) 

Le mkrne Auguste conseilla en moiirant dene 
pas etendre lea limites de l'empire. Par pru- 
deiice ou par jalousie? demande Tacite. Les 
modernes répondent que c'était la vraie poli- 
tique de I'Empire, comme celle de la Republique 
etait l'agrandissement, C'est douner le fait pour 
raison di1 fait.' 

Les légistes dicthrent a Pliilippc-Auguste une 
ordonuance qui embrassait toule l'administra* 
tion; coinme il partait pour la croisade quand 
il la rédigea, on I'appelle le testament politique 
de Pliilippe-Auguste. 

Le testament politique de Riclielieu pariit en 
1687, quarante ans apres sa rnort. Labruyere en 
fit un éloge ridicule. Voltaire crut I'ouvrage apo* 
cryphe, parce que l'auteur n'y traite aucune 
des grandes questions du ternps et ne s'g oc- 
cupe que de details oiseux. 11 i'attribuait a un 
abbé Bourzéis ou a Seilhon. i Je hais tant la 
tyrannie de Richelicu, ecrivait-il ensuite, que 
je voudrais que ce testament fút de lui, aun de 
le rendre ridicule a la derniere postkrité. Si 
jamais vous troiivez des preuves convaincantes 
qu'il ait fait cette irnpertiiieiite pihcc, nous au- 
rons le plaisir de jiiger qu'il fallait le mettre 
piutbt aiix petites-maisons que sur le tr6ue de 
Prance. n 

M. de Foncemagne btablit, sans trop con- 
vaincre Voltaire, que,  s i  l'ouvrage n'ktait pas 
de Id maiii de Ricliclieu. ni eiitierernent de sa 
redaction , il avait btb redige par ses secr8taireÉ 
sur des notes qu'il dictait pour le r0i.M. de Pon- 
cemagne en publia l'kdition classique A Paris, 
en 1764. I 

Montesquieu a jugk skvhrement ct justemen! 
21 

1. 11s n'ont ~eut-Btre D a s  de  thdorie, c'est-il-dir8 
de politique rksonn8e ,- ou elle ne  renferme rieI) 
d'original. Y. B. , 

2. Peut-&re aiie non. D'une part, la rbpubliquea 
Até iongtemps Ee~ativement peiite i t  llembire est n+ 
grand (ou Btendu) ; d'autre part, les chefs de la 16- 
publique ne pensaient qu'aux lauriers B cueillir, anr 
richesses A ramaaser; le corps eollcctif qui gouvep 
nait le pays supportait facilement la rcsponsabilit6 
qui résultait des maux de la guerre. 11 n'en est pas 
de meme d'un sed; le mal lu i  est touJoursimpnt8. 
De plus, les empercurs dnrent  sentir la di5lcult8 
du gouvernement d'un territoire immense e t  . . . . 
craiudre leurs lieuteiiants , - on le sait , - non saus 
raisou. M. B. 

3. On cite aussi le teatament d7Alfred le Graud 
d7Angleterre,.qui y aiirait inscrit ceai : *II est Juste 
que les Anglaia soieit a tout jamais aussi l i b r e  que 
leurs pensées. M. B. 



TESTAMENT POLIT 

ce testameiit de Riclielieu : 11 Qiie si, dans le 
peuple, il s e  trouve quelque malheureux Iion- 
nSte hornme, il insinue qu'un monarque doit 
se garder de s'en servir : ir 11 ne  faut pas s e  ser- 
U vir des gens de  bas lieu; ils sont trop auste- 
U res et trop dificiles. r (Esprit des lois, liv. 111, 
cliap. VI.) 

~(11 veut que I'on évite dans les monarchies 
les épines des compagnies qui forrnent des dif- 
íicultés su r  tout. Quand cet homme n'aurait 
pas eu le despotisme dans le coeur, il l'aurait 
eu dans la tete. a (Id., liv. V, chap. x.) 

Ailleurs, il remarque que Riclielieu exige du 
prince et  de ses ministres des talents et des 
vertus iinpossibles. ( I d . ,  liv. V ,  chap. XII.) Mais 
ce n'est pas la faute de Richelieu si le gouver- 
nement d'un seul demande des prodiges. 

On réimprima, en 1689, i Amsterdam. le 
Traitéde lnpoliliqzte de la France de Du Chile- 
let, sous ce titre : Troisieme partie du testa- 
mentpolitique de Richelieu. Richelieu n'y a rien 
i faire. Courtilz d e  Soudras fabriqua des testa- 
ments politiques de Colbert (La Haye, 1693- 
1711) et de Louvois (Paris, 1695). 

Durey de Morsan imagina un testament poli- 
tique d'hlbéroni, que Maubert de  Gouvest pu- 
blia a Lausaune, en 1753, comme traduit de 
i'italien. Maubert est aussi l'auteur du testameut 
politique du chevalier de Walpole. (Amslerdam, 
1767.) Tous ces ouvrages sorit,sans niérite. 

11. La plupart des Iiommcs d'Etat mettent leur 
testament politique sous forme de memoires. 
Quclle polilique enseignait Sylla au parti con- 
servateur, daiis ces memoires qui soiit perdus, 
avec les trois qiiarts des ouvrazes de l'auti- 
quité? Sans doute l'étrange poliliqiie du dia- 
logue ou le grand caeiir de  lontcsquieu s'est 
démenti. 11 La postéritb trouvera peut - etre qiie 
je n'ai pas verse assez de sang pour la défense 
<le la liberté. (Dialogue d e  Sylla et d'Eucrate.) 
Et Tibere, donnait-il son secret dans ses mé- 
moires, perdus aussi? Tacite l'a donné, dans 
tous les cas. 

Le testament politiquc de Pierre le Grand est 
une analyse de ses notes et de ses dépeclies, 
déposées au ministere des affaires étrarigkres 
de Russie. Celte analyse qui paraft avoir Cté ré- 
digée par l e  cliancelier Ostermann, en 1730, cst 
reproduite en entier dans YHistoire de Pologne, 
de Léonard Chodzko (1839) et dans le livre in- 
titulé les Progrcs de la puissunce russe, par 
11. Barrault-Roullon (1854). Pierre Ier y donue 
les conseils suivants: Prenez les usagcs de 1'Eu- 
cope; excitez l'anarchie en Pologne; regardez 
toujours aux querelles d'hllemagne; excitez 
l'Autriclie contre la France, I'Angleterre, le Da- 
nemark et la Prusse contre la Suede, I'Autriche 
el  les Grecs contre les Turcs; pensez toujours 
que qui a le commerce de  l'Inde est le mattre 
de I'Europe. 

Ce n'est pas le lieu de rechercher si cette 
politique des empereurs de Russie est la vraie 
politique de la Russie.1 

1 .  Nous trouvons ce q u i  ~ n i t  dan6 I'lntermkdiaire 
du 10 aout 1864. (Paris , Duprat.) Nous reprodiiisons 
cette note saus commentaire. M. B. 

Le teslaneent upocryphe de Pierre Zc Brand. Les pu- 

J'iguore si les mémoires de Frédbric 11 soiit 
de lui. J'ignore s'ils coutiennent des conseils 
politiques, et si ce grand orgueil a pu engager 
ses succcsseurs a niettre les forces de la Prusse 
aii service de la Russie. (Mért~oires de Fredé- 
ric II d son naveu Fi-édévic - Gz~illaurne , son 
successeur au trdne, 1864.) 

Plusieurs veulent que Aapolkon ait mis son 
testament politique dans le Mémorial de Sainte- 
He'lane. Ce hérnorial est plus lu que les Mé- 
moires, qiii sont de Napoleon lui-mhme, et  qui 
inontrent ses actions , ses adresses, sa dépen- 
dance des événements sous une ilere appa- 
rence de volonté. Le Mémorial ne  contient que 
les utopies du grand capitaine. 11 y professe la 
tliéorie (déji  arrierée au quatorzihme sihcle, 
quand Dante la mit en vers) de I'empire chré- 
tien gouvenié par une forte tete, satisfaisant les 
grands par des dignités, lc peuple par i'égalité 
civile. 

Les testaments politiques ont-ils jamais fait 
faire un progres a la politique? Thatis the ques- 
Iion. Aous nous abstenons d'y répondre, et  
pour cause. J. DE BOISJOSLIN. 

TEUTONIQUES. Voy. Ordres de cheva- 
lerie. 

TEXAS. Voy. États-Unis. 

THALWEG. En allemand, littéralement che- 
min dc la vallec, ou plus exactemeut cheazilz 
d'auul. C'est une ligne idéale tirée au milieu 
d'un cours d'eau (a &ale clistance des deux 
rives). Lorsqu'un fleuve sert de  frontieres, c'est, 
a inoins de stipiilations contpires, le tlialweg 

, 

qui forme la limite des deux Etats. 

THÉATRE. 011 a. üit avec raisou que si on 
voiilait connaitre exacternent le caractere na- 
tional $un peuple, il fallait voir cc peuple dans 
son diyertissenient favori. Pour bien compren- 
dre le peuple cspagnol, il faut le voir aux com- 
bats de taureaux; pourbien comprendre le peu- 
ple anglais, il faut le voir un jour de  Derby ou 
a un combat dc boxeiirs. L'ltalien trahit sa na- 
ture véliémente ct artiste aux fhtes religieuses 
et  a I'opéra, e t  le Francais , impatient d'action , 
'laisse éclater son vrai caractere anx revues 
militaires et aux représentalions dramatiques. 

Le tliéatre, qui en tout pays a une impor- 
tance énorme par l'action directe et immédiate 

blicistes et les journalisteb de l'lurope qui out fait 
circuler ce teotanieut sont-ils maintenant convaiucus 
qu'il est de pure  invent ion?  Cette conviction doit 
leur venir s'ils se donuent la peine de lire I'opuscule 
suivant deM. Berkholz, directeur de la bibliothbqne 
de la ville de Riga, publi6 en francais sous le titre : 
Napole'on 1", ardteur du testamenl d e  Pierre le Grund,  
par G. Berkholz. (Bruxelles , a l'o5ce de publicit8, 
30. Montagne de la Cour ,  1863. Typographie de A. 
Mertens et f i l o ,  rue de l ' lscdier,  a Bruxelles. Gr. 
in-8' de 43 pages.) 

M.'AU~. Scheler, bibliotb8caire du ro i  des Belges, 
3 rendu compte de cet opuscule dans son Bulletia du 
Bifiliophile i~elge, avril 1864, p. 145. M. Berkholz 
prouve, dit M. Scheler , que . Pierre 1- n'a jamais 
Osrit le testameut qu'on a fait courir sous sou nom, 
et q u i  a eu  taut de reteutisscment en Europe. b 

S. P., de Mo8coii. 







i o i o  THEATRE. - 

citoyens et  de  la sécurité a Laquelle ces libertes 
ont droit. 

Les théatres, saiif a de trks-rares iutcrvalles, 
ont doiic été toujours été soumis cliez nous 
au regime de  la siirveillance ou, pour prendre 
une expression moins choqiiante , au régime 
delaprotection. Les entraves imposées aii tliéi- 
Ice soiit de deux sortes : les iines toutes mo- 
rales et  politiques qui atteigneiit pour ainsi 
dire son ame, les autres toutes materielles qui 
restreigncnt son industrie, la censure et  le 
privilége. 

Les grauds théltres, ceux qui oiit I'honneur 
de  représenter les chefs-d'cieuvre de i'art dra- 
matique et lyrique, la Comédie francaise, 1'Opéra 
oii Académie impériale de  musique el de danse, 
font partiedesinstitutions del'htat et échappent 
i ce  qiie le régime du privilége a de blessant et 
de  dur  par les lieus Gtroits qui les rattaclient au 
pouvoir. A quelqiies modiflcations pres, ils sont 
restes établis sur les bases ou les avaicut placés 
I'aricieune monarchie, la républiqne et I'empe- 
reur Napoléon Ier; cependant quelques-unes de 
cesmodiíications n'ont pas é:é sans irnportance, 
et  la Comédie francaise, par cxernple, qui s e  
gouvernait d'une maniére republicaine avec un 
doge nommé par 1'Etat soiis le nom de com- 
missaire roya], n'a plus guBre conservé que 
l'ombre dc son indépeiidance. L'OpPra et  la 
Cornédie franqaise peuvent ktre coiisid6res 

. moiiis comme des enlreprises dramatiques quc 
comme des branclies de  i'administration, dont 
les spectateurs son1 cliargés de  faire les frais 
et  dont I'État couvre les déficits sous le nom 
de  subventions. Les autres tlieitres placés en  
dehors de cette protection directe et cficacc , 
étaient jusqu'a ces derniers mois autaut de  
propriétés individuclles, dont le nombre etait 
limité et dont le gouverncment accordait le 
privilege a des spéculateurs de son choix qu'il 
laissait libres de  s'enrichir ou de s e  ruiiier 
aii gré des caprices de la popularité et du 
succes. 

Ces entraves dii privilége qui genaient l'iii- 
dustrie drarnatiqiie, viennent d'etre recemment 
abolies par un decret de I'Empereur qiii a tres- 
généreusement cédé ii la spéculation privée 
quelques-uns des droits qiie I'Etat s'etait tou- 
jours reservés. Désormais est libre d'élevcr ou 
d'ouvrir un théhtre qiii voudra. 1'Etat reiiouce 
au droit d'en lirniter le nombre. Le répertoire 
classique demusique et de  drame cesse d'etre 
l e  monopole exclusif de  la Comédie francaise 
et de i'0péra; les ceuvres de Racine et  de Cor- 
neille, de h10liere et de Beauniarchais, de Ros- 
sini et d'Hérold deviennent la propriéte com- 
mune dc  tous les théitres qui ont le droit de 
s e  couvrir de  gloire ou de ridicule en les inter- 
prétant a leiir fantaisie. Mais cette réforme 1é- 
gitime en appelle une plris importante. C'est le 
corps plut6t que l'áme du tlikitre qui a &té dc- 
livré de  ses entraves : c'est la liberté des entre- 
prises dramatiques qui a étk proclamée plutbt 
que la liberté du theütre, et  cette faveur de 
l'autorité est plutbt une conquete pour l'iiidus- 
trie el I'esprit de speculatiou que pourla littéra- 
turc. L'abolition de la censure ser& la véritable 

émancipation du tliéitrc; mais I'htat fera-t-il 
cette nouvelle concession ? Nous le dksirons 
sans beaucoup I'espérer. Cependant il iious 
semble que si on ne  veut ou si on ne peiit abolir 
l'institution de lacensure, on pourrait lui faire 
siibir une modification qui detruiraitce qu'elle 
a de trop peu liberal, tout en respectant les 
droits légitinies de I'autorilC. Pourquoi ne pas 
remplacer la censure pr6alable qui livre aise- 
ment passage a l'arbitraire par une censure 
qiii n e  frapperait qu'aprks coup et apres I'é- 
preiive des premibres représentations. Dans 
i'etat actuel des choses qni nous répond, lors- 
qu'unc piéce est arretee pour cause d'immo- 
ralité, d'irréligion ou d'inconvenance, qu'elle 
est passible d'une de ces épithhtes? Personne. 
h'oiis sommes obligés dc nous en rapporter 
aux lumieres des fonctionnaires qui composent 
la commission de censure, et I'auteur interdit 
peut toujours accuser soit l'intolérauce, soit 
l e  mauvais vouloir, soit l'inimitié personnelle 
d'un ou de pliisieurs de ses juges. Ne serait-il 
pas plus sage de  remettre le droit de censure 
au public et  de transfonner les censeurs en 
jiiges chargés d'exécuter ses arrets. Personne 
ne  serait plus etonné de voir arreter une piece 
comme immorale ou irréligieuse, lorsqne les 
trois premi6rcs représentations, par exemple, 
auraient bien demontré qu'ellc est recllement 
entacliée de ces vices et qu'ellc merite l'ostra- 
cisme. Que i'Btat confondc son droit de cen- 
sure avec ce dioit de  surveillance qii'il exerce 
dans les lieux publics, qu'il frappe des délits 
cornmis et non des délits encore ii commettre; 
son autorité ne  perdra rien i cette transfor- 
mation , sa justice en reluira d'un nouveail 
lustre c t  la liberté n'aura rien a lui rkclamer, 

E~IILE M O N T ~ G U T .  

THEOCRATIE. Ce mot signi~ie proprement 
Ic gourernement de Dieu; en realité ii dCsigne 
le goiivernernent exercé au nom de la divinité 
par des Iiomines qiii parlent en son nom et pas- 
seiit pour ses rninistres, en d'autres termes, 
par une caste sacerdotale. Toutes les nations 
ont commencé par la. La tlidocratie est la forme 
sociale qui s e  prbsente la premiere dans I'his- 
toire des sociétés liumaines. C'est elle qui pré- 
side i leur orgaiiisation primitive. 

Quand o11 remonte I'origine des nations, on 
les voit naltre toutes, sans exception, de la 
transiormation des peuplades nomades qui, re- 
noncant & leur sauvage indépendance et adop- 
tant la vie sedentairc, s e  font une patrie et 
posent les premibres assises des societés civi- 
lisées. Cette transformation ne  s'opere jamais 
qu'avec les plus graiides dificultés. Elle se 
montre partout comme le résultat de la religion. 
Tout autre seiitiment que la crainte de puis- 
sauces supérieures la nature hurnaine et le 
désir égoiste de s'attirer leur faveur. resterait 
sans action sur  des honlmes qui n e  diíT6rent 
des enfants que par la violeuce de leurs pas- 
sioiis brutales; ou du moins riul autre mobile 
n'aurait une force sufisante et n'exercerait un 
effet assez continu pour les retenir dans une 
vie réguliere, coiitrc iaquclle sc icvoltent leurs 



instincts grossiers et des liabitudes invetérees 
d'oisiveté , de vagabondage et d'imprévoyance. 

Que les peuplades nomades qui sont deve- 
nues plus tard de grandes nations ne se soient 
íixées au sol et ~i'aient courbk la tCte sous 
l'empire de la loi que vaincues et dominées 
par la religion, c'est ce que prouvent d'un cbté 
la forme des legislations primitives qui, toutes 
sans exception, se donnent elles-memes pour 
des révelations surnaturelles de la divinité, et 
d'un autre c6te les traditions antiques qui 
s'accordent partout a attrihuer aux dieux I'in- 
vention de I'agriculture et des arts utiles. 

Ces deux faits parlent assez haut; tout de- 
veloppement serait ici superflu. Nais il ne seca 
pas iuutile de proiiver, par I'examen des ca- 
racteres qui les distinguent en propre, que 
les institutions theocratiques ne peuvent avoir 
d'autre destination que de faire entrer et de 
retenir dans une vie policee des peuplades no- 
mades et indisciulinées. 

La multiplicit6 et la severitb des cbitiments 
ne se trouvent pas seulement dans les lkisla- 
tions théocratiques; mais ce qui n'est que la, 
du moins dans des proportions aussi étendues, 
c'est la frequente application qui en est faite a 
des actes qui, consideres en eux-memes, nc 
sont ni des crimes, ni mbme des delits. Dans 
la legislation mosaique, la violation du sabbat 
est pnnie de inort; et d'aprés les lois de Ma- 
nou, boire des liqueurs spiritueuses defendues 
est un crime aussi horrible que de tuer un 
brahmanc. 

Le despotisme n'est pas non plus exclusive- 
ment propre aux gouvernements théocratiques; 
mais dans aucun autre il n'est poussk aussi 
loin. Le sacerdoce ne se contente pas de dis- 
poser a son gr6 de la fortuiie, de la liberté, de 
la vie de ceux qui le reconnaissent pour mallre; 
il prétend aussi commander ii leurs sentiments 
les plus intimes, a leurs pensées, a leurs con- 
sciences; il tient dans sa main leurs ames aussi 
bien que leurs corps; il r&gle leurs destinées 
futures aussi bien que leurs destinees actuelles. 
La mort n'affranchit pas ses sujets dc son pou- 
voir sans limites. 

C'est une nécessite pour les gouvernements 
despotiques de rkglementer tous les rapports 
sociaux; la tlikocratie fait plus, elle réglemente 
la vie tout entiere de I'liomme. 11 n'est pas un 
seul acte, depuis le plus considerable jusqu'au 
plus humble, qui ne soit détermiiik par quelque 
article deloi. Rien, absolument rien, n'est aban- 
donne a I'iuitiative individuelle. On ne se borne 
pas dans les legislations théocratiques a pres- 
crire l'amoiir de Dieu, la bienveillance pour ses 
semblables, la commiseration pour les faibles 
et les malheureux, tous les sentimcnts, en un 
mot, qui constituent le domaine de la religion. 
On ne commande pas seulemcut d'kviter de 
porter quelque atteinte a la vie, a la propriétk, 
a la liberte, A l'hori~ieur des pewonnes, ce qui 
forme la mati8re des lois civiles et penales des 
nations civilisées. On s'attache cncore, avec non 
nioins d'attention et de sollicitude, a apprendre 
ce qu'il est permis de boire et de manger, et 
meme de quelle maniere les aliments autoriscs 

doivent etre préparks; de quelles étoffes on 
peut se vCtir, et quelle forme on est tenu de 
donner aux vktements; quels sont les soins 
qu'on doit accorder au corps, quel est le nom- 
bre des ablutions, quel doit en etre le mode, et 
quels sont les cas acciden tels qui en nécessitent 
de particuli8res. Les lois de Ianou fixent l'heure 
a laquelle il faut se coucher et celle a laquelle 
il faut se lever; ellcs tracent les prkcautions a 
prendre pour veiller a sa siireté personnelle, 
pour se garantir du feu, de I'eau, pour voyager 
en toute skcurité; elles indiquent les diverses 
politesses qu'il faut faire a ses hdtes suivant 
lcur qualite; elles déterminent la maniere don1 
les individus des différentes classes doivent se 
saluer. Les Perses ont, aussi bien que les In- 
dous, des prescriptions relatives a la taille des 
ongles et des cheveux; et les Hebreux a la 
forme de la barbe. 11 en est une foule d'autres, 
dans toutes les Iégislations théocratiques, qui 
concernent des actes de la vie bien autrement 
vulgaires. 

Que penser de ce fllet d'ordonnancesqui en- 
lace de ses mailles serrées la vie tout entiere 
de chaque individu et 1ui enleve toute espece 
d'activite propre et de spontaneité? Faut-il y 
voir I'effet d'une tyranuie ombrageuse qui ne 
veut rien laisser A la libre dbtermination de 
i'homme, de peur que I'usage de sa liberté dans 
les petites choses ne Onisse par lui inspirer le  
désir de I'indépendauce dans les grandes; et 
un ingénieux mogen de domiiiation qui, en 
I'habiluant d ne consulter jamais ni sa raison 
ni sa volonté et ti n'agir que soiis la pression 
d'un commandement étranger, le faconne a 
n'etre qu'un instrumcnt passif entre les mains 
de ceux qui exercent I'autoritk? OnI'apretendu 
bien souvent; rien n'est pourtant plus loin de 
la vbrité. Ce n'est ni en vue ni dans i'intérkt 
dc la dominalion saccrdotale qiic ces prescrip- 
tious multiplices furent imaginees. Elles furent 
commande6s par une imgrieuse necessitk ; 
sans elles, la formation des societés policees 
restait impossible. Les peuplades barbares n'a- 
vaient aucune idee et eiicore moins I'habitude 
des devoirs du nouvel ordre de choses dans 
lequel elles étaient transport&es, presque sans 
préparation et, daiis tous les cas, sans une prk- 
paraiion siiffisante. Comment auraient-elles pu 
les remplir, si on ne leur en avait tracé un pro- 
g r a m e  complet et detaillé? 

Ce n'était pas seulement sur les grandes 
vertus qui constituent la morale dans le sens 
propre du mot qu'il était indispensable d'insis- 
ter; il etait tout aussi nécessaire d'enseigner a 
ces hommes grossiers et incultes ces vertus 
inferieures qui ii'appartiennent sans doute qu'a 
la civilitt! puerile et honnkte, mais sans les- 
quelles il ne peut exister de socikte policke. 
Celles-ci durent Ctre recommandees avec d'au- 
tant plus de soin qu'elles etaient plus ktran- 
geres aux familles qui entraient dans une vie 
qui leur etait entierement inconnue, et que, 
une fois passées dans les habitudes, elles de- 
venaient un obstacle insurmontable a tout re- 
tour a la vie nomade et barbare. C'est la ce qui 
explique cette foule de prescriptions relatives 



a l'ordrc, a la prévoyance, a la décence, a la 
propreté, aux convenances sociales, eto. 

Et ce n'est pas en termes géneraux qu'il 
fallait les proposer a ces néophytes de la civi- 
lisation. Au moment qu'elles sortirent de la vie 
nomade, les peuplades auxquelles on imposait 
des mceurs nouvelles n'étaient capables ni de 
comprendre a demi-mot, ni de faire des appli- 
cations des principes genéraux a tous les cas 
particuliers qui pouvaient se présenter. Elles 
étaient, pour me servir d'une expression d'lsale 
(x~rir, 10-13), comme des enfants qu'on vient 
de sevrer et d'arraclier 2 la mamelle; il était 
indispensable de leur tout expliquer en détail, 
a ligne apres ligne », comme le prophete dbplo- 
rait qu'il fallílt le faire encore de son temps 
pour les enfants #Israel. 

11 ne suflisait pas meme de leur moutrer la 
route. Il fallait, pour ainsi dire, les prendre par 
la main et les condiiire comme des enfants. On 
ne pourait compter en rien ni sur leur intelli- 
gence, ni siir leur spontanéité, ni sur leur pré- 
voyance, encore moins sur la routine qui, dans 
les sociétés civilisécs, maintient une foule de 
petites vertus qu'on accomplit sans s'en rendre 
compte. Sans cette inflexible et minutieuse ré- 
glementation, jamais des hommes, la veiiie no- 
mades ou barbares, n'auraient pu se maintenir 
dans la ligne de conduite qui leur était tracbe. 

11 fallait, pour faire leur éducation, pour les 
Iiabituer a une vie policCe et pour prevenir le 
retour des anciennes mceurs, il fallait les sou- 
mettre a une discipline de fer. La constitution 
tliéocratique dut etre a la fois une école et une 
maison de correction. L'élCve qu'il s'agissait de 
former avait des antécedents ficlieux, de de- 
plorables habitudes, fort invétérées; il impor- 
tait de l'en détacher a jamais. Et comme il était 
de nature rude, grossihre, brutale, le régime 
qu'on lui imposa dut &re rigoureux pour fairc 
impression sur lui. La crainte salutaire du chi- 
timent pouvant seule le retenir, le code des- 
tiné a le regir dut contenir une nomenclature 
effrayante de peines et de supplices. 

Enüu une foule de prescriptions, qui parais- 
sent a premiere vue pleines d'arbitraire, etaient 
commandées par la nécessité de rompre a ja- 
mais avec les mceurs et les liabitudes de la vie 
nomade. Tout acte qui en rappelait Ic souvenir, 
autrement que pour le maudire, portait une 
atteinte profonde au nouvel ordre social qu'il 
ébranlait. C'était, par conskquent, un crime, 
un véiitable crime d'htat. La peine capitale in- 
fligée par la législation mosaique A celui qui 
violait le sabhat aurait kt& certes, en d'autres 
temps et en d'autres lieux, bien au-dcssus de la 
gravité de l'offense; mais, dans le mosalsme, le 
repos du jour du sabbat se trouvait intimement 
lié la vie sédentaire et agricole; l'habitude de 
le ckléhrer était une garantie contre le retour 
a la Vie nomade; le violer était ainsi une ré- 
volte contre les lois fondamentales de l'Etat. 

La théocratie a donc dans l'histoire de l'hu- 
manité une destination spéciale. 11 lui a été 
donné pour mission de creer et d'organiser les 
peuples, d'introduire la civilisation parmi les 
hommes qui ne la connaissent pas encore. C'est 

une noble et grande mission; mais elle est n& 
cessairement temporaire. Une fois la sociCI. . 
assise sur des bases inébranlables, et les hom- 
mes fixks au sol et liabitués aux devoirs de 18 
vie policée, son r61e est termink, son ceuvre 
accomplie, il ne lui reste qu'a abdiquer ou qu'a 
se modirier elle-meme, en changeant ses insti- 
tutions primitives. 

ilIalheiireusement ellc ne peut faire ni l'un ' 
ni l'autre. 

Laissons de cbté toutes les mesquines récri- 
minations. La routine, l'intéret, l'amour et l'ha- 
bitiide de la domination entrent bien sans doute 
pour quelque part dans l'obstination avec la- 
quclle la théocratie prétend conserver un pou- 
voir qui n'a plus désormais de raison d'etre. 
Les gouvernements théocratiques n'échappent 
pas plus a ces miseres que les autres choses 
humaines. Mais ce n'est pas dan$ ces conside- 
rations d'un ordre inferieur, c'est dansla nature 
meme de la theocratie qu'il faut cliercher iés 
véritables causes de ses ~rétentions a &re 
seule la forme legitime et étérnelle des sociétés. 

Les institutions tliéocratiaues s'etablissent 
au nom de la diviiiité. Elles se considCrcnt, non 
comme l'aeuvre des hommes, mais comme une 
révélation du cicl. Elles sont, par conséquent, 
aux yeux de ceux qui lcs admettent, et a plus 
forte raison, aux yeux de ceux qui les font 
exécuter, Sternelles et immuables comme leur 
divin auteur. En défendant ses prérogatives , 
le sacerdoce croit défendrc la cause de Dieu. 
11 s'imagine qu'il ne saurait, sans etre infidele 
a son iiiandat, renoncer a un pouvoir dont le 
maitre de toutes cboses lui a confié l'cxercice. 

Les institutions tliéocratiques peuvent-elles 
du moins suivre la marclie de la civilisation et 
se prSter A des combinaisons nouvelles? Pas 
davautage. Des lois Iiumaines peuvent se révi- 
ser a mesure quc la notion du droit est mieux 
comprise et que les circonstances le deman- 
dent. Les lois theocratiques n'ont pas la m6me 
BlasticiiC. De que1 droit la prétendue sagesse 
humaine entreprendrait-elle de corriger la sa- 
gesse divinel Tellc est la nature de ces lois. 
11 n'y a pas avec elles d'accommodement possi- 
lile; elles nc peuvent en acccpter. 11 faut les 
prendre telles qu'elles sont, ou les rejeter en 
enticr. 

Et cependant un régime social qiii ne recon- 
nait pour legitimes que lcs institutions établies 
a I'odgine de la société, et qui repousse c o m e  
une erreur ou comme un crime tout ce qui ne 
rentrc pas dans cc cadre étroit, ne peut que 
retenir I'intelligence a un niveau tres-bas, puis- 
que c'est celui auquel sc trouverent places les 
peuples primitifs au sortir de la barbarie. Pour 
sefaire une idée des deplorables elTets de I'obs- 
tination des théocraties a gouverner les hom- 
mes, il n'y a qu'a jeter les yeux sur l'Asie. Si 
l'on excepte la Cliine, qu'un gros bon sens n'a 
sauvée de la domination sacerdotale que pour la 
jeter dans la plus absurde routine, toutes les 
autres nations de I'Orient sont restées théocra- 
tiques; elles n'ont pas su s'élever au-dessus de 
cette forme sociale klkmentaire. Les unes ont 
péri sans avoir jamais atteint le degré de dé- 



veloppement auquel elles pouvaient prétendre; 
les ames \anguissent encore Aans une incnra- 
ble décrépitude, dans laqiielle elles sont tom- 
bées au sorlir de l'enfance, sans avoir jamais 
passé par cette &re de force et de virilité qui 
fait la gloire des nations. 

Cliaque peuple tient cependant ses destinées 
dans ses mains. 11 peut, s'il le veut, s e  délivrer 
des liens des institutions théo~ratiques et pour- 
suivre ensuite librement son développement 
social. Ce ne  sera pas sans doute par la vio- 
lente. Les kchatryas dans l'liide, la caste des 
guerriei-. dans l'Égypte, les Holienstaufen au 
yogen ige  ont en vain combattu le sacerdoce. 
L épée ne peut rien toute seule daus les ohoses 
qui appartiennent au domaine de I'esprit. C'est 
aii libre exercice de la raison et de la con- 
science qu'il faiit en appeler. La théocratie 
n'est qu'une affaire d'opinion. Elle est toute- 
puissante aiissi longtemps qii'on croit en elle; 
elle s'écroule dans le vide, des que les &mes 
lui échappent, et elles lui échappent di1 mo- 
ment qu'elbs s e  sentent capables de se  gou- 
verner elles-memes. 

Nais les peuples qui n'ont pas besoin, pour 
s e  conduire, de i'appui d'une main étrangere, 
sont rares. Le monde antique n'en a connu que 
deux, les Grecs et les Romains, les Grecs sur- 
tout; et c'est parce qu'ils arriverent a la libre 
possession d'eux-memes, qu'ils purent s'éie- 
ver, dans la vie politique comme dans les let- 
tres, la pliilosophie et les arts, un degré de 
grandeur qui restera I'éternel objet de l'admi- 
ration de tous les esprits cultivés. 

~IICHEL NICOLAS. 

THURGOVIE. Voy. Suisse. 

THURINGE. On appelle ainsi cette partie de 
I'Allemagne qui s'étend entre la Werra, la 
Saale, le Harz et la forht de Thuringe. Cette 
contrée renferme plusieurs duchés de Saxe, les 
principautés de Schwarzboug et quelques au- 
tres petits territoires. LaThuringe ne forme une 
unith que dans les affaires du Zollverein (voy.). 

TIARE. On appelait ainsi chez les anciens 
une sorte de bonnet phrygien qiie les pretres 
de CybBle mettaient lors des cér8monies. Le 
grand-pretre du peuple d'bra&l portait égale- 
ment une tiare. qui était en lin avec une dou- 
ble couronne, l'une en azur et l'autre, supé- 
rieure, en or sur laqnelle était gravé le nom 
de Dieu. 

Le pape porte également une tiare. Elle 
était anciennement formée d'un bonnet rond, 
élevk, ayant une couronne sa base. Boni- 
face VI11 (1294-1303) en ajouta une seconde, et 
Benolt Xrl (1334-1342)une troisihme; c'est sa 
forme actuelle. La tiare s'appelle aussi, depuis 
le seizieme siecle, triregne, mot qui désigne- 
rait, selon quelques-uns , ((la triple royauté, 
spirituelle sur les ames, temporelle sur les 
Etats romains , et mixte sur tous les rois. Mys- 
tiquement on dit: Triple regne de Jésus-Clirist, 
et, par suite, de son vicaire sur l'~glise, mili- 
tante, par la surveillance de la foi, sur I'Eglise 

souffrante du purgatoire, per les indulgentes, 
avec le rhgne du ciel ponr point de mire. » 

Le triregne désigne aussi l'empire matériel, 
et la mitre le pouvoir épiscopal. Quand le pape 
va officier , il porte la tiare; quand il oficie, 
on pose la tiare sur I'autel, et la mitre est 
apportCe pour la reniplacer. 

Nous ajouterons quelques détails d'aprBs un 
article publié dans le Tentps, le 6 mars 1864: 

R Tous les papes n'ont pas fait fabriquerune 
tiare a leur usage. Les tiares, au nombre de 
sept h huit, depiiis le grand schisme , ont passé 
successivement aux pontifes, dans le trésor 
du Vatican. C'est naturellement un bien de la 
couronne. 

i( Avant la Rérolution, jnsqu'i Pie VI, on avait 
au trésor pontinca1 les tiares fame.uses de Ju- 
les 11, de Paul 111 FernBse, de GrEgoire XIII, de 
Clément VIiI Aldobrandini. Elles ktaient trBs- 
précieuses, puisque PieM, au traité de Tolen- 
tino, les donna pour représenter plusieurs 
millions. Par ce traité, la papauté perdit abso- 
lument toutes les tiares. 11 n'en resta qu'une 
tiare en carton. 

U A la suite du concordat, Napoléon fit cadeau 
#une tiare nouvelle 5 Pie VII. Pour fahriquer 
cette tiare aParis, on employa quelques-uns des 
diamauts des tiares ancieiines, et surtout une 
superbe émeraude, appelee émeraude de Gré- 
goire XIII. On ne sait d'ailleurs ce que sont de- 
venues , a Paris , ces reliques papales. Elles au- 
ront été disperskes. 

« La tiare napole'onienne, comme onl'appelle, 
est encore au service de la papautk. Plusieurs 
fois réparée, elle sert A Pie IX. C'était meme 
la seule tiare précieuse jusqu'a ces derniers 
temps. Elle a servi a Pie VI!. a Léon XI , 
Pie VIII, 5 Grégoire XVI. Cachée en 1848 et 
1849, elle a reparu depuis. Elle a une valeiir 
de 217,000 fr. Elle pese huit livres. Sa coupole 
est formée de huit rubis, de lriugt-quatre per- 
les, de I'emeraude de Gregoire XIII; et la croix 
est composée de douze brillants. Les queues 
sont en rubis et en perles. Deux cordons d'or 
la tiennent sur la tete du pape. On la porte ra- 
rement. Grégoire XVI avait une mitre de car- 
ton, a laquelle il tenait beaucoup. Pie IX a fait 
faire aussi une tiare en imitation. 

« La tiare napoléonienne était seule, quand, 
en 1855, lareine d'Espagne a envoyé la sienne. 
Cette tiare isabélique ne pese que trois livres. 
Elle vaut environ 300,000 fr. Les trois couron- 
nes sont semblables, tandis qu'elles sont va- 
riées dans la tiare de h'apolhon. On y compte 
19,000 pierres précieuses. La coupole, au lieu 
d'émeraudes, est faite d'un saphir. On convient 
que, si cette seconde tiare est plus gracieuse, 
plus portative, celle de Napoleon est restée 
plus majestueuse. 

n A la fete du Corpus Domini (Fete-Dieu), le 
pape étant nu-tete sur le ta lamo,  au pied du 
Saint-Sacrement, on porte maintenant trois tia- 
res : celle de NapolBon, celle de la reine Isa- 
belle et la tiare usuelle. n M. B. 

TIERS CONSOLIDE. Voy. t. Ier, p. 206 et 
709. 
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TIERS ETAT. Peu de pamphlets politiques 
ont fait aiitant de  bruit que celui que publia 
i'abbé Siéyes en 1789, au moment ou la France 
élisait 1'Assemblée constituante, et  qu'il résu- 
mait en  ces termes: ~~Qu'est-ce que le tiers 
Btat? Tout. Qn'a-t-il été jusqu'a présent dans 
i'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? A 
etre quelque chose. a 

11 y a dans ces paroles trois graves erreurs. 
Dans la France de 1789, le tiers état n'était pas 
tout. Dans I'ordre politique antérieur 1789, 
bien loin qiie le tiers état ne  fiit rien, il était 
devenu chaque jour plus grand et pliis fort. Ce 
que demandaient pour lui, e n  1789, M. Sieyes 
et ses amis, ce n'était pas qu'il dcvfnt qiielque 
cbose , mais qu'il ftit tout. 

Que l e  tiers état n e  fht pas tout. la Révoliition 
de 1789, qui a étk sa victoire, ]'a elle-meme 
prouv6. Quelles qu'aienf Bté les faiblesses et 
les fautes d e  ses adversaires, il a eu grande- 
ment 5 lutter pour les vaincre, et la lutte a éte 
si violente que le tiers état s'y est decomposé 
et a payé tres-cher son triomplic. Qu'on lise 
aujourd'liui parallelement la brochure de l'abbé 
Siéyes et I'ouvrage de M. Lbonce de Lavergne 
su r  les Assembldes ptovincia2es sous Louis XVI: 
on verra I i ,  aii grand jour des documents con- 
temporaiiis, que si le tiers état n'ktait pas tout 
en 1789, il Btait deja beaucoup, et bien assez 
pour devenir libre et  prépondérant, sans dé- 
truire tout ce qiii n'était paslui. Les prétentions 
excessives amenent Ics résistances intraitables. 
L'abbé Siéyes n'a pas dit tout ce qu'était le tiers 
état en 1789, ni tout ce que ses flatteurs vou- 
laient qu'il fiit. Ce qu'il y a dans ses paroles, cc  
n'est pas la vérité des cboscs; c'est un men- 
songe de révolutioii. 

A prendre notre histoire dans son ensemble 
et i travers toutes ses phases, le tiers état a 
été l'élémeut le plus actif et le plus décisif de la 
civilisation francaise. Considérée sous le point 
de vue social et dans ses rapports avec les di- 
verses classes qiii ont coexiste sur notre sol, 
celle qu'on a nommée le tiers état s'est pro- 
gressivement étendue, elevée, et  a d'abord 
puiseamment . modifié , puis décidément sur- 
monté les aiitres. Si I'on s e  place au point de 
vue politique, si I'on suit le tiers etat dans ses 
relations avec le gouvernement général di1 
pays, on l e  voit d'abord allié pendant plus de 
s i r  siecles avec la royauté, travaillant sans re- 
Iiche ti la riiine de I'aristocratie feodale, et 
faisant prévaloir sa place un poiivoir unique. 
la mouarchie piire, tres-voisine, en principe di1 
moins, de  la monarchie absolue. Wais des qu'il 
a remporté cette victoire et accompli cette re- 
volution, le tiers état cn poursuit une nouvelle; 
il s'attaqiie a ce  pouvoir unique qu'il avait fant 
contribué i fonder, et  il entreprend de chan- 
ger la monarchie pure en monarchie constitu- 
tionnelle. Sous quelque aspect qu'on l e  consi- 
dere, soit qu'on étudie la formation progressive 
de la sociBtk francaise ou celle de son gouver- 

1. La troisi&me Qdition de c e  pamphlet porte en 
note : Cet onvrage , composb pendant les Notables 
de 1788, a dtd publid dan8 les premiers jours dejan-  
vior 1789. r 

nement, le tiers état est la plus persévérante a'? 
la plus puissante des forces qui ont preside i"' 
notre civilisation. 

Ce fait est unique dans I'histoire du rnondeei. 
On reconnait, dans les destinées des principa-'l 
Ics nations de 1'Asie et de l'ancienne ~ i i r o ~ e , ' :  
presque tous les grands faits qui ont agité lb ' 
nbtre; on y rencontre l e  mélange de races dGi 
verses, la conquete d'un peuple par un peuit8 
ple, de profondes inégalitbs entre les classes 
de  iréquentes vicissitudes dans les formes d& , 
gouvernement et I'étendue du poiivoir. Nulle" 
part on ne voit apparaltre une classe qui, par-' 
tant de  tres-has , faible , méprisée, presque ' 
imperceptible i son origine, s'eleve par un" 
mouvement continu et  un travail sans re-' 
Iiche, s e  fortifie d'époque en epoque, acquiert" 
successivement tout ce qui lui manque, ri-: 
chesses, lumieres, influence, polivoir, change! 
la natiire de la sociét6, la natiire du gouver-," 
nernent , et devient enfin tellement dominante ' 
qu'on se  puisse hasarder j. dire qii'elle est le! 
pays meme. Plus d'une fois, dans I'histoire du 
monde, les apparences extérieures de telle oui: 
telle sociBté ont été les memes que celles que: 
je rappelle ici; mais c e  sont depures apparen- 
ces. Dans l'Jnde, par exemple, les invasions' 
étrangeres, le passage et l'établissement de: 
races diverses sur le memc sol s e  sont frk-l; 
quemment renouvelbs : qu'en eat-il rksulté? 4 
La permanence des castes n'en a point été at-'l 
teinte; la société est restBe diviséc en classe~'" 
distinctes et peu pres immobiles; point d'en-' 
vahissement d'une caste par une autre; point e 

d'abolition genérale di1 regime des castes par 
le triomphe de  l'uiie Centre elles. Aprds I'Inde, 
prenez la Chine: la aiissi I'histoire montre bean- 
coup de conqu&tes analogues i celle de I'Erirope 
par les Germains; la aussi, plus d'une fois, des 
vainqiieurs barbares s e  sont ktablis au milieu 
d'un peuple de  vaincus. Qii'en est-il arrivé? 
Les vainciis ont peu prbs absorbe les vaiu- 
queurs, et  l'irnmobilité a été encore le carac- 
tere dorninant de l'ktat social. Dans I'Asie oc- 
cidentale, apres les invasions dcs Turcs, la 
séparation des vainqueurs e t  des vaincus est 
demeurée invincible; aucune classe de la so- 
ciété, aucun événement de I'hietoire n'a pn 
abolir ce  premier enet de la conquete. Dans la' 
Perse, des événements analogiies se sont suc-' , 
cédé ; des races diverses s e  sont combattues et' 
melees; elles n'ont abouti qu' i  une anarcbie . 
insurmontablc , qiii dure depuis des si8cles' 
sans que l'état social du pays change, sans - 
qu'on y entrevoie le développement d'iine ci- . 
vilisation. 

Je laisse la i'Asie; j'aborde 1'Europe gecqu$ * r 
et  romaine. Au premier moment, on croit re- 
connartre quelque analogie entre le progres 
de ces brillantes sociétes et celui de la n6tre; ' 

mais I'analogie n'est qu'apparente; 19 aussi il 
n'y a rien qui ressemble a notre tiers état et a 
son histoire. Le seul fait qui ait paru, A de 
bons esprits, un peu semblable a la lutte de la 
bourgeoisie du moyen ige  contre I'aristocratie 
féodale, c'est la lutte des plkhéiens et des pa- 
triciens de Rorne; on les a quelquefois compa- 
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rées. Coniparaison entierement faiisse. La Iiitte 
des plébéiens et des patriciens romains com- 
mence des le berceau de la rbpublique: elle 
n'est pas, comme il est arrivé chez nous dans 
le moyen Bge, le résultat du développement 
lent, dificile, incomplet, d'unc classe long- 
temps trks-inférieure en force, en richesse, 
en crédit , qui peii peu s'étend , s'éleve et  
finit par engager, contre la classe supérieure, 
iin scritable coinbat. Niebiihr a prouvé, dans 
son Eisloire de Romc, que la lutte des plkhéiens 
coiitre les patricicns fut une siiite et comme 
une prolongation de la guerre de conqu&te, 
I'eíTort de I'aristocratie des cités conquises par 
Bome poiir participer aux droits de  I'aristo- 
cratie conqucrante. Les familles plébeiennes 
étaient Ics principales familles des populations 
vaincnes; placées, par la défaite, dans une si- 
tiiation inférieure, elles n'en étaient pas moins 
des familles aristocratiques, nagubre puissantes 
dans leur cité, entourdes de clients, et capa- 
hles, des les premiers moments, de dispiiter 
le pouvoir a leurs vainqueurs. 11 n'y a rien la 
qui ressenible a ce  travail lent, obscur, don- 
Ioureux, de la bourgeoisie moderne, s'écliap- 
pant a grand'peine du sein de la servitude ou 
d'une condition voisine de la servitude, et  em- 
ployant des si&clcs, non i disputer le poovoir 
politique, mais j. conquérir son existence ci- 
vile. I'lus on y regardc, plus on recoiinalt qiie 
notre tiers état est un fait nouveau dans I'liis- 
toire di1 monde, et qui appartient exclusive- 
ment a la civilisation de l'gurope moderne. 

Non-seulement ce fait est iiouveaii, mais il 
a,  poiir la France, un intbret tout particulier, 
car, poiir me servir d'une expression dont nn 
abuse de nos jours, c'est un fait éminemment 
francais, essentiellement national. Nulle part 
la bourgeoisie, le tiers état n'a eu une destinée 
aussi vaste, ni  aussi féconde que celle qui lui 
est echue en France. 11 y a eri des commnnes 
dans toute I'Europe, en ttalie, en Espagne, en 
Allemagne, enbngleterre toiit comnie en Fraiice. 
Noii-seiilement il y a eu  partout des commii- 
nes, mais les comniunes de France ne  sont pas 
celles qui, en tant que communes, soiis ce 
nom et au moyen Age, out joué le plus grand 
r6le et tenu la plus grande place daiis I'his- 
toire. Les commiines italiennes ont eiifantb des 
républiques glorieuses ; les commiines nlle- 
iiiandes sont devenues des villes libres, soii- 
veraines, cliii ont cii leiir liistoire particulikre 
et  exercé, dans l'histoire genérale de l'Alle- 
magne, beaucoiip d'infliience. Les coinmunes 
d'hnglcterre s e  sont allikes i~ une portion de 
I'aristocratie feodale anglaisc, ont formé, avcc 
elle, la chambre prépondéraiite du parlement 
britannique, et ont ainsi joué de bonne Iieiire 
iin r61e puissaut daiis l'histoire de leur pays. 11 
s'en faiit bien que les communes francaises , 
daris leur temps d'activité et soiis ce nom, se  
soient élevées a cette importance politiqiie, a 
ce rang historique. Et poiirhnt c'est en France 
que la population des communes, la bourgeoi- 
sie s'est développCe le plus com])l6tement, le 
plus cilicacement, et a fini par acqliérir, dans 
la societb gknerale, la prepondbrance la plus 

décidbe. 11 y a eu des commiines dans toute 
I'Enrope; il n'y a eii vraiment de  tiers éta 
qii'en France, et c'est 6 la Rkvolution de  1789, 
la plus grande, i coiip siir, des révolutions eii- 
ropéennes, que le tiers état francais est venu 
aboutir. 

Depnis l'explosion et a travers toutes les vi- 
cissitudes, libérales ou illibérales, de ce puis- 
sant Pvénement, c'est iin lieu commun sans 
cesse répété qu'il n'y a plus de classes dans 
la société franqaise, mais seulement une natioii 
de 37 millions de personnes. Si I'on veut dire par 
la qu'il n'y a maintenant en France pliis de  
priviléges, c'est-a-dire point de lois sp6ciales 
ni  de  droits parliculiers pour telles ou telles 
familles, telles ou tclles propriétés, tels ou tels 
travaux, et que la législation est la meme et 
la circulation parfaitement libre pour tous sur 
tous les degrés de l'éclielle sociale, on dit vrai; 
l'unité des lois el la similitude des droits est  
le fait essentiel et  caractbristique de  la socibté 
civilc en France; fait immense, excellent et  
noiiveau dans l'histoire des soci'étPs Iinmaines. 
Blais sous I'en~pire de ce fait, au sein de cette 
unilé nationale et de cette égalité civile, exis- 
tent évidemment des di17crsités et dcs inegali- 
tés nombreiises, considérables, qiie l'iinite des 
lois et la similitude des droits civils iie pré- 
viennent et ne  dCtriiisent point. Dans la pro- 
prikté, fonciere o11 niobilibre, [erre ou capital, 
il y a des riches et des pauvres; il y a la 
grande, la moyenne et  la petite propriétb. Que 
les grands proprietaires soient moins nombreiix 
et  inoins riches, que les moyeria et  les pelits 
propriétairrs soient pliis nombrenx etplus puis- 
sants qu'ils n'étaient autrefois, cela ii'emp6clie 
pas que la différence ne  soit rcclle, et assez 
grande poiir créer, dans l'ordre civil, des si- 
tuations sociales profondémeiit diverses et iné- 
gales. Dans les professions qu'on appelle libé- 
rales et  qui vivent d'intelligence et de science, 
parmi les a~ocats ,  les médecins, les savanls 
et les IettrCs de toute sortc, quelques-uns s'é- 
Ievent aupreniier rang, attirent A eux les af- 
faircs et  les succes, acquierent le renom, la 
ricliesse, I'influence; d'aiitres siiflisent labo- 
rieiisement aux nécessités de lenr famille et  
aiix convenances de  leur position; d'autres ré- 
getent obscurérucnt dans un malaise presque 
oisif. Dans les autres professions, la ou l e  tra- 
vail est surtont matériel et manuel, la aussi il 
y a des situations diverses et inégales: les 
iins, par i'iiitelligence et la boiine conduite, 
s e  créent iin capital et eiitrent dans les voies 
de l'aisance el di1 progres; les autres, oii bor- 
nés ,  ou paresseux, ou déréglés, restent d a n ~  
la condition étmite et prkcaire des existences 
fondees uniquement sur le salaire. Dans toute 
l'étendiie de notre société civile, au sein du 
travail comme aii sein de la proprikté, la di- 
versité et l'inégalite des situations seproduisent 
ou se  mainlieniient, et coesisteiit avec l'iinité 
des lois et la similitude des droits. 

Comment en serait-il autrement? Qii'on exa- 
mine tontes les sociétés hnmaines de  tous les 
lieux e t  de tous les temps: quclle que soit la 
variéte de leur origine, de lciir organisation, 
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de leur gouvernement, de leur Ctendue, de 
leur durée, des genres et des degrés de leur 
civilisation, on trouvera, dans toutes , trois 
types de  situation sociale, toujours les memes 
au fond, quoique sous des formes diverses et  
diversement distribués : lo des Iiommes vi- 
vant du revenu de leurs propriétks, foncieres 
ou mobili&res, lerres ou capitaux, sans cher- 
cher a les accroltre par leur propre e t  assidu 
travail ; 20 des hommes appliqués a exploiter 
et a accroitre, par leur propre et  assitlu tra- 
vail, les propriétés, foncikres ou mobilieres, 
terres ou capitaux qu'ils posseclent ; 3 O  des 
hommes vivant de leur travail quotidien , sans 
terres ni capitaux qui leur donnent un re- 
venu. Et ces diversités. ces inégalités dans 
la situation sociale des hommes ne  sont point 
des faits accidentels ni  spéciaux a te1 oii te1 
temps, a te1 ou te1 pays; ce sont des faits 
universels, qui s e  produisent naturellemcnt 
dans toute sociCtk humaine, au milieu des cir- 
constances e t  sous I'empire des lois les pliis 
différentes. 

Ces faits subsistent de nos jours et paimi 
nous, comme jadis et ailleurs : qu'on les ap- 
pelle ou qii'on ne  les appelle pas des classes, 
la nouvelle société franqaise contient et  n e  ces- 
sera pas de  contenir des situations sociales 
profondément diverses et inbgales. Ce qui fait 
son bonlieiir et sa gloire, c'esl que le privilége 
et  l'imnlohilité ne s'attaclient plus a cette di- 
versití? des conditions; c'est qu'il n'y a ,  parmi 
nous, plus de  droits ni d'avantages spéciaux 
ICgalemeiit attribués aux uns et  inaccessibles 
aux aulres; c'est que toutes les voies sont li- 
bres et ouvertes a tous pour monter tout ; 
c'est qiie le mérite personnel et le travail ont, 
dans l e  sort des hommes, une part infiniment 
plus grande qu'il n e  letir en était accordk jadis. 
Le tiers ktat de I'ancien regime n'existe plus; 
il a disparu dans sa victoire sur  le privilége et 
l e  pouvoir absolu; il a pour héritieres, dans la 
société nouvelle, les classes moyennes, comme 
on les appelle aujourd'hui; mais ces classes, 
en  héritant des conqu6tes du tiers Btat, les 
possedent a des conditions nouvelles aussi, et 
naturelles autaut qu'impérieuses. Pour garantir 
leur interet propre comme pour satisfaire a 
leur devoir public, il faiit qu'elles soient en 
meme temps conservatrices et liberales, que ,  
d'une part, elles atfirent et  rallient sous leur 
drapeau ce qiii reste des ancicnnes supériorités 
sociales qui ont survécu a la chute dc l'ancien 
régime, et  que,  de I'autre, elles acceptent 
pleinement le mouvement ascendant qui éclate 
dans tout l e  peuple. Que, dans ses rapports 
avec les classes aristocratiques, le tiers etat 
de  I'ancien rCgime fQt et soit reste longtemps 
inquiet, ombrageux, jaloux, envieux nieme, 
rien de plus naturel; il avait ses droits a re- 
clamer e t  ses conqu&tes i faire; aujourd'hui 
les conquetes sont faites, les droits sont re- 
connus, proclames, exercés; les classesmoyen- 
nes ii'ont plus aucun motif d'inquiétude o11 
d'envie; elles peuvent s e  confier pleinement 
dans leur dignite et  dans leur force. Envers les 
clusses populaires el la démocratie proprement 

dite leur sitiiation n'est pas moins bonne ; aii- 
cune barriere n e  les en sépare; qui dira ob 
commencent les classes moyennes et ou elles 
linissent? C'est au  nom des principes de droit 
commun et de liberté generale qu'eUes se  sont 
formees; c'est par I'action des memes principes 
qu'elles s e  rec,rutent et puisent incessamment 
de nouvelles forces aux sources dont elles soiit 
sorties. Maintenir le droit commun ct la liberté, 
d'une part contre les vellCités retrogrades du 
pouvoir absoln e t  du privilége, de l'autre contre 
les folles pretentions du nivellement et de l'a- 
narcbie, c'est 1 i  maintenmt la double mission 
des classcs moyennes, et pour ellcs le moyen 
assuré de conscrver la prépondérance dans 
I'État, an nom des intcrets génkraux dont elles 
sont les plus vrais et  les plus eficaces repré- 
sentants. GUIZOT. 

TIMBRE. Cet iinpdt ne date pas d'aujoiir- 
d'liui, rar il est dkji mis en pratique sous Jus- 
tinien. On l'appelle alors protocole parce qu'il 
iie s'applique qu'aii premier feuillet des actes. 
hous le voyons reparaitre en Espagne et dans 
les Pays-Bas, vers le milieu du seizieme siecle, 
et bientbt apr6s en Allemagne et en Angleterre. 
La Hollande l'adopta en 1G34, il la suite d'un 
concours ouvert entrc les économistes du temps 
poui' I'invention et la description #une tüxe 
qii'il fiit Pquitable et facile de percevoir. 

On essaya de l'introduirc en France en 1655 
soiis le ministere de hlazarin; mais les créations 
d'impbt étaient alors extr6memeiit iinpopiilaires 
et  I'ou ne  parvint a le faire accepter que par 
l'édit di1 19 mars 1673. C'était d'abord sous la 
figiirc d'un monopole qiie 1'Etat s e  réservait de 
vendre toiit imprimés, mais sans timbre, des 
modeles et des formules d'actes, destines non- 
seuleme~it a procurer un revenu au Trésor, 
mais a régi~lariser, d cpurer la langue de la 
procédiire et des affaires. Au bout d'un an on 
ne vendit pliis ces modeles et formules, nlais 
simplement des papicrs et parcliernins revetus 
d'iin timbrc. De la le nom de a papiers niar- 
qiies u qui s e  conservc encore rliins nos cain- 
pagnes. 

Ida quotité dii droit avait 6tit fixée, en 1674, 
ti un taux moctPre; oii I'aiigmenta en 1680, en 
1690, en 1748, et ensiiile on y joignit une 
siircliargc de dix sous par livre. La Bretagne 
Ctait, par ses privilkges de province, I'iine des 
parlies de la Prance ou de nouveaux impbts 
ne devaient pas &re percus sans le consente- 
ment de ses Btats. Lorsque le gouverncment 
de Louis XIV, en 1G75, voulut y introdiiire la 
marque du papier, il s e  declara une insurrec- 
tion générale, qu'on eiit de la peine a réprimer. 
On n'ignore pas que l'iine des causes premieres 
de la guerre d'binérique d la fln du siecle der- 
iiier, ce fut l'introduction, cn 1765, de l'impdt 
du timbre dans les colonies de la Nouvelle- 
Angleterre. Peu de temps apres, en France, la 
taxe du timbre, remaniée par Culonne de Payn 
a n'atteindre les personnes et  les choses que 
proportionnellement ti leur fortune et a leur va- 
leur, devient I'iiii dcs pretextes c u n e  révolu- 
tion devenue eniin inevitable. 011 etait en 1787. 
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Dans le desir de répartir justcmerit les charges 
de l'impbt, le public ne vit que la menace d'une 
inquisition dont le tempérament national devait 
s'indigner d'avance et, lors du lit de justice, 
tenu a Versailles le  6 aoht, les chefs du Parle- 
ment , MM. d'hligre et Séguier, proteslerent 
contre son établissement; 11 fallut bientdt ceder, 
mais deja la réforrne de la France entiere com- 
mencait. 

L'Assemblke constituante, par la loi du 18 
fkvrier 1791, supprima la « marque » et crea 
le papicr timbré. aLa douceur de la perception 
de cet impbt, dit Raederer, rapporteur di1 pro- 
jet, doit se concilier avec l'économie: En An- 
gleterre il porte sur toutes les especes de pro- 
prietés; il n'est pas proportionné a la valeur 
des objets, mais seulement a la riatiire des 
actes. En Hollande le timbre ne  s'applique pas 
aus consommateurs , il porte uniqucment sur 
les successions. 

«Le  droit d'enregistrement, étant d'une quo- 
titk progressive a raison de la valeur des biens, 
remplit d'une maniere plus juste et plus profi- 
table pour l'Etat le principal objet du timbre 
anglais et  hollandais. 

n On noiis reproche de n'avoir cornpris, dans 
le revenu de 1791, le droit de timbrc que poiir 
27 millions, tandis qu'en Angleterre, dit - on, 
il en rapporte 40. Cette objection porte a faux, 
car, cn Aiigleterre, Ic dioit de timbre et le 
droit d'enregistrernent sont réunis; cliez nous 
les deux droits rapporteront G O  millions. 

« 11 paraissait naturel d'assujettir les actes 
soiis seing privi: a la meme formalité que les 
actes autlientiques. S'ils sont soumis a iin 
droit d'enregistrement progressif, c'est parce 
que le droit d'enregistrement est le  prix d'une 
fonction publique et que le contribuable n e  
peut s'y soustraire. Le timbre, au contraire, 
est un impbt; sa principale garantie doit etre 
sa modicité. u 

La loi nouvelle crkait deux especes de tim- 
bre, l'un Gxe et  percu en raison de la dimen- 
sion du papier; l'aiitre proportionnel en raison 
des sommes. Celte loi, aiiisi que celles qui l'ont 
suivie le 15 messidor an 111, le 2 nivdse an 1V 
et le 5 floréal an V, a été abrogke par celle du 
13 brumaire an VI1 qui , en matiere de timbre, 
est le fondemcnt de la Iégislation actuelle de 
la Fraiice. Scs disposilions ont étk modifibes 
dans le dktail par cinquante-cinq lois ou de- 
crets, et toujours pour en aggraver le poids. 

Les actes et  écrits soumis au timbre de di- 
mension sont : tous les actes publics, tous les 
actes sous seirigs privbs dont on veut faire 
usage, les lettres de voiture, les bordereaux 
de commerce, les polices d'assurances, les af- 
fiches, les journaux et écrits pkriodiques et 
meme non périodiques traitant de politique ou 
d'economie sociale, lorsqu'ils ne forment pas 
un livre d'un nombre de f'eiiilles détermink, et  
entin les passe-pwts. 

Le timbre des journaux et kcrits pkriodiques, 
etabli par la loi du 9 vendemiaire an VI, modiRk 
par celles du 15 mai 1818 et du 14 décembre 
1830, supprimk par un décret du 4 mars 1848, 
rétabli par la loi du 16 juillet 1850, cst régi a 

prksent par le  dkcret dictatoriai du 17 février 
1852. (Voy. Presse.) 

Les polices d'assurances ne sont taxkes que 
depuis 1850. Quant aux affiches, poiir atteindre 
celles qui ne  sont pas apposees sur les murs 
et  qui, étant peintes sur place, n'ont pu &re 
imprimées sur du papier portant un timbre, il 
a &té creé en 1852 un droit spécial d'affichage 
qui bquivaut au droit du timbre de dimension. 
C'est la une preuve du soin avec lequel on 
étudie de nos jours tous les moyens de rendre 
les impdts productifs. L'équité se trouve cette 
fois d'accord avec i'esprit de flscaiitk. Le taux 
des timbres de dimension a kté tres-augmenté 
par la loi de finances de 1862, et  le papier, 
par exemple, qui payait 2 sous 6 deniers en 
1791, puis 25 c., puis 35 c., paye maintenant 
50 c. Le papier qui payait 15 sous paye 3 fr. 
On a vu, lors de la discussion de la loi de 
1862, combien il est difficile d'liabituer les 
Franqais au payement d'un imp6t, meme infl- 
niment lkger, lorsqu'il touclie aux usages or- 
dinaires de la vie. Le gouvernement reconnais- 
sait que si  les factures de commerce avaient 
été taxées par la loi de I'an VII, il n'avait ja- 
mais été possible de surveiller, c'est-a-dire 
d'assurer la perception de cette taxe; mais il 
prbtendait que l'irnpbt n'avait pas été perqu 
parce qu'il btait visiblement trop lourd, et  qu'en 
le flxant a une somme tout a fait minime, il était 
facile de l e  faire payer. L'opinion a fait sur-le- 
champ tomber cette prktention. 

Le droit de timbre gradué a raison des 
sommes, c'est-a-dire proporlionnel, s'applique 

tous les effets negociables, de France ou de 
l'ktranger, et a toutes les obligations non nk- 
gociables contractées sous seing privé; aux 
actious des sociétés de commerce, de Iinance 
ou d'industrie et  aiix obligations négociables 
des départements, des communes, des établis- 
sements publics et des diverses compagnies. 
La quotite de ce timbre était originairement de 
50 c. par 1,000 fr. La loi du 5 jiiin 1850 a dé- 
cidé que, pour les fractions de 1,000 fr., le 
prix du timbre serait de 5 c. jusqu'a 100 fr., de 
10 c. jusqii'i 200 fr., de 15 c. jusqu'a 300 fr., 
de 20 c. jusqii'a 400 fr., de 25 c. jusqu'i 500 fr. 
e t  ensuite de 50 c. jusqu'a 1,000 fr.; elle a 
rkglé qu'il serait de 1 fr. de 1,000 a 2,000 fr., et 
de 1 fr. 50c. de 2,000 a 3,000fr. et  ainside suite. 

De mCme que I'on timbre d l'extraordinaire, 
c'est-a-dire d'une marque particuliere, les pa- 
piers taxés a la dimension que les particuliers 
choisissent eux-memes pour leurs actes et di- 
vers papiers d'irnpression employés dans les 
dkpartements, on donne aussi le  caractere lk- 
gal par iin visa pozir timbre ou par un timbre 
mobile aux papiers et effets soumis au droit pro- 
portionnel; mais il y a des dklais fort succincts 
a observer pour ne  pas laisser la valeur Iégale 
des actes et  des obligations s'évanouir; il y a 
en outre, pour le visa, une forte surtaxe a 
payer, et ,  ce qui est plus notable, carla sévk- 
rité des lois est ici véritablement excessive, de 
tres-fortes amendes punissent, dans tous les 
cas, des contraventions qui n'ont pas toujours 
pu etre évitkes. . 
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L'impbt du timbre, nous le rep.6tons, n'est 
pourtant pas de ceux qu'on peut appeler vexa- 
toires, et ,  en adoptant meme comme défiuitifs 
les tarifs institues le plus récemment, il n'y 
aiirait pas a s e  plaindre de  la charge qu'il fait 
peser sur  les particuliers si, dans des araires 
de justice, malheureusement trop nombreuses, 
l'habitude de la paperasserie n'exigeait pas la 
pi'oduction de toutes sortes de pikces qui, par 
lcur nature, sont soumises au timbre. Les per- 
sonnes riches ne  s'aperqoivent pour ainsi dire 
pas des fraisquele timbre occasionne alors, mais 
les pauvres ne  les supportent qu'avec peine, 
et  c'est 16 encore un des cas ou s e  marque i'iné- 
galité des impbts qui sont les niemes poiir tous. 
11 est vrai que ce  n'est qu'indirectement que l e  
droit de timbre est ici critiqiiable, car il suffirait 
de  rkformer les procedures pour faire dispri- 
raltre l'abus doiit on se  plaint. Uans d'autrescas, 
ce n'est pas le timbre Iiii-meme, c'est l'enregis- 
trement que devraient condamner ceux qui s e  
sont appliqués a fairc rcssortir les défauts de 
ce genre d'imposition.4 

En Frauce c'est l'administration de I'enregis- 
trement et  des domaines qui est chargée de  la 
perception des taxes de timbre. 

On a vu, plus haut, qu'en 1791 le timbre 
devait procurer un revenii de  27 millions de  
francs. 11 n'en rapportait pas tout a fait 30 en 
1830. En 1840 il rapportait 34 '1% millions, et 
pres de 40 millions en 1850. Le produit du 
timbre figure pour 76,278,000 fr. aux recettes 
prevues par la loi de finances de  1864. L'aug- 
mentation dans les quinze années est donc prks 
du double, due en partie a la multiplication dcs 
transactions, e t  surtout aux precautions prises 
par le Ikgislateur pour taxer tonte la matiere 
imposable. 

En 1859, le timbre de dimension a produit 
40,904,000 fr., et le timbre proportionnel 
12,620,000 fr., avec 334,000 fr. d'amendes : 
c'est un total de 53,858,000 fr. 

Le papier a 35 c. la feuille a procure une 
recette dc 7,603,000 fr.; le papier a 70 c., de 
4,375,000 fr.; a 1 fr. 25 c., de  11,578,000 fr.; a 
1 fr. 50 c., de 383,000 fr.; a 2 fr., de  71,000 fr. 
e t  le registre des fomalites hypothécaires , 
de 1,993,000 fr. Le timbre des journaux et  
écrits pkriodiques, cette m&me aniiée, a valu 
6,879,000 fr.; le timbre des ecrits non pério- 

1. L'un et  l'antre, voy. Bnregistrement. 
Nous ne  pouvons considérer l e  timbre que comme 

u n  moyen tr8s-discutable - bien que commode et  en 
ee  moment indispensable- d'obtenir un revenn. On 
a appel6 l e  timbre un impot sur les actes ; on aurait 
p n  dire anssi : impat sur les transacticns (l'aate n'en 
est en gOnOral que la constatatiou). c'est une sorte 
de douane int8rieure dont le tarif) s'applique non 
aux rnarchandis~s qui passent la frontiAre, mais P 
celles qui passent d'une main a l'autre. Si l e  principe 
de I'impat dn timbre est un peu pressuré, on en fera 
facilement et tres-logiquement sortir la conséquence 
qu'on n e  doit pas acheter chez l'dpicier pour 10 een- 
times de ñucre Pan8 etre porteur d'un papier timbr8 
de 1 centime. Pourqnoi, s i  l'on payo ponr une  trans- 
action de 1,000 fr., une ventede 1 fr. serait-elle affran- 
chie de toute taxe? Dans un pays dOmocratique l'é- 
galitt! est le premier besoin, etc. On sait d'ailleura 
que la conséquenee a Qtd tirhe.. . . Ne d6fendons donc ~- -~ ~ 

i a s  le timbrecomme iin bien, bornons.noiia A le subir 
comme une nhcessitd. M. B. 

diques, 31,000 fr.; des amches, 781.000 fr.; 
des polices d'assurances , 1,036,000 fr. ; de 
divers papiers de  dimension, 6,166 fr.; et  le 
droit d'aftichage, 3,000 fr. 

Qiiant au timbre proportiounel, 5 c., il a 
rapportt? 332,000 fr.; a 10 c., 508,000 fr.; i 
15 c., 480,000 fr.: a 20 c., 333,000 fr.; a 25 c., 
481,000 fr.; a 50 c., 1,182,000 fr.; b 1 fr., 
969,000 fr.; a 1 fr. 50 c., 562,000 fr.; a 2 fr., 
384,000 fr.; et en  toiit, pour des coupons au 
nombre de 22,924,000 dont 10,301,000 timbres 
ri I'extraordinaire, 7,143,000 fr. Le visa pour 
les effets d'une valeur de plus de 20,000 fr. a 
ralu 140,000 fr. La Banque a payé 315,000 fr. 
d'abonnemeiit , et les receveurs gknkraux , 
55,000 fr. Le visa des eíTets ecrits sur papier 
non timbre a produit 1,363,000 fr. ; et les ac- 
tions et obligations timbrées l'exkaordinaire, 
3,602,000 fr. 

En Angleterre l e  droit de  timbre remonte a 
1671; il a atteint la presse en 1712, mais de- 
puis 1850 les journaux ne  paycnt plus genera- 
lement qu'un droit de poste. L'Etat s'y sert du 
timbre poiir exercer son droit siir les miitations 
des biens, et , dans cette application des taxes , 
il s'est montre trop longtemps partial en faveiir 
de la grande proprieté foriciere. C'est I 'hgle- 
terre qui a taxé la premiere les polices d'assu- 
rances; c'est elle aussi qui a la premiere timbre 
les effets dc commerce, les qiiittances et r e y s  
de commerce, et le génie de la iiation a aidé 
a rendre cet impdt productif. On n'y risque pas, 
en les imposan t ,  d'en emp8clier absoliimeut 
l'usage. La legislatiou du timbre est, dn  reste, 
tres-compliquCe el1 Angleterre. Voici, poor l'an- 
née 1862, les cliiffres du budget relatif a la 
recette du timbre : verificatiou des testaments, 
1,307,306 livres sterling; lettres de change , 
549,759 liv. sterl.; billets de banque, 69,881 1. 
sterl.; recus et traites, 433,953 liv. sterl.; as- 
surauces maritimes , 335,198 liv. sterl. ; li- 
cences et  certilicats, 24G,645 liv. sterl.: jour- 
naiix , 128,127 liv. sterl. ; ordonnances des 
niédecins i executer en pliarinacie, 44,270 liv. 
sterl.; siiccessions, 2,266,351 liv. sterl.; assu- 
rances contre I'inccndie, 1,534,480 Iiv. sterl.; 
vaisselle d'or et d'argcnt, 57,063 liv. sterl.; 
cartes et  des a joucr, 13,637 liv. sterl.; droits 
de justice, 175,464 liv. sterl.; brevets d'in- 
vcntion . 102,052 liv. sterl. ; droits divers , 
1,336,752 liv. sterl. Total 8,590,945 liv. sterl. 
On le voit, le timbre fait en  Aiigleterre I'onice 
dc  notre enregistrenicnt. EiivisagC sous ce rap- 
port, il est bien plus favorable aux miitations 
de propriktés a titrc onéreiix , et , par consé- 
quent, beaucoop plus conforme aux prescrip- 
lions de l'écoiiomie politique. l a i s  la rigueür de 
la loi y dcpasse de beaucoiip celle de  la nbtre, 
dans les contraventions, car elle Ira jusqu'a 
destituer les actes de toiite valear. 11 y a assez 
lorigtemps que l e  timbre produit 6 ,  7 ct 8 mil- 
lions de Iivres sterling de revenii; mais en 1789 
il n'en rapportait qiie 1,330,000. 1,'accroisse- 
mcnt a donc été plus i'apide encore en Angle- 
tcrre que chez nous. 

Le timbre existe dans la plupart des pays 
civilises. 11 produit, pour citer quelqiies Élats, 
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13 11, millions de fl. en Autriche; 1,210,343 D. 
en Bavibre; 3,650,000 fr. en Belgique; 109,021 
piastres (de 5 fr. 40 c.) aii Chili; 101,860,000 
réaux en Espagne; 28 millions de francs en 
Italie; 1,450.000 fl. (de 2 fr. t 4 c.) en Hollande; 
1,300,000 rixdalers (de 1 fr. 40 c.) en Silede; 
68,000 th. spécies (de 5 fr. 60 c.) en  Nomége; 
24,909 1. st. en Turquie; 800,000 p. (de 36 c.) 
dans les PrincipaiitésDanubiennes; et  4,160,000 
th. (de 3 fr. 70 c.) en Prusse. PAUL BOITEAU. 

TIMES. Ce journal fut fondé en 1785 sous le 
titre de Loizdon daily universal Register par 
les freres Walter, dont la famille en possede 
encore aujoiird'liui la propriétk. Ides inconvé- 
nients de toute nature que présentait une telle 
dénomination flrent adopter, en  janvier 1788, 
le nom de Times comme étant d'une pronon- 
ciation plus facile. - Des le  commencement 
de sa carriére , le Times se  faisait une place d 
part dans la presse, en Ctant presqiie toujours 
lepremier a donner les nouvelles politiques, 
ainsi que par la supériorite de sa reproduction 
des débats parlementaires et  la valeur de sa 
rédaction. En 1800, il était du nombre des or- 
ganes de I'opinion publique avec lesquels le 
gouvernement et les partis comptaient. In- 
struits par les vicissitudes des journaiix dont 
le succes n'avait eu pour base que I'appui 
d'un parti en possession du poiivoir on de la 
f;iveur popiilaire , les fondateurs du Times, 
tout en pretant leur concours aux hommes 
d'Etat dont ils upprouvaient 13 politique. veil- 
lerent soigneusement a ce que ces relations 
ne devinssent pas trop etroites et surtoiit ne 
prissent pas le caractkre d'iine alliance. 11s 
entendirent maintenir intact leur droit d'appré- 
ciation des actes du gouvernement et des par- 
tis et s c  réserver la faculté de rejeter an be- 
soin leurs commnnications. Leur sagacité vit 
aussi que, dans un pays libre. il y avait beau- 
coup moins d'avantages a s'enrdler sous la ban- 
niere d'un parti si populaire, si puissant qu'il 
~ u t  &re. uu'a se  dévouer au service des inte- 
Fets sénéraux et permanents du pays et i se  
mettre al'unisson de ses sentiments. Cette étiide 
constante des mouvements de I'esprit public et 
la docilité apportee a s'en faire Sécho et le reflet. 
ont de tout temps exposé le Times au reproche 
de n'avoir, dans sa  politique, ni unité, ni tenue, 
ni principes. C'est ainsi qu'on I'a vu se faire 
tour a tour l'adversaire et  le parfisan de la 
plupart des grandes mesurcs politiq~ies, écono- 
miques. commerciales et ílnancikres qui tien- 
nent une si grande placc d a n ~  l'liistoire con- 
temporaine d'Angleterre. A dire vrai, ce qii'en 
ces circonstances il combattit, ce finent moins 
ces grands changements en eux-memes, que 
leur opportunité, les lnoyens propases porrr les 
accomplir et surtout la valeiir politique des 
hommes chargks de les mener a fin. 

Tres-peu doctrinaire, le Times n'aime pas 
en genéral a soulever les questions , a moins 
qu'elles ne portent sur des ameliorations stric- 
tement nkcessaires , ou sur des eclaircisse- 
ments de faits sur lesquels l'opinion publique 
exige que la lumiere se fasse. Des que des 

questions de ce  genre arrivent a etre soule- 
vbes, les talents et  les capacites de toute nr- 
ture, qui sont a son service, lui permettent de 
les discuter a fond et a tous les points de vue. 
Si la solutiou de ces questions est urgente, 
si les moyens de renseignement que le gou- 
vernement et le parlement ont a leur disposi- 
tion lui paraissent insufisants ou trop peu ex- 
péditifs, il n'hésite pas a placer son action a 
cdté de celle des auforites publiqiies. Ainsi, 
pour n e  parler que de quelqnes circonstances 
memorables, les mesures prises en 1846 et 
1847 pour venir au secours de I'lrlande, e t  
les changements apportes plus tard a la Ibgis- 
lation civile de ce pays dans le biit d'atteindre 
quelques-unes des causes de sa miskre sécii- 
laire, se rattachent tout autant aux observa- 
tions et  faits mis en lumiere, par I'enquete 
individuelle ouverte par le Times pendant la 
disette a cdte des enquetes oñicielles, qu'aux 
coiiclusions des commissions parlementaires 
elles-memes. En 1855 l'enqiiete ordonnee par 
la Chambre des communes siir la condiiite de 
la guerre de Crimée et  la situalion de I'arrnée 
fut en grande partie provoquCe par les lettres 
de son correspondant. Toutes les fois que des 
situations semblables se  présentent, le Times, 
pour rappeler les partis, le gouvernement, le 
parlement, le piiblic au sentiment de ce qu'il 
y a i fairc, a des prockdés de discussion tout 
particuliers. La sensatioii qiie ces proc&des pro- 
duisent parfois dans le pays leur a valu l'appel- 
lation de coups de tonneírre, et au journal qui 
se  les permet , le surnom de Jupiter tonnant de 
Printing house Square. Si violentes, si acerbes 
que soicnt souvent ces critiques, elles se  font 
toiijours , il faut le reconnaftre, dans des con- 
ditions tres-loyales. Censure-t-on les actes ou 
les discours d'un homme politiqiie, on ne se  per- 
met ni de les altérer, ni de les dkfigurer. Les 
iins et les autres sont, avant toute critique, sin- 
cerement et  complétement exposes sous les 
yeux du public, qui, possédant ainsi tous les 
éléments du proces , se  trouve en somme &re 
juge en dernier ressort. 

Comme ceuvre de renseignement, le Times 
a une supériorite marqube , non - seulement 
sur les autres journaux anglais, mais encore 
siir tous les journaux du monde. 11 est assez 
riclie pour entretenir, dans toutes les capi- 
tales, des correspondants qui le tiennent au 
courant de tous les événements politiques im- 
portants. Le caractere de ccs correspondances 
ne  ressemble en rien 9 celui des correspon- 
dances belges destinées aii public frangais et  
surtout parisien. 11 ne s'y trouve que des faits 
exclusivement politiques , et d'un inféret gé- 
néral. Quand par hasard il s'en trouve d'ao- 
tres, qui n'ont pas tout a fait ce caracldre, 
c'est que leur coniiaissance est necessaire a 
l'inteiiigence d'une situation donnke. En debors 
de ces correspondants ordinaires, le Tintes en 
a d'autres qui sont présents a tous les grands 
événements qui sont en  train de s'accomplir. En 
cette année 1864il a eu, pourluirendre COmpte 
jour par jour des grandes luttes engagées en  
Amérique , entre les FBdéraux et  les Confedc- 
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res, en Europe, entre le Danemark et I'Alle- 
magne, des correspondants spéciaux, placks 
dans le camp de chacune des parties belligé- 
rantes, exactement camme il en avait eu en 
1859 pendant la guerre d'Italie B la suite de 
chacune des armées franqaise et autrichienne, 
et en 1860 a la suite de I'aventiireuse expé- 
dition de Garibaldi. Pour ne parler que des 
evénements encore présents a toutes les m&- 
moires, nous doutons fort qu'il soit possible de 
faire une histoire exacte de la commotion ré- 
volutionnaire de 1848, de la réaction qui en 
fut la suite, de la guerre de Crimée, de la ré- 
bellion des Indes , de la guerre d'Italie , des 
expeditions de Garibaldi dans les Deux-Siciles, 
de la derniere insurrection de Pologne, de la 
lutte fratricide au milieu de, laqiielle le grand 
édifice politique élevé aiix Etats-Unis par les 
hommes de 1776 court si grand risque de s'ef- 
fondrer, et de voir clair dans le conflit dano- 
allemand, sans tenir compte de ces correspon- 
dances. Ces sortes de travaux ont en outre un 
grand mérite, c'est celui d'etre faits par des 
esprits distingiiés ou des hommes spéciaux.' 

Le Times ne s'adresse pas moins aii monde 
des affaires qu'au monde politique. Ses résii- 
m8s de la situation commerciale des Indes orien- 
tales et occidentales, du marche intkrieur, sous 
tous les aspects, financier, commercial, ma- 
nufactuiier, métallurgique, miiiier. sont de 
beaucoup supérieurs a ceux des autres jour- 
naux. Depuis longtemps son Money Marliet ar- 
ticle (Bulletia de Bourse) s'est couquis une 
indisputable prééminence. Au point de vue po- 
litique comme au point de vue flnancier , c'est 
une des parties les plus importantes du journal. 
11 n'est point de fait politique important qui n'y 
trouve son écho. Comme instrument d'apprécia- 
tion exacte et impartiale des affaires financieres 
qu'enfantent chaque jour l'espritdespéciilation 
et I'esprit d'entreprise, ce bulletin, ou se dé- 
cele tres-souvent une connaissauce approfondie 
de toutes les rjuestions de finances et d'indus- 
teie, doit assmément, comme tous les autres 
bulletins de bourse, &re lu avec une tres- 
grande précaution. 

Avant l'abolition du droit de timbre et du 
droit sur le papier, en 1 S58 et 1 860, le Times 
avait a lui seul un tirage a peii pres doiible de 
celui de douze ou quinze autres journaux quo- 
tidiens réunis. L'abolition de ce régime fiscal, 
dont il fut le cliampiou jusqii'au dernier ino- 
ment, en permeltant la création de la presse 
a un penny, a donné naissance a des jour- 
naux quotidiens qui ont un tirage plus consi- 
dérable que le sicn. Mais contrairement a ses 
eraintes, cette nouvelle presse nc Ya gukre 
plus entamé dans son importance conunerciale 
que dans son importance politique. 

Lours GOTTARD. 

TIMOCRATIE. Forme de gouvernement dans 
laquelle les riclies ont une part excessive a la 

1. Voici les noms actuels des chef6 de 1'Qtat-major 
du Timen: RQdactenr en chef, M. John Delane; ad- 
ministrateur (manager), M. Mowbray Morris; proprié- 
taire, M. John Walter, M. P. 

direction des affaires. C'est le systeme du cene 
pousse a i'extreme. Solon avait Btabli nne timo- j 
cratie modérée a AthCnes. 

Nous n'avons pas besoin de dire que la timo- 
cratie n'a pas nos sympathies; mais quelque ' 

injuste qu'il soit , le privilége de la fortune est . 
encore moins execrable que celiii de la nais- 
sance. Tout le monde peut aspirer a acqiiCrir 
la richesse, ct quelqoes-uns voient leurs efforts 
couronnés de succes. La fortune est parfois la ' 
récompense de la capacité et du travail persé- 
veraut. Lanaissance, au contraire, répartit ses 
dons a l'aveugle; elle &leve une barriere in- 
franchissable entre les habifants d'un mBme 
pays, et ce qu'il y a de plus execrable, elle 
imprime une tache indélébile que ni le talent, 
ni la vertu, ni les services rendus ne parvien- 
nent a effacer. Helas I les préjugés de naissance 
existent encore ailleurs que dans les pays aris- 
tocratiques. M. B. 

TITRES NOBILIAIRES. Les titres nobi- 
liaires ont une valeur réelle ou une valeur 
d'opinion. 11s ont une valeur réelle quand ils 
conferent un droit, politique ou autre, un pri- 
vilége enfin. Te1 était le titre de duc et pair 
sous I'ancienne monarchie. On peut encore les 
considérer comme ayant une valeur reelle, si- 
non par eux-memes, au moins par ce qu'ils , 

représentent, lorsqu'ils sont le signe nkces- 
saire d'une certaine puissance ou d'une cer- 
taine richesse; par exemple, lorsque pour s'in- 
tituler comte ou marquis, il faut Etre seigneur 
d'iin comté ou d'un marquisat. Aujourd'hiii les 
titres n'ont plus d'autre valeur que celle que 
l'opinion veut bien leur accorder; mais a ce 
point de vue ils paraissent avoir conservé quel- 
que prix, puisque, maintenant encore, il se 
trouve des gens pour les haSr, les envier et les 
usurper. 

Depuis un siécle, les titres ont passk en 
France par des fortunes diverses. La Revolution 
les proscrivit comme tout ce qui se rattacliait 
i I'ancien etat des clioses. Napoléon, ~oulant 
avoir sa noblesse, conféra des titres, défendit 
d'en porter aucun qui n'émanat de lui et sano 
tionna cette défense par le Code pénal. Le pres- 
tige des champs dc bataille, ou la plupart des 
litres de I'Ernpire furent noblcment gagnés, 
sausii cette noblesse du ridicule qu'il y avait a 
voir certains de ses membres, naguere sans 
culotles, travestis en ducs, comtes ou barons. 
La cliarte de 1814 autorisa en mCme temps 
la nouvelle noblesse a conserver ses titres, 
I'ancienne a reprendre les siens. Le goiiverne- 
ment de Juillet supprima la sanction pénale 
qui interdisait d'usurper des titres et usa sobre- 
ment de la prérogative d'en conférer de nou- 
veaux. La seconde République se crul obligée 
de proscrire les titres, mais la proscription fut 
bénigne; le second Empire les rétablit, en 
couféra de nouveaiix, édieta la loi de 1858 
qui frappe d'une amende I'usurpation publi- 
que des titres nobiliaires, et reconstitua le Con- 
seil di1 sceau appelé a examiner les demandes 
en eollation , confirmation et reconnaissance 
de titrcs. Les raisoiis qui paraissent avoir mo- 



tivé le rélablissemcut d'tine sanctioii penale 
contre l'usurpation des titres ont étk formulées 
ainsi : 

a Quelle que  soit 1s valeur ou la nature actuelle 
des titres, ils constituent un droit pour les propri8- 
taires 18gitimes, et dan8 un Atat polic6 tous los droits 
doivent &re prot8gés.. . . L'usurpation est d'ailleurs 
une  atteiute s u  d ro i t  rlu'a le souverain de confbrer 
les titres; l e  port illbgal d'une decoration décern8e 
par le prince est puni. ... Gomment refuser une  pro- 
tectiou semblable aux autreb: distinctions qu'il d6- 
partit? Le droit de llEmpereur de donner des titrev 
apour  oons8quence u6cessaire le chatiment des usur- 
patlons. S 

Cette loi a rencontrc deux objections princi- 
pales: la premiere, c'est que les titres n'ayant 
plus qu'une valeur d'opinion, de courtoisie, 
l'opinion etait lc seul juge compétent des ques- 
tions quis'y rattaclient; la seconde, c'est qu'elle 
est a peu prks inexecutable, dans l'btat actuel 
des mmurs. Veut-on, en enet, ne  laisser pren- 

m dre de titres que par ceux qiii oiit réellement 
le droit d'eii portei; il faut friire le proces a la 
nioitié des gens titrés, car sous ce rapport, ct 
depuis longtemps, il rkgne en  France une anar- 
chie véritable. Ainsi dans un grand nombre de 
familles, le Gls alne prend le titre Iiiérarchique- 
ment inférieur a celiii quc porte son pkrc, les 
pulnés prennent ensuite dcs titres i~iférienrs 
ou égaux a celui dc i'liiiié. Ces pratiques, a 
moins d'un droit spkcial a ccus qui en usent, 
ne sont nullement autoriskcs par les lois et 
reglements de l'ancienne rnoiiarcliie ni  par les 
ordolinances de la Restauration sur cette nia- 
tiere. Ce n'est pas tout; les pufnes traiisinetteiit 
les titres qu'ils s e  sont donnés, e t  dans telle 
famille ouil n'y a ,  par exemyle, qu'un titre de  
comtc authentique ne  devant jamais reposer 
que sur  une tete, vous avez dans les diffé- 
renles branclics une douzaine de comtes, vi- 
comtes ou barons qui n'ont aucun droit au titre 
qu'ils s e  donnent ct  qui devraient &re pour- 
siiivis en vertu de la loi de 1858. Nous citons 
ces exemples, parce que ces pratiques mainte- 
nant passées en usage out un caractere de gk- 
néralité qui prouve s u ~ ~ a m m e n t  que ce qui a 
eté dit plus haut n'est pas exageré; mais quant 
auxusurpations qui se produisent tous les jours, 
tantbt timides et tant6t effrontees, nous iious 
bornerons a renvoyer a ce que les juriscon- 
sultes el les genkalogistes de l'ancien régime 
disaient deja de l'anarcliie qui régnait de leur 
temps, alors que les titres étaient pris au sé- 
rieux. En présence de cette situation, on a da 
renoncer a poursuivre toiis les usurpateurs et 
on s'est contente de  quelques exemples qui 
font penser a celte boutade Iiumorislique: a On 
enferme quelques fous pour faire croire que 
les autres ne  le sont pas.. 

On s'était préoccupé, au moment ou la loi 
dc 1858 a kte rendue, des tendances qu'elle 
seinblait indiquer et  on s e  demandait si elle 
serait le point de depart de  la création d'une 
iiouvelle noblesse; mais le gouvernemeiit a 
continué d'user avec inodération de la préroga- 
tive de  conférer des titres. 11 doit comprendre, 
en effet, que les prodiguer serait leiir dter l e  
peii qui leur reste de valeur, e t ,  par suite, s e  
priver d'un moyen de rkcompenser a peu de 

frais le mcrite ou les services rendusl. Ccr- 
taines gens sont tres-froissks de voir encore 
porter et conférer des titres. 11s y voient une 
atteinte a l'kgalité et  ils en gémissent plus que 
du sommeil de nos libertés. Nous ne  croyons 
pas qu'il y ait lieu de  tant s'irriter; nos yeux, 
l'égalitb ne  souffre guere de  ce que quelques 
citoyens font preceder leur nom de titres qni 
n e  conferent aucun droit, qui parfois ne repre- 
seritent rien, mais qui souvent rappellent des 
services rendus au pays et  qui, enfin, ont l e  
mérite de  faire plaisir a ceux qui les portent, 
sans faire de  mal a personne. 

GASTON DE BOURGE. 
Les titres nobiliaires ou héréditaires n'ont 

eté supprimes que dans un seul Etat monar- 
chique, la Norwége. 11s n'ont jamais été recon- 
nus aux Etats-Unís, mais on les a vus- briller 
dans quelqiies republiques europeennes, aux 
l'ays-Bas, en Italie et m&me en Pologne, s i  
tant est  qu'on puisse prendre au sérieux la 
qualification de République que se  donnait cet 
l?tat. Presque partout l'usurpation de titres est  
punie par laloi, partout cette usurpation verse 
le ridicnle su r  la personne qui a la faiblesse 
de  s'en rendre coupable. (Voy. Chevalerie , 
Feodalité, Noblesse.) 

Dans la pliipart des pays l'ainb seul herite 
du titre ..... et de la proprikté a laquelle il est  
attaché, soit eii vertu de dispositions genérales 
du  droi: public, soit par l'eiiet de fidkicommis, 
majorats, substitutions. Eu France, cemode d e  
iransmission de la propriétk n'etant pas reconnu 
par la loi (voy. les exceptions au mot Majorat), 
on a pensé dans bicn des farnilles qu'en parta- 
geant la terre (ou du moins la valeur de  cette 
terre) on avait le droit de s e  partager le titre 
qui s'y rattache, ce qni veut dire que  chaque 
descendant est en droit de le prendre. Cette ma- 
iiihre de voir peut s e  soutenir et on n e  saurait 
prétendre qu'elle est complétement illogique. 11 
parait cependant plus rationnel encore de  dire 
que,  la loi n e  voulant plus de droit d'alnesse et  
de majorat, elie ne  tient pas a ce que le titre no- 
biliaire soit transmis. Pais nous n e  pousserons 
pas plus loin cette discussion, nous bornant i 
f'aire connaftre I'ordre dans lequel on a l'habi- 
tude d e  classer les titres nobiliaires dans les 
principaux pays. 

FRANCE. DUC, prince, marquis, comte, vi- 
comte, baron, clievalier. 

GRAIVDE-BRETAGNE. DUC, marquis, comte (earl 
et coulzt), vicomte, baron, baronnet, chevalier. 

ALLEYAGNE. DUC, prince (Fürsl); il a existé 
des kqiiivalents du marquis dans l e  landgrave. 
bugrave,  rhingrave, wildgrave, altgrave; comte, 
haron, clievalier (ou noble de, Edler von). 

Dans les autres pays les titres ne  diffhrent 
pas sensiblement de ceux que nous venons d e  
nommer. (Voy., d'ailleurs, Baron, Comte , etc.) 

M. B. 

TOLERANCE. C'est une vieiiie maxime qu'il 
faut tolérer ce  qu'on ne  peut empecher. Les 

1. Nous disons & peu de frais. i la condition pour- 
tant que les collations de titres nouveaux ne soient 
pas acoomp&gn8es de dotations. 



anciens disaient : tolerer la pauvreté, tolérer Iii 
douleur; et, par extension, Cicéron dit: tolérer 
les impbts, le service militaire, fléaux inhita- 
bles. Dans une  acception plus moderne et  vrai- 
ment chrétienne, la tolérance s'entend du res- 
pect que nous devons aux opinions religieuses 
d e  notre prochain. N'avons-nous pas la liberté 
de  professer sur la nature de Dieu, de l'ime et 
de tout ce qu'on appelle les choses insensibles, 
telle ou telle opinion qui nous semble la plus 
sage, ou la moins folle? Si nous avons cette li- 
berté, notre prochain l'a comme nous. Tolerons 
donc qu'il en use, comme nons entendoris en 
user nous-memes. Cela paralt aller de  soi. Ce- 
pendant on a coutume de placer la tolérance 
religieuse au nombre des vertus. C'est que les 
mauvaises passions ont ,  dans le cceur de 
l'homme, une si grande force, qu'il rcsiste 
meme trop souvent a ce  que lui conseille le 
plus fortement son intéret le mieux entendu. 
Soitl Estimons que la tolérarice religieuse est 
une vertu! Aii moins, pratiquons-la tous avec 
un égal désintkressement, une égale cliarité. 
La dclinition du mot importe moins que la cliose. 
(I Poiirquoi, dit Voltaire, nous sornmes-nous 
e g o r ~ e s  presque sans interruption depuis l e  
premier concile de Nicée? 11 C'est iine question 
a laquelle il serait, en effet, difficile de répon- 
dre. hIais piiisque les morts sont morts, laissons 
de c6té ce probleme d'liistoire ancieiinc, et 
désormais, parce que nos avis diíTerent sur te1 
ou te1 point d'idkologie mystique, nc  nous égor- 
geons plus. 

Dans un scns beaucoup plus restreiiit, la to- 
lérance est  l'indiilgence d'un maitre a I'égard 
d'nn serviteur ou d'un sujet. Cettc acception, 
qui avait beaucoup vieilli dans la langue poli- 
tique, étant redevenue de nos jours, e t  contre 
toute attente, d'un emploi trop frequent, il con- 
vient de l'explir~uer. 

Les nations soumises aii regime discrétion- 
naire ou despotique, et  qni, par tradition, par 
mollesse ou par indiffkrence a la liberte, le su- 
bisseiit humblement, désirent un despote d'hu- 
meur facile, qui ne  leur fasse pas trop sentir 
la dureté du joug, et, comme elles lui recon- 
naissent le droit d'abuser de sa puissance, elles 
lui savent gré de  n'en pas toujours user. C'est 
ainsi qu'elles distinguent un hfarc-hurele d'un 
Tibere. On compte, meme dans les fastes de la 
cour romaine, plusicurs papes tres-tolérants. 
Louis XlV, qiii a eu la présomption d'etre une 
sorte de pape, a niis Télémaque a son index, 
mais il a montre de la tolérance le jour ou il a 
peimis les rcprhentations de TartzCfe. Ainsi, 
le Hegent et Louis XV ont toléré les discours 
des pliilosoplies et des économistes. Cette to- 
lérance a meme fini par abdiquer elle-meme, 
eu proclamant la preemineiice d'une autre vertu. 
11 y avait a la cour de Louis XV un érudit gene- 
reusement pensionne, tres-zele et, peut-&re, 
tres-sincere dans son dévouement a la moiiar- 
chie, que le daulibin Louis, pere de Louis XVI, 
cl iagea de  composer un  traite de Iiaute poli- 
tique pour I'éducatioii de scs enfants. C'etait 
l'historiograplic Moreau, qui n'aimait pas Vol- 
taire, et  quc l'hcademie francaise repoussa 

comme trop compromis au sewice du deepc- 
tisme. Or, voici le titre exact du traitb compo6Q 
par cet écrivain, pour obéir aux ordres de l'w- 
ritier prksomptif de  la couronne: Les Deveirs 
du prince rdduits d un seul principe, ou Dis- 
couvs sur la Justice. La justice I 11 y a loin de 
la tolérance a la justicel Un roi juste doit a d r  
une mediocre opinion de ses priviléges héré- 
ditaires e t  un grand souci des obligations depa 
cliarge. Ce n'est presque pliis un roi. Quaad 
des courtisans tels que I'historiographe Moreau 
proposent euxím&mcs dc substituer a toutes 
les maximes d'Etat la rigoureuse pratique de la 
justice, c'est que l'atmosphere s e  charge de 
nuages, et  que 

D'uu tonnerre lointain le bruit se fait entenare;: 

. ,. on est a la veille d'uiie rkvolution. 
Cette révolution s'ktant, e n .  effet , peii de' 

temps apres, accomplie, et les représentants 
du peuple souverain . ayant formulé la ~ o l e a - ~  
nelle declaration de  ses droits, les devoirs du 
prince se  sorit trouvés encore uue fois réduits 

un principe bgalement simple, mais nouveaq 
l'obéissance aux lois. La tolérance , la justice 
meme étaient des vertus plus faciles. Obeir est, 
il paralt, ce qui convient le moins aux rois. 
Aussi, depuis cette kpoque, ont-ils constam- 
ment fait de  grands et périlleux eflorts pour 
ressaisir plus ou moins des prérogatives abm- 
gées par la proclaniation des droits populaires. 
Et le résultat de ces efforts a été pliis d'une fois 
eonformc a Ieiirs~~ceux. Ce qui fait que, malgré 
i'autorite univcrsellement reconnue des prin- 
cipcs de 1789, il existe tant d'anomalies entre 
ces principes et nos chartes ou constitutions, 
nos lois politiques, et surtout nos pratiques 
administratives. 

Appliquons-noiis & corriger ces anomalies, 
ct prenoiis gaibde, par exemple, a ce que l'em- 
ploi, redevenu trop fréquent, du mot tolérance, 
iie sernble trahir, devant un pcuple jaloux de 
ses droits, le parti pris de les mépriser. 

Si, je supposc, il est interdit a des assem- 
blécs subalternes, comine les conseils géue- 
raux, d'cxprinier des voeux politiques, il ne 
conviendra pas de tolkrcr que tcl membre émi- 
nent de te1 coiiseil general entreprenne se111 et 
sans contradicteur de discourir sur les ques- 
tioiis reservées, pour gourmauder a sa guise 
et les ciloyens et  les premie* dignitaires de 
l'htat. Si les ministres de la puissance dont 
le siége est ii Rome soiit administrativement 
informes qu'il iie leur est pas licite d'intervenir 
dans nos luttes civiles, on ne  verra pas, au mi- 
lieu d'un conflit électoral, un gréfet inviter 
quelques-uns de ces miriistres i témoigner pu- 
bliquement pour le candidat de son choix. S'il 
est décrktk que nul n'a de droit particulier a la 
jouissance d'uii prí: coniinunal, un maire n'in- 
formera pos les agcnts dc sa police quc les vo- 
lailles aruies y seront néariinoiiis tolérées. 

Ui i  peuplc qui s e  croit libre est naturelle- 
ment enclin ii s e  revolter quaiid on lui parle de 
tolerance. S'agit-il de I'exercice d'un droit in- 
conleste? vous l'offensez sans aucun profit en 
affcctant de tolérer ce  que vous ne pouvca pas, 
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ou ne devea pas empeclier. S'agit-il d'uiie fa- 
veur exceptiorinelle, d'un privilége? il ne  veut 
pas vous voir tolérer a I'avantage de quelques- 
uns ce que vous etes coiilraint de  refiiser au 
plus grand nombre. 11 entend que rien n'est a 
votre discrétiori, qu'il vous est obligatoire de 
faire respecter toiites les lois, coinme d'cn ob- 
server vous-mkmes et le texle ct l'esprit, et 
qu'il ne  voiis appartient aucuncment de mettre 
i la place des lois votre bon plaisir, votre gra- 
cieuse tolerante. B. HAUREAU. 

TORY ET WHIG. Qu'est-ce qii'un whig? - 
Un tory hors du pouvoir (a  tory out o f  place), 
a dit le docteiir Johnsou. - DBUnition pleine de 
se1 et valant a elle seule un long asticle, si oii 
laisse un moment de  cBté les principes allé- 
goes pour ne considérer que des faits patents. 
De meme, on a pu dire, en d'autres pays pla- 
cés sous le régime parlementaire, que tel mem- 
bre de l'opposition était un ministériel en ex- 
pectative, un  ministre en disponibilité d'eniploi: 
Mais nous ne saurions nous contenter ici de 
la délinition pratique du malin docteur; il faut 
rechercher qiielle fut l'origine liistorique di1 
lorysme et di1 whiggisme, et quclles idées poli- 
tiques ces deux d0nominations représentent. 

Tory est un mot irlandais, ayaiit le sens de  
sauuage, et donne aiix paysans irlandais re- 
voltes qui rnassacr&rcnt, sous Cliarles l ~ r ,  les 
protestants d'lrlande. C'dtait donc un equiva- 
lent, pour le moins, de handit, de voleiir de 
grand cliernin, d'assassin meme, et  cet outra- 
geant sobriqiiet fut appliqué par les enuemis du 
roi a ses partisans qu'ils accusaient de favori- 
ser la rébellion d'lrlande. De la, il en est venu 
a désigner les liommes attachés a la royauté, 
a i'auglicanisme, ti la grande propriéte territo- 
riale, en un rnot, les hommes opposes aiix ré- 
formes et aux innovations, le parti conserva- 
teur. Telles sont les aménitbs du vocabulaire 
politique. ' 

Nhig est uii mot Bcossais. Selon les uns, il 
signifie petit chapeau, et fut doiinC aus piiri- 
tains qui portaient de ces pelits cliapeaux pour 
s e  distinguer des autrcs et qui étaient cn armes 
coiitrc le gouvernement, sous Jacques P r o .  Se- 
lon les autres (Burnel est du nonlbre), whig, 
abréviation de u)higgamer, est le nom doui!i: 
aux charretiers des comtés sud-ouest de 1'E- 
cosse qui venaient a Leitli s'approvisionner des 
blds du Nord ct s e  servaient du mot whiqgam, 
comme d'un cri pour stimuler leurs clievaiix. 
Lorsque, en 1648, avant la nouvelle de la de- 
faite du duq d'Hamilton, le peuple soulevé s e  
porta siir Ediinboiirg, en se  livrarit aux actes 
de la plus frenétique exaltation, ou appela cela 
l'expédition des whiggamers (whiggamer's in- 
road). C'est quelque chose comme les guezu 
des Pays-Bas, les hzrgz~enols dc Prancc, quali- 

1. Thomas Moore a dit dan8 une de ses charmantes 
pobiien politiques : 

Your Whigs, wlien in onice a sliorl year or iwo, 
By a lusrrs na4urc8, al1 turii inlo Torres. 

2. M ~ t o i v e  di6 Whiggirme el dic Torgsme, par de Cize. 
La Haye, 1718, in-12, p. 21. Rapin-Thoyras y voit 
une espdoe de  bandits Bcosaaie aiialogues aux tories 
d'Irlaode. 

fications d'abord injurieuses qiu ont perdu en- 
suite ce caractere. A dater de ce moment, on 
donna a tous ceux qui s'opposaienl a la cour ce 
sobriquet de whigs, et dlEcosse le mot passa 
en Angleterre, ou,  perdant peu a peu son ca- 
ractere d'origine, il resta dans la langue des 
partis, pour désigner les adversaires des tories. 

Ainsi, les cavaliers, ou royalistes, sont peu 
A peu devenus les tories; ils ont aussi Bté ap- 
peles high-fEyers (gens de haut vol), parti de 
la cour, parti rigide , parti de la haute Eglise. 
Les tdes rondes, ou partisans du parlement, 
sont devenus les whigs; on les a aussi appelés 
pzcritains, républicains, parti rnoddrd, parti 
de la basse Eglise. 

L'histoire de  ces deuxpartis n'est autre que 
celle des diverses phases de  la politique dans 
l e  Royaume-Uni, apartir du  r b n e  de  Charles Ier. 

Le parti tory (aiiquel s e  rattachereiit tout 
d'abord les catholiques romains) comprenait 
deux intérets,: celui du roi et de la couronne, 
et  celui de l'Eglise anglicane. De la le nom d'é- 
piscopaux , donné aux ecclésiastiques d'entre 
les tories, tandis que ceux d'entre les whigs 
s'appelerent presbyfdriens, comme, de fait, ils 
l'etaient pour la plupart. 

C'est en t 678 que les dénominations de to- 
ries et de whigs commenc8rent surtout a etre 
usitees, a la suite de la découverte de la con- 
spiration de Titus Oates. Le nom de  whig fut 
donné a ceux qui croyaient la conspiration des 
catholiques réelle; celui de tory ii ceux qui la 
crurent supposée. Lc premier, qui avait été ap- 
plique aux puritains révoltés contre le gouver- 
nement, désigna cons~quemment ceux qui n e  
voulaient pas s e  soumettre aux volontés ou en- 
trer dans les vues de la cour : c'était les qua- 
litler de rebelles. Le second, qui signiliait voleur 
de grand cbemin, servit A dénommer ceux qui, 
par leurs idées absolutistes en matiere de po- 
litique ou de  religion, étaient accusés de  vou- 
loir dBpouiller les citoyens de Ieur liberté. 

La réaction violente du regne de Charles 11 
pariit s e  faire au proíit des tories; mais les 
tendances subversives de Jacqiies 11 finirent 
par rapproclier les deux partis, ou du moins 
par leur doiiner un but commun, et  c'est ii tort 
que I'on a dit que les whigs avaient h i t  la ré- 
volution de  1688. Les tories y ont contribiié 
aussi bien, qu'eux, seulement il est vrai que 
ceux-ci en profiterent d'abord plus que les au- 
tres et exerckrent une prcpondérance marquée 
dans les années qui suivireut I'avénement de  
Guillaume 111. Cette préponderance fut souveut 
fort genante pour ce  monarqiie e t  mit a de  
grandes épreuves sa patience et  son habilete. 

- L'appui declare ethautain que Louis XiV don- 
nait au pretendant venait de faire appeler les 
whigs au miiiistere et de leur donner une force 
nouvelle, lorsque la mort de Guillaume 111 (1702) 
mit sur le tr6ue la reine Anne, dont la sympa- 
tliie pour les tories était bien coiinue. Elle n e  
tarda pas, eii effet, ti les appeler au gouverne- 
ment, et ils s'y maintinrent jusqu'en 1707, 
pour y revcnir en 171 1 et  y rester jusqu'au 
changement de  régne (1 71 4). 

L'électeur.de Hanovre, eii devenant coi sous 
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le nom de George Ie', se montra favorable aux 
whigs; il donna toute sa conliance a Robert 
Walpole, qui sut aussi garder celle de George 11, 
son successeur (1727), mais qui, malheureu- 
scment, signala s a  longue présence au minis- 
tCre par les pratiques d'iine ficheiise corrup- 
tion autant que par ses talents. Sa chute (1742) 
livra enfin le pouvoir au  parti tory, qui bientdt, 
personnifié avec éclat dans le premier Pitt, lord 
Chatham, acquit un prestige qui ne  devait elre 
effacé que par celui auquel atteignit l e  fils de 
ce meme Pitt, rival et  vainqueur de Fox, qu'il 
remplaca, comme premier ministre, en  1783, 
a l'áge de vingt-qiiatre ans. Aussi le long rEgne 
d e  George 111 (1760-1820) fut-il, pour ainsi 
dire, l e  rhgne non interrompn du torysme, 
qui n'eut meme pas besoin de  faire alors de  
concessions a ses adversaires, tant sa force 
etait grande. klais aprks la mort de Pitt, apres 
celle de  Castlereagh et de  Canning, qui deja 
avaient dh rnitiger leur torysmc, eii presence 
de  circonstances toutes nouvelles et dcs ellorts 
redoubles des wliigs pour reconqukrir iinc in- 
fluence dcpuis s i  longtemps perdue, il fallut 
que les membres Cminents du parti, lcs Robert 
Peel et les Palmerston, s'bumanisassent avcc 
leurs antagonistes, parmi lesqiiels s'élevaient 
des chefs tels que Jolin Russell. On s e  rappelle 
ces bills fameux, pour l e  rappel des lois con- 
tre les dissidents et i'emancipation des catlio- 
ligues, qui n'empbcliérent pas le niinist8re tory 
d'éprouver le contrc-coup de la rkvolution de 
France, en jiiillet 1830. 

Les wliigs triompliaient enlin; ils inaugurh- 
rent leur reprise de  possession du gouvcrne- 
ment en proposant lc reform biU, la reforme 
Clectorale, que i'opposition réclamait depuis 
cinquante annees. On connalt cette lutte me- 
morable de la Chambre des cominunes contre 
celle des lords, quise  termina, au bout de dix- 
huit mois, par la défaite du  parti tory et  la 
consolidation du ministere wliig. On pourrait 
dire que cette defaite, d'une part, et cette con- 
solidation, de  i'autre, furent délinitives, en cc 
sens que les deux extrEmcs du torysine et du 
wliiggisme cesserent alors d'exister réellement: 
le parti tory, devcnu parti co?zseruatezcr, dut 
consentir, pour retrouver un idle, U parlager 
le pouvoir avec le parti wliig, devenu parti 
libe'ral. Que de cliangements accomplis, le jour 
ou lord Palmerston et lord John Riissell purent 
tlgiirer l'un a cOte de i'autre dans un mbme 
cabinet I CHARLES READ. 

TOUAREGS. Nom que lcs Arabes, ct d'aprCs 
cux les Europécns, doniient aux peuples qui 
habitent le centre.du Sahara ou Grand-Desert, 
vaste rkgion aride d'hfrique, et  qui s e  nomment 
eux-memes I~noclmr. hommes libres. Ce sont les 
descendants des races berberes qui occupaient 
nrimitirement le sol de I'Afriaue segtentrionale, 
e t  dont les uns furent refoÜlés par les inva- 
sious d a n ~  les moutagnes, ou ils recurent l e  
nom de Kabyles, les autres dans les déserts sous 
l e  nom de Touaregs. 11s forment des societes 
qui, sans etre soumises a aucune forme de gou- 
vernement régulier, ont tra\?ersé les sihc.lcs en  

vertu de la cohésion qui nait des relatio~is de  
parenté et de la communaute d'intérets, sans 
subir de modiucations profondes , malgrk de 
nonibreuses pérkgrinations, des guerres intes- 
tines et des luttes multipliées contre i'élrangcr 
pour conservcr leur independance. Campées 
sur le trajet obligé des caravanes qui du nord 
de i'bfrique s e  rendent dans le Soudanou en re- 
vienncnt, ces peuplades ont tird parti de leur 
position pour se procurcr les vivres et les mar- 
cliandises que la nature leur refusait. Elles pré- 
lkvent sur les caravanes qui traversent leurs 
tcrritoires des coutunics, ou tributs, qui- sont 
I'équivalcnt des droits de douane dont leshats  
civilisés grbvent, en cas pareil, les produits 
étrangers.bloyciinant lc payemcnt de cette taxe, 
elles guident et  protbgent les convois de cha- 
mcaux, el  repondcnt des accidents. Sinon elles 
fondeiit sur les caravanes et les pillent. De la,  
une réputation de brigands du desert, que leur 
ont faite ICS tribus cnrieinies, mais qui est moins 
justifiée a 1'6gard dcs Saliariens qu'8 I'egarddes 
Etats européens, car daus la primc payée au de- 
sert le risque d'assurance est combiné avec le 
tarif douanier. 

L'ensemble dc  lariomade nation des Toiiaregs 
s e  divise en quatre grandes divisions politiques, 
correspoiidant a aulant de divisions territoria- 
les : ce  soiit lo lcs Azdjer, au nord-est ; 20 les 
Altaggar ou IIoggar au nord-est; 3 O  les Atr ou 
Asúen au sud-est, .io les Aou¿lin~ide?z au sud- 
ouest. Les deux premieres coiifédérations con- 
stituent les Touaregs du nord, dont les relations 
commerciales sout avec lcs oasis de GliadamEs, 
de R'at et du Fczzan (capitale blourzouk), Ics tri- 
bus du siid de l'hlgérie, les villages des oasis de 
Touat (capitalc Insalali) ; les deur derniercs con- 
federatioris constituent les Touarcgs du sud qui 
Communiqueut avcc la lisiCre septentrionale 
du Soudari, doiit les inarcli8s priiicipaux sont 
Kano vcrs Ic sud-est , Tombouctou vers le sud- 
ouest. 

Le commerce que les Toiiaregs protegent 
cliez leurs amis ct leurs clicnts, qu'ils entra- 
vent chez lcurs enneiilis ou ceua qui veulent 
traverser leur pays en contrebande, et qu'eiix- 
memes entreprennent frbquemmeiit, comprend 
a l'importatioil (du nord au sud): des tissus de 
coton, dcs verroteries, de la mercerie, et une 
multitude d'articles de fabrique europeenne, 
kabyle, jiiive, bcrbere; ti l'exportation (du sud 
au nord) : les produits du Soudan, tcls que pou- 
dre d'or, ivoire, dépouilles d'autruclie, cire, 
gommes, résines, séné, indigo, civettc, peaur 
brutes et tannées, curiosites naturelles et eth- 
iiograpliiques, etc. Autrefois les esclaves noirs 
composaient l e  principal article de retour: aussi 
le trafic a-t-il beaucoup baissé, depuis que le 
Iúaroc seul reste librement ouvert du cbté du 
iiord i la traite Iiumaiue. 

Apres diverses tentativcs pour entrer en 
rapport régiilier avec les Touaregs , en vue 
d'ouvrir le Saliara et  le Soudan au comrnerce 
europken par la voie la plus directe, le gouver- 
neincnt général de l'Algerie a conclu avec les 
principaux cliefs de la confédération des Azdjer, 
au mois d'octobre 1862, un traité qui a Cté so- 
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lerinellement accepté, au nom de toutes les tri- 
bus azdjer et du cheikh Iklienoukhen, par les 
cheiklis Ameur-el-Hadj et Othman-ben-el-Hadj- 
Bechir, deléguks a cet effet et réunis a Gha- 
dames le 26 novembre 1862. 

Des articles additionneb , datks kgalement 
du 26 novembre 1862, ont completé les stipu- 
lations. 

Ce traite 5xe le rkgime qui preside en ce mo- 
ment aux relations commerciales, encore rudi- 
mentaires, Btablies enlre l'hlgerie et le Soudan 
par l'intermédiaire des Touaregs. L'avenir leur 
reserve des developpements qu'il est plus facile 
de presentir  que de preciser.' 

JULES DUVAL. 

TRAHISON (CRIME DE HAUTE). Les faits 
que la loi anglaise qualifie de liaute trahison 
constituaient dans laloiromaine et dans l'ancien 
droit francais des crimes de lese-majesté; ils 
sont aujourd'hui compris, pour la plupart, dans 
les articles 75 e t  suivants du Code penal sous 
la dénomination de crimes et délits contre la 
siireté exterieure de i'htat; quelques-uns ren- 
trent dans la catkgorie des atteatats et com- 
plots contre le chef de l'Etat, de la falsification 
des monnaies, contreiacon des sceaux de I'Éitat; 
faux, etc.; d'autres enfin n e  sont pas incrimi- 
nés: par exemple, la loi anglaise declare cou- 
pable de haute traliison l'amant de la reine, 
de la fille non mariée du roi, de la femme di1 
fils du roi heritier presomptif de la couronne; 
aucun code ne lui empruntcra saiis doute ces 
honteuses dispositions. 

C'eat I'bngleterre qiii a introduit dans lalan- 
gue du.droit la qualilication de crime de haute 
trahison; mais quoique cette erpression n'existe 
nulle part dans la loi francaise, elle n'en a pas 
moins &te adoptée par l'usage pour désigner 
les crimes contre la sureté de I'htat; celle de 
crime de lese-majestk, au contraire, est com- 
pletement tombee en desuktude. (Voy. Lese- 
MajestB.) 

Voici quelques-uns des faits que le Code 
penal francais a incrimines: il puiiit de mort 
le Francais qui a porte les armes contre la 
France; il puait de la meme peine quiconque 
aura pratique des machiiialions ou entretenu 
des intelligences avec les puissances etran- 
geres ou leurs ageiits pour les engager a com- 
meltre des hostilit8s ou a entreprendrelaguerre 
contre la France, ou pour leur en procurer 
les moyens, dans le cas meme ou ces machi- 
nations ou intelligences n'aiiraient pas eté sui- 
vies d'hostilités; quiconqne aura pratiqué des 
manceuvres ou entretenu des intelligences avec 
les ennemis de ~ 'Éta t  a l'effet de faciliter leur 
entree sur le territoire et dépendances de  
l'empire franqais, ou de leur livrer des villes, 
forteresses, places, postes, ports, magasins, 
arsenaux, vaisseaux ou bltiments appartenant 
i la France, ou de fournir aux ennemis des 

1. Voy., pour plus amples d8tails, Missiona de  Gha- 
damds; rapports ofieiels ii l 'appui (1863); les Yogagea 
du doctear Barth et aurtout ceux plus rhcents de 
M. Henri ~ u v e ~ r i e r ,  dan8 l e  livre : Ezploration dtc 
Sahara, Touareg de Nord, 1804. 

secours en soldats, hommes, argent, vivres, 
armes ou munitions, ou de  seconder le progrbs 
de leurs armes sur les possessious ou contre 
les forces francaises de terre ou de mer, soit 
en kbranlant la fidélitk des ofllciers, soldats, 
matelots ou autres envers l'Empereur et  YEtat, 
soit de toute autre maniere. (Art. 75, 76, 77 du 
Code pénal.) 

La correspondance avec les sujets d'une 
puissance eiinemie qui, sans avoir pour objet 
l'un des crimes énonces en l'article 77, a eu 
pour résultat u de fournir aux ennemis des in- 
structions nuisibles a la situation militaire ou 
poiitique de la France ou de ses alliés,)) en- 
tralne la peine de la dktenlion. 

Les articles 80, 81, 82 et 83 punissent de la 
peine de mort la divulgation des secrets d'urie 
iiAgociatiou ou d'une expédition, la livraison de  
plans a l'ennemi, l e  rece1 des espions ou des 
soldats de I'ennemi envoyks a la découverte. 

Eiifln le Code pénal (art. 84 et 85) prononce 
la peine du bannissement contre ceux qui, 
par des actions hostiles non approu~ees  par le 
gouvernement, auraient exposd I'Etat a une 
déclaration de guerre ou des Franqais a des 
représailles. 

Si nous ajoutons a cette énumération de 
crinies et dklits contre la sUret6 extérieure de 
I'Etat, le long chapitre des crimes contre la 
sureté interieure ,, qui comprend les attentats 
et  complots diriges contre I'Empereur et, sa 
famille et les crimes tendant a troubler i'Etat 
par la guerre civile, l'emgloi illegal de la force 
armée, la devastation et le pillage public, on 
iiüra la série complete des faits qui peuvent 
&re compris sous la dknomination de haute 
trahison. 

La loi romaine est célebre par l'atrocitk des 
peines qn'elie appliquait a toute cette catkgorie 
de faits; ses dispositions, qui ont été suivies par 
l'ancieune loi francaise, s e  retrouvent encore 
aujourd'hui dans la legislation de plusieurs 
États de l'Europe; c'est ainsi qu'en Prusse, la 
peine demort doit etre appliquee aux coupables 
« avec le siipplice le plus rigoureux et  le plus 
capable d'efiayer n et que les enfants des con- 
damnés peuvcnt etrc exilCs ou reclus a perpe- 
tuite ! 

En France, aux termes de la Constitution de  
1848, article 5, la peine de mort est abolie e n  
matiere politique; mais cette disposition n'est 
applicable qu'aux crunes purement politiques 
et non aux crimes de droit commun connexes 
a des crinies politiques. La Belgique et le Brksil, 
qui le premier en avait donné i'exemple, ont 
efface de leurs codes la peine demort en matiere 
politique. (Voy. Conspiration, Peine,  LBse- 
Majeste.) EMILE CHÉDIEU. 

TRAITANT. Oflicier du roi qui se chargeait 
de  recouvrer les impdts, a certaines conditions 
reglees par un traitk. Le prince lui demandait 
une somrne convenue, et  lui abandonnait l e  
surplus de ce qii'il pouvait retirer des contri- 
buahles. (Voy. Perme,  Impots, elc.) J. DE B. 

TRAITE DES NOIRS. Voy. NBgres. 
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TRAITES POLITIQUES, DE COMMERCE 
ET D E  NAVIGATION. Le besoin de rapproche- 
meiit qui est inné cliez I'homme, envisagk au 
sein de chaque société, s e  fait egalement sen- 
tir de  nation a natioii, dlÉtat a Elat. Le citoyen 
traite avec son concitoyen pour les besoins ou 
I'agrkment de savie de chaqiie jour; les peiiples 
s'unissent entre eux par des conventions de 
dimrentes natures, mais qiii toutes son1 domi- 
nées par un senl et m&me mobile, le besoin de  
paix et d'assislance. Ceci est vrai depuis les 
premiers &es de la civilisation; mais il y a eu 
des transformations nombreuses et  bien mar- 
qiiées dans les causes qiii, a diverses époqiies, 
ont rapprochk les peuples et les gouverne- 
ments. Les grands traités des dix-septieme et  
dix-huitieme sihcles et du commencement du 
dix-neuvieme sont plut6 t produits par l'epuise- 
ment des forces matérielles des contractants 
qu'inspirks par leur mutuelle sympaihie; de 
nos jours, au contraire, l'estime, I'amitik, un  
vil sentiment de solidarite rapproclierit les peu- 
ples et les gouvernements; aussi a la premiere 
période s e  rattacheut les traites de paix propre- 
ment dits; a la seconde, les traités de commerce 
e t  de  navigation, etc. 

Les particuliers reglent et  nnissent leurs in- 
tkr6ts par des conventions ou coiitrats, conven- 
lioesl duorumpluriunzve i n  idem placitum con- 
sensus, comme dit la loi romaine(Dig. Depactis, 
l. 1.); les peuples par des conventions qui pren- 
nent le nom ghé r ique  de traités. Ces traités 
sont de  diverses sortes. La division la plus sim- 
ple et la plus vraie nous paralt etre la siiivante: 
traités politiques et traités économiques; les 
premiers deslinés a régler les grands intkrkts 
de suprkmatie, d'éqnilibre, de  paix et deguerre 
qui s'agitent entre les Etats; les seconds qni 
reglent les qnestions internationales de com- 
merce et  de  navigation, de tarifs de douane, 
de  postes, de chemins de  fer, de  télégraphe, 
etc. Aux traitks politiqiies appartiennent ces 
grands traités qui dominent I'liistoire moderne 
e t  qui, a partir du seizikme sikcle et  a la suite 
de  guerres longues et sanglantes, ont,  siiivant 
les fortunes diverses des armes, iixé I'éteudne 
territoi'iale el  déterminé les droits des grands 
Etats, tels les traités de Westpiialie, apres la 
guerre de Trente ans, d'utreclit, a la fin dii 
regiie de Louis XIV, de Vienne, en 1814 et 
18 15, de Paris, en 1856. Pour donner un exeni- 
ple de traitCs kconomiques, il siiflira de citer 
le traité de commerce conclu et signk i Paris 
le 23 janvier 1860, ratifié le 4 février entre la 
France e t  1'Angleterre et qni est le point de 
départ d'un nouveau sgsteme commercial pour 
la France et, par un entralnement necessaire, 
pour les diverses puissances de 1'Europe. 

Les traitks que nous a laissés l e  monde an- 
cien sont peu nombreux; les peiiples qui cou- 
vraient la surface du monde connii avaieut peu 
de rapports entre eux. Les Grecs et  les Ro- 
mains, que i'histoire nons montre comme oc- 
cupant le premier rang dans les destinées des 
clioses Iiumaiiies, moiitraient pour les autres na- 
tions un trop g rmd  dédain pour s'unir a elles par 
des conrentions dont le point de  depart doit tou- 

jours &tre 1'8galité des contractants. M. Egger, 
dans un Rfkmoire sur les traitks publiks dans 
l'antiquitk, a relevk, d'aprks des iuscriptions, 
les principaux traitks de In Grbce et de Rome. 
La chute de I'empire romain et les invasions 
des Barbares arreterent toute manifestation des 
principes et  des actes du droit des gens.Beau- 
coup pliis tard, c'est-a-dire vers le quatorzieme 
sibcie, le commerce, et surtout le commerce 
maritime, amenerent la reprise sériense des 
rapports internationaux. 1 

Les traitks politiqiies, comme les traitks kco- 
nomiqnes, sont soumis a certaines lois et a 
certaines conditions d'iine application com- 
muiie. De mCme que le droit civil requiert 
pour In validité des contrats entre particoliers 
diverses conditions, telles notaminent que le 
concours de deiis ou pliisienrs parties capables 
de contracter, le consentement de ces parties, 
une cause d'obligation, enfin nn objet certain, 
c'est-a-dire une prestafion due par i'un des 
contractants; de mCme poiir les trailés entre 
les nations, il faut également une cause licite, 
c'est-i-dire la possibilité pliysique e t  morale de 
I'eiigagement contracté, la capacité des parties 
contractaiites, la liberté de consentement, ou 
l'abseuce d'erreur, de  fraiide et  de violente. 
L'elfet de ces \.ices serait d'in~alider les trailks 
publics aussi bien que les contrats prives qui 
en seraient entaches. 

Reprenons une a une les diverses conditions 
que nous venons d'knumkrer. 

Tout traité doit avoir une cause licite; il faut 
que son objet soit physiquement et moralement 
possible. Ainsi aujourd'hui le maintien ou I'in- 
troduction del'esclavage ne pourrait faire l'objet 
d'un traité. Ainsi encore on ne saurait admettre 
comme valables des disposilions ayant pour but 
de porter préjudice aiix droits de tiers. 

La seconde condilion reqiiise pour 13 validité 
d'iin traité, c'est la capacité des parties con- 
tractantes, et, a ce  point de vue, il y a des 
distinctions a faire suivant I'objet du traitk. En 
priiicipe, le pouvoir de faire des traités appar- 
tienta tout souverain, quelles que soient I'éten- 
doe et la puissance de son empire: quelques 
constitutions seulcment en réservent la ratiti- 
cation au pailement. Dans les Etats mi-souve- 
rains, le clief a ,  sous ce rapport, un pouvoir 
plus ou moins étendu, suivant les convenlions 
qui ont orgaiiisé 1'E tal auquel il commande. Ainsi 
les gouvernements des Etats qui forment la Con- 
féclération germaniqiie ont le pouvoir de con- 
clure des traités, tandis que, dans la rkpiiblique 
dcs Fats-Gnis d1Amérique, ce pouvoir est refuse 
aiix Etats dont elle s e  compose et qui ne  peu- 
vent agir sans I'intervention do porivoir central. 
(Voy. aussi Suisse.) Au moyen Bge, le droit de 

1. Pour les traités politiques de IVantiquit8 (entre 
Athhnes et Sparte , entre Rome et Carthage , entre 
les empereurs Justinien et CosroEs, 561) on peut con- 
sulter Barbeyrac , StcppEkment au carpa irniversel dip2o; 
m a l i p e  de J. Dumont. Les trait8s conclus au moyeil 
5ge entre les priuces et les papes ont Bgalement 818 
recueillis dans lc mSme ouvrage. L'duumBration des 
recueils gknérnux et particuliers des trnit6s poli- 
tiques se trouvc a l a  bibliographie insBr6e a lafin dn 
tome 11 de notre nouvcllc Bdition du Pricis de Drait 
des gms, de G. F. de Jlarteus. 
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conclure des traités a 1315 souvent accordé ades 
rilles municipales et  commerqantes. En France, 
ce droit a subi de grandes vicissitudes. D'apres 
la Cliarte de 1814, le roi avait le droit de négo- 
ciation et dc  ratiíication de tous les traités. (Art. 
14.) Mais dii principe incoiiteste qu1auciinimp6t 
ne pouvait étre perqu sans le consentement des 
Cliambres résiiltait cette conscqiience quc tout 
traité de nature a agir siir la perception de I'im- 
p6t ou les tarifs de douaiie devait leur &tre 
soumis. Les choses se passaient ainsi sous le 
régime de 1830. L'article 6 !e la Constitution 
de 1852 donne an chef de  1'Etat l e  pouvoir de 
faire les traités de paix, d'alliaiice e t  de com- 
merce; un sénatus-consulte du 25 décembre de 
la meme année étend ce poiivoir a u r  modilica- 
tions de tarifs qui peuvent rbsulter d'uii trailé. 
RIais si les modifications de tarifs appartiennent 
exclusivemeiit au chef de I'Etat, le concours du 
Corps Iegislatif demeure necessaire pour les 
aulres clauses flnaiicieres qui seraient l'objet 
de  stipiilations internationales. 

Le consentement doit etre libre, mais quelle 
sera l'etendue de cette liberlc? Certains trai- 
tés de paix et d'alliaiice soiit souvent conclus 
a la suite d'évenemerits militaires oii politi- 
ques, dont lapression Ole n uneou i plusieurs 
des parties contractantes qiielque chose d'une 
pleine et entiere liberté morale. Ce que la rai- 
son et les principes repoiissent, c'est I'er- 
rcur, la fraude et la vlolence, une riolencc 
telle que le caractkre le plus fort et le pliis 
energique ,peut en etre ébranle, ce qui a lieii 
pour un Etat dans le cas de menace pour 
son existeuce ou son indcpendance, poiir le 
souverain et  ses représentants dans le cas de 
meuaces sérieuscs et  facilement réalisables a 
leur vie, a lcur lionneur , a leur liberte. Ce que 
les chefs d'Etat el  leurs represeiilants ne  doi- 
vent pas oublier vis-a-vis des faibles, c'est que 
a1'iujustice est un mauvais fondemeiit sur lequel 
le monde politiqiic ne saurait blt ir  que pour sa 
roi11e.n (N. de Talleyrand aii congres de Bienne.) 

11 n'y a pas de forme précise pour constaler 
les traites internationaux. Un traite exislc des 
que l'une des parties s'est engagée avec la pen- 
see d'&tre liée par l'acceptation de l'aiitre et 
que l'acceptation de cette autre partie cst con- 
slalée. On doit cependani reconnaltre que plu- 
sieurs publicisles ne reconnaissent de traites 
obligatoires que ceux qui sont rédigcs par 
écrit ; c'est, comme le fait observer Pinheiro- 
Perreira dans ses notes sur hlarteiis, confondre 
Tobiigation civile avec Yobligation naturelle. 
Les Iégislateurs orit eu sans doote raison, pour 
fermer la porte a d'iriterminables litiges, d'é- 
tablir que l'on coiisidérerait comme nul tout 
traitb dont on ne pourrait pas produire iin do- 
cument signe par les deur  parties contractan- 
tes: mais ce n'est Ia qu'une précaution. L'écri- 
ture n'est que 1s preuve du conlrat, elle n'est 
pas le contrat. 

La 'langue latine a longtemps Servi de langue 
Iiabituelle dans la pratique diplomatique; inais 
depuis le dix-septihme siec,le la langue fran- 
p i s e  s'est substiluke presque partout a la lan- 
gue \atine, sans b e  cepend~nt obbgatoirc. Le 

gouvernement ottornan a seul aujourd'liui la 
prétention et I'usage de se  servir de la langue 
turque daiis ses conventions diplomatiques: il 
faut alors et daiis les cas semblables faire une 
traduction du traité; cliaquepartiesigrielesdeux 
exem~laircs. On comnrend facilement combien 
il importe de  préveri;r toutes les difficliltc's qui 
peiivent resulter de  dispositions obscures ou 
éqaivoques. 

On distingue les traités en conventions, coii- 
venlions transitoires, accords et traiti.~ propre- 
ment dits. En general les conventions ont pour 
objet des atraires deferminees et transitoires, 
s'accomplissant et s e  consommant par iin acte 
uniqiie, telles que des traités de limite, de 
cession et d'8cliange. Le carac.tere de ces con- 
ventions est d'etre perpétuelles. Les traites 
proprement dits engendrent, au contraire, des 
prestations successives el reiterées, tels des 
traités d'alliance ou de  commerce. 

11 arrive rarement rpie les chefs d '~ t a t  trai- 
tent personnellement et sans intewédiaire. 
Cela a eu lieu dans des circonstances recentes 
de l'histoire contemporaine. A Villafranca ( t  859) 
I'empereur des Francais s'est mis en rapport 
direct avec l'empereur d'butriclie. Habituelle- 
ment les négociations ont lieu par des inter- 
mediaires auxqiiels on donne le nom générique 
d'agents diplomatiques. (Voy.  ces divers mots.) 
Le caractere dont ces agents sont revetus, leur 
donne capacité pour ouvrir et suivre les négo- 
ciations qiii intéressent leur gouvernement ; 
duns certains cas ils recoiverit, poiir traiter iine 
affaire determinee, une aiitorisation particu- 
liere, pleins pouvoirs, d'ouleur vient la déno- 
mination de  plénipotentiaires. Ces pleins pou- 
voirs ostensibles sont souven t accompagnes 
d'instructions speciales et  secretes. Aussi, bien 
qu'en principe le souverain soit engagé comme 
tout mandan1 par son mandataire lorsque ce- 
lui-ci a agi d a n ~  les limites de son plein pou- 
voir, il es1 d'usage, en depit meme de la pro- 
niesse de ratiflcation, de subordonner la validite 
ct l'eficacite du traité a la ratilication et  a l'é- 
change qui en sont aujourd'hui le complément 
nécessaire. La ralilicalion qui ne s e  refuse que 
pour des raisous majeures, impossibilite pliy- 
sique d'eréciiter, erreur rnutuelle des parties, 
cliangement des c,i rconstances, non-concours 
dii pouvoir législalif quand ce concours cst  
iiécessaire, a pour preniier et  principal re- 
sultat de constater que le mandataire n'a pas 
dépassé les limites de ses pouvoirs; en cas de  
pouvoirs tacites, elle les atleste et les con- 
firnie; elle donne ensuite pleine eflicacitc, en 
général avec force retroaclive aii traité conclu. 
11 ri'est pas douteux que La ratificatioii ne puisse 
&(re suppléee par des actes équivalents et no- 
tammcnt par I'cxécution. 

Les traités de commerce et dc navigation 
ont pour biit principal de faciliter les relations 
internationales du commerce maritime. En re -  
glanl la libre fréquentation, par les bdtiments 
marchands d'une puissance étrangere , des 
ports ouverts , ils renferrnent quelqiiefois des 
stipiilations concernant les lois de douane; et  
re\d\vernent i ccs d ~ o i \ s  r\e &.mane et aux 
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droits de navigation ils prononcent soit le trai- La France a couclu des traités de commerce,, 
lement national, soit le traitemcnt de la na- non-seulement avec les nations eurovéennes; 
tion la plus favorisée, soit I'exacte réciprocité; 
quelquefois mCme ces trois conditions reunies 
sont stipulées , comme dans les traites conclus 
le sikcle dernier entre la France et  I'Espagne. - On compte au moins de  150 a 160 traités (le 
commerce et  de navigation conclus depuis deux 
si&cles, qui stipulenl, au profit de la navigalion 
et du commerce des Etats contractants, le trai- 
tcment de la nation la plus favorisée. La con- 
cession du traitement national est plus rare; 
souvent elle n e  concerne que les droits de  na- 
vigation; d'autres fois elle s'etend aux droits 
de  doiiane. Pour des exemples , voy. de Ciissy, 
Phases ct causes c6lebres du droil marilintc? 
des nalions, t. 1, p. 76. 

En général, la réciprocité doit Ctre le prin- 
cipc des traites de commerce; il faut qiie pour 
les divers contractants ils protegent, etendent 
ou restreignent dans iine mesure égale la li- 
berle du commerce; en effct, siiic-ant GBrard 
de Rayneral: « Les traites qui n'oiit pour base 
que la convenance de I'un des contractants ne 
sauraient, comme tous les actes i~uilatéraux, 
subsister sans violeiice, sans discussion , et 
sans qii'il en resulte iine tendance perpétuelle, 
d'une part, a les etendre, de l'autre, a les en- 
freiudre. u 

Les traités de commerce contiennent liabi- 
tuellement des clauses concernant les temps 
de paix et d'autres coucernant les temps de 
guerre. Les premieres roulent habiluellement 
sur  I'importation, I'exportation, l'enlrepót et 
l e  transit des marchaiidises, sur les douaiies, 
les droits de  iiavigation, tels qiie les droits de 
tonnage, ancrage, pilotage, elc., sur les qua- 
rantaines, les peages, le séjour des bitiments 
dans les docks et des marchandises dans les 
iiiagasins de la douane, sur les primes a l'ex- 
portation ou a I'importation; - sur  l'cxercice 
clu clroit de prkemption, etc.; sur la designa- 
tioii des papiers de bord doilt le capilaine ktran- 
ger  doit Ctre muni ; sur les cas d'angaries et  
arrets de prince (voy. Embargo); siir l'admis- 
sion des consuls et  l'btendue de leurs droits; 
sur la position des nkgociaiits étrangers. I'lu- 
sieurs traités suivaiit la sitiiation des contrac- 
lants contiennent des stipulatioiis relatives aux 
colonies et a la pkclie. Enfin, la durée de ces 
traités est iiidiquée. 

lJour le temps de guerre, la plupart des trai- 
tés de commerce interdisent les reprksailles; 
aiitorisent, en cas de rupture, les negociauts 
d'une nation établis sur  l e  territoire de  l'aiitre 
i se  retirer dans un delai plus ou moins pro- 
longc, eux et leurs familles, leurs vaisseaux et  
leurs proprietés; déterminent les conditioiis du 
blociis; designent les limites de la mer terri- 
toriale dans lesquelles la poursuite de I'eiinenii 
ne  peut avoir lieu sans que le poursiiivant ne  
porte atteinte a I'indépendance de 1'8tat rieu- 
tre; etc. Des clauses spéciales dkterminent 
aussi Ics conditions du conlmerce marilime eii 
temps de guerre, poiir les natioiis restées neii- 
tres; elles specifient la contrebande de  guerre, 
les conditions dcs priscs, clc. 

elle en a contracté avec les peuples de 1'~rnbZ 
rique, de I'Afrique et de 1'Asie. Pour l'Europe; 
les plus importaiits sont ceux conclus avec lee 
Pays-Bas(25 juill. 1840), avec le Portugal(9mars 
1853), avec la Russie (14 juiii 1857), avec la 
Turquie (29 avril 1861). En Amérique, avec le$ 
Etats-Unis (24 jiiin 1822). avec le Bresil (7 juin 
1826), avec la Bolivie (9 dec. 1834), avec I'U- 
ruguay (8 avril 1836), avecHaiti(12fkvr. 1838), 
avec Venezuela (25 mars 1843), avec I'Equa- 
teur (6 juin, mCme année), avecle Cliili (15sept. 
1846), avec Guatemala ( 8  mars 1848), avec 
Costa-Rica (1848), avec Paraguay (4 niars 1853), 
avec la Conkderatioii Argentine (10 juill., mCme 
année), avecla ñouvellc-Creiiade (15 mai 1856), 
avec Salvador ( 2 janv. 1858 ), avec Nicaraguti 
(1 1 avril 1859), avec le l'erou (9 mars 1861): 
En Afrique, avec Tunis (15 nov. 1824), aved 
Padagascar (!2 sept. 1862). En Asie, avec la 
l'erse (12 juill. 1855), avec la Chine (27 juin 
1858), avec le Japon (9 oct., meme aniiée). 

Un fait economique importan1 domine au- 
jourd'hui les rJpports commerciaux des Etats. 
La France est eiitree recemment dans une voie 
nouvelle par le traité de commerce conclu avec 
VAngleterre, le 23 jaiivier 1860, dont les prin: 
cipales dispositions inaugurent, pour I'activitf 
commerciale du monde, une $re nouvellc de 
liberté. La nécessitk de rnainlenir dans no*. 
rapports commerciaux une certaiiie harmonie, 
et pour Bviter, comnie le dit M. Paul Boiteau 
les Traités de comftwrcc, p. xxx, (f qii'un seni 
peuple. devienne pour noiis le commissaircgt9 
neral de tous les autres a ,  le gouvernement 
fi.anpais a ,  postkrieurenient au traile de janvie 
1860, contract6 d'autres traites de comrnerd 
avec differents peuples conirnerqants et indus. 
triels : avec la Belgique le ter niai 1861, ave? 
le Zollverein le 2 aout 1862, avec l'ltalie en 
1863, avec la Suisse en 1864. D'autres traitkd. 
sont en voie de nbgociation avec divcn pa S, 
notaiument avec Borne, la Hollande et la SukKe. 

Dans les deux grandes divisions indiqiied! 
au début de  cet arlicle viennent se ranger 
rarieté iufinie de traites dont I'appellation 
cise et  indique le but et la nature spkciale, 
les traités d'alliance, de subsides, de limit 
de cession de territoirc, les truites pour l'abo 
tion de la traite des noirs, les traites relatifs LR 
la proprieté littéraire, artistique et industriell i a  
aux postes, aux télégraplies, au r  cbemius $ti 
fer, etc. EA+ 

crimes el délils de droit commun, les trait 
d'extradilion. Pendant longtemps, I'usage, 
pour mieux parler, I'abiis di1 droit d'asile (voy, 
Asile) et l'exageralion du principe de la soy 
veraineté dii territoire ont fait repoussfr le$ 
traitcs d'extradition. Aujourd'hui, les gouver- 
neinents, eclairés sur les résultats moraux M 
sociaux de l'estradition, se prktent volonti&~ 
aux traités destines a régler cette mesurc. La 
facilites de locomotion, agrandies cliaque jodr 





nuantes; il est de son devoir de dire la vkrité, 
et toute la vérité. 

Apres tapt d'attaques violentes auxquelles 
ces traités ont kté en butte, il y a peut-&re 
quelque mérite plaider les circonstances at- 
ténuantes; il y a dans lous les cas qiielqiie cou- 
rage a le faire, et nous croyons aiissi quelque 
ulilité. La passion, en politique, est de mauvais 
conseil. Partout elle aveugle, ici elle inspire 
encore des rancunes et quelquefois des actes 
qiii seraient regrettables, lors meme qu'ils ne 
seraient pas nuisibles. Et poiirquoi, aprPa cin- 
quante ans, coriserverions-nous des sentiments 
passionnés, n'avons-nous pas réussi a defaire 
une grande partie de ce qui a kté fait contre 
nous? Si la Belgique et la Hollande sont sépa- 
rkes, c'est que i'bpée de la France a tranché les 
liens qui les nniasaient; si 1'Iialie est unifiée, 
c'est grice au sang francaisversé sur les champs 
de bataille de blagenta et de Solferino; la Savoie 
et Nice ont été reunies a la Frdnce sans comp- 
ter les autres modilications qiie nous avons 
fait subir aux trailés de Vienne. 

Nous avons donc eu notre revanche, assez 
pour que les dernieres rancunes tombent. Ces 
rancunes Ctaient aussi parfois portées trop loin 
par quelqnes-uns de nos compatriotes; il est 
des choses que l'amour de la patrie ne noiis 
commande pas. 11 ne nous commande pas, no- 
tamment, de pousser L'esagération aii point de 
nous proclamer abaissés la ou il est évident 
que nous ne le sommes pas. Que'd'hyperboles 
n'a-t-on pas d6bitées sur la perte de la bataille 
de Waterloo! Apr6s vingt-cinq ans de guerre. 
pendant lesquels les victoires se comptent par 
centaines - est-il un de nos lecteurs qni en 
sache par cceur la longne el glorieuse liste?! - 
apres tant de victoires, disons-noiis, nous es- 
suyons une défaife, et il est des hommes qui 
croient qiie le patiiotisme leur commande de 
ne parler de Waterloo qu'en poussant des cris 
de vengeance! Qiie dirait-on d'un joueiir con- 
stamment heureux qui ne saurait pas subir une 
perle de bonne grice? D'ailleiirs, au point de 
vue militaire surtout, n'est-il pas gloriezcx pour 
nous, noiis soiilignons le niot, qiie les armées 
de toute I'Europe, que des popiilations dis fois 
plus nombreuses que nous aient dii se reunir 
pour nous vaincre, el  que - chose plus glo- 
rieuse encore - aprés nous avoir vainciis. on 
se  soit encore senti objigé, malgré tant degriefs, 
de nons respecter. Ecoirtons, siir ce point, 
notre grand historien national, auquel I'etran- 
ger ne reproche qu'nne chose, c'est d'eire trop 
Franpais: «Du reste. dit-il en rksumant les 
travaux Ju congres de Vienne, a I'kpoque dont 
nous parloiis, cette politique etait natnrelle, 
elle résultait forcément d'unelongue et effroya- 
ble lutte, et il ne fant pas la reprocher trop 
amerement aux diplomates qiii. en échafaudant 
celte politique d'antagonisme contre la France, 
se croyaient en état de défense 1Pgitime. Il ne 
faut pas non plus oublier que les personnages 
qui dirigeaient le congres, quoique ennemis de 
la France, surtout de la révolution francaise 
qu'ils avaient combattue vingt-cinq ans, et en- 
traines par une rkaciion violente, s'fforeerelzt 

cependant de contenir cette rkavtion dans de 
certaines limites. En beaucoup de choses, ils 
se conduisirent en esprits parfaitement sages, 
car ils étaient, apres tout, les premiers Iiom- 
mes de leur siecle, les plus liabiles, les plus 
éclairés, et quoiqiie a la tbte de la contre-rk- 
volutiori européenne, ils se montrerent plus 
raisonnables qiie les contre-rCvolutionnaires 
allemands, siiisses, italiens, espagnols, fran- 
p i s  ne I'étaient chez eux. Pouvant arreter les 
contre -révolutionnaires suisses, ils le flrent, 
et réduits a ne donner que des conseils a ceux 
d'ñspagne et de France, ils leur en donnerent 
d'excellents. Eníln, en écoutant cliacun I'am- 
bition de leiir pays dans le tracé des fronti6w 
des Etats. ils laisserent nbanmoins, dans les 
traites de cette époqiie, sur i'abolition de i'es- 
clavage, sur la liberté des fleuves, des princi- 
pes digiies de la Hevolulion francaise, dont ils 
ktaient par naissance et par devoir les ennemis 
inflexibles. a 

Qu'ou cesse donc d'exploiter les traitbs de 
1815, pour surexciter le sentiment francais; !es 
esprits chagrinsi qui se plaisent a ce jeu dan- 
gereux pourraient, 6 un moment donné, met- 
tre en péril la pair dii monde. C'est, au con- 
traire, la concorde entre les peiiples civilisés 
que nous voudrions precher, concorde dont 
dépendent les progres des intérets moraux au- 
tant que des intbrkts maleriels. Nous ne te- 
cons pas a maintenir intacts les arrangements 
de 1815. Lo plupart de ccs arrangements nous 
sont indifférents, nous en désapprouvons d'au- 
tres e t ,  sommc toute, nous n'avons que de 
rares éloges a donner. Rous voudrions seule- 
meiit que les modilications qui poiirraient en- 
core parallre désirables s e  fissent aux moindres 
frais possibles; nous n'osons pas esperer gu'on 
réalisera un changement important sans qu'il 
en coiite pliis ou moins de sang et d'argent. 
Encore, si I'on était sbr de faire du déflnitifl 
Mais les opinions, les idées, les intkrets, les 
circonstauces changent, et ce qui a paru dési- 
rable Iiier sera peut-etre rbpudik demain; voild 
poiir les goiivernés. Quant aux gouvernantu, 
l'ambition, I'esprit de domination les inspi- 
rera dans l'avenir aussi souvent que dans le 
passb, et les elTets de ces passions se feroa 
sentir sous toutes les formes de gouvernement; 
les rkpubliques n'ont pas été moins conqub 
-antes que les monarchies. J ,  

11 nous resterait a faire connaltre les prin- 
cipales dispositions des traités de 1815; mais 
comment analyser en rluelques colonnes les 
2,000 pages du recueil de M. Amyot (le Congrbr 

1. On entend encore.  mais de moins en  molnr. 
des personnes garder une vive rancune anx natlooa 
qni ,  dans un intSr&t de  lbgitime dhfense, out envabt 
notre territoire, et ees  memes personnes tronvent 
tont naturel que nous ayons enrahi le territoirebs 
ces  nations dans un  but de conquete. Les hommea 
qui ne  s e  g&neut pas de montrer ainsi qu'ils out de= 
poids e t  deux meaures feraient croire qn'ile aont 
dhnubs de tout sentimint de  justice. Dans toua lei 
cas leur patriotiame est mal entendu, i l  n e  consiste 
comme le  sentiment de nationalit6 de bien des gens: 
qu'en une haine aveugle de 1'8tranger. En eonflr- 
mant les peuples  dan^ des idbes d'antipatbie interna- 
tionale, on ne  contribiie %ubre A consolider la palz 
et a acsurer les progres de la civilisation. 



D Vienne et les trailés de 181 5 ) ,  que l'infati- 
gable Cditeur a su rendre si complet? Nous nous 
bornons done a y renvoyer le lecteur. ainsi 
qu'aux mots Confédération germanique et 
Sainte-Alliance, et a reproduire ici les prin- 
cipales dispositions de l'acte du Congres de 
Vienne. 

Article 1". .Le  duch6 devarsovie, Al'exception des 
provinces et districts dont il a Ate autrement disposb 
dans les articles suivants, est reuni A l'empire de 
Russie. I l  Y sera lié irr&vocablement Dar s a  consti- 
tution, pónr &re poss6d6 par S. A l .  i'empereur de  
toiites les Rnn9ies, ses heritiers e t  aes sulcassPiirs, u 
~crpBtuit6..So MaieatLI lmp&riale sc réscrva de don- 
ñer-a cct Éta t .  iÓuisbant-dpune administratiou dis- 
cncte ,  lpexten;i6n iutbrienre qu3e1le jugera conve- 
nuble. Elle ~ r e n d r a .  avec ses autres titres. celui de 
czar,  roi dé Pologne, coufnrmément aii protocole 
usitk et consacre pour les titres attachds a ses autres 
possessions. 3 

Les Polonais, sujets respectifs de  l a  Russie, de 
I'Autriche e t  de l a  Prusse, obtieudront une  repr6- 
sentation et des institutions nationales rbgl6es d'a- 
prbd le mode d'exlstence politique qnc chacun des 
gouvernements auxqnels ils appartiennent jugera 
utile et  convenable de leur accorder. 

2. .La  partie du duch6 de Varsovie que S. M. l e  
roi de Prusse possedera en  toute souverainetti et  
propri6t6 pour lu i  et  aes successeurs, soiis le  titre de 
grand-duch8 de Posen, sera comprise dans l a  ligue 
suivante :.... i 

Suit l a  delimitation des frontihres de l a  Prusae e t  
de l a  Russie. 

3 A5. DBlimitation de la frontiere entre l a  Russie 
et  1'Autriche. 

6. .La  ville de Cracovie avec son territoire est  
dbclarée A perpbtuité cité l ibre,  independante e t  
strictement neutre,  sous l a  protection de la Russic, 
de I'Autriche et de la Prusse.. 

7 et  8. DBlimitation du territoire de Crncovie. 
8. Les cours de Russie. d'hutriche e t  de Piusse 

s'engagent A respecter et  faire respecter en  tout 
temps l a  neutralitk de l a  ville libre de Cracovie et  de 
sonierritoire;  aucnne force armbe ne  pourra jamais 
y &tre introduite sous quelque pretexte que ce 8oit.n 

E n  revanche, i l  est entendu et expressement sti- 
pul6 qu'il ne  pourra &re accordb, dans la ville libre 
e t  sur le  territoire de Cracovie, aucun asilr ou pro- 
tection A des transfuges, deserteurs ou gens poursui- 
vis par l a  loi , appartenant au  paya de l'une ou de 
I'autre des hautes puissances susdites, e t  que ,  sur la 
demande d'extradition qui pourra en  &tre faite par 
lea autoritks compBtentes, de  tels individiis seront 
arretks e t  livrks sans delsi , sous bonne escorte, a la 
garde qui sera chargbe de les recevoir A la frontibre. 

10 a 14. Disposiiions relatives A l a  liberte indivi- 
duclle dans la ville de Cracovie, e t  a l a  navigation 
en Pologne. 

15. S. M. le roi de Saxe renonce A perpétuitb, pour 
Iiii et  tous ses descendants et successeurs, en faveur 
de S. M. le roi de Prusse, A tous ses droits et  titres 
sur les provinces. districts e t  territoires du royaume 
de Saxe dksignés ci-aprds :.... 

Dbsignation des territoires de Saxe ckdda A l a  
Prusse. 

16. Titres du roi de Prusse, comme duc de Saxe. 
17. c LIAutriche. la Russie, l a  Grande-Brctapne 

et IaI'rance narantissent A S.-M. le  roi de  Prusse. - -  ~ - -  

ses deacendauta et  snceesseurs, la possession des pays 
desirn6s dans I'article 15. en  toutc ~ r o ~ r i e t b  et  sou- 
verainetb.. 
18 A 22. Organisation intdrieurc de la Saxe indb- 

peudante et de l a  Saxe c6dee i la Prusse. 
23. , S. M. le roi de Prusse ktant rentrke, par suite 

de la dernihre gucrre.  cu  possession de plusieurs 
~rovinces  et territoires au i  avaient BtB cedbs Dar la 
pair de Tilsitt, il est rec'onuu etdbclar8, par lé pré- 
aent article, que Sa  Majesth. ses heritiers et  succes- 
aeurs possbderont de nouveau, couime auparavant , 
e n  toute souverainet& etproprietk,  les pays suivants, 
sav,oir : ... 

Enumeration des territoires et  villes de l a  West- 
phalie, 
24. Enumdration des pays cedes A l a  Prusse sur  la 

rive droite du Rhin. 
25. $uumkration des pays c b d 6 ~  B l a  Prusse sur la 

rive gauche du R in. S. M. le  ro i  de  Prusse e n  
rbunissant A ses Z t i t s  les provinces et  districts desi- 
gnbsdans le pr6sent article , entre dans tous les druits 
e t  prend sur Iui tontos les charges et tous les engage- 
ments stipulds par rapport A ces peys detaches de l e  
Franee dan8 le trait6 de Paris du 30 mai 1814. 

a Les provinces prussiennes sur  les deux rives du 
Rhin jusque au-dessus de  la ville de Cologne, qui se 
trouvera encore comprise dans cet arrondiseement 
porterout le nom de graud-duch6 du Bas-Rhin, et  S: 
Maiestb en  urendra le titre.. 

$6~30. ~ ' t hec to ra tde  Hanovre est Brigéenropaume. 
DBsipnation des limites. 
31. S%. M. l e  roi de Prusse e t  S. M. lo roi du  

Royaume-lJni de la Grande-Bretagne e t  dellIrlande 
roi de Hanovre, consentent mutuellement A ce y l i i  
existe trois routes militaires par leurs États respec- 
tifs, savoir : 1. une  de Halberstadt par  le pays de Hil- 
desheim A Miuden; 2' une de  la Vieille-Marche par 
Gifhorn et Neustadt A Minden; 3' une d'osnabruck 
par Ippenburen et Rheina A Bentheim. Les deu r  
premi8res en  faveur de l a  Prusse, e t  l a  trcisieme e n  
favrur du Hanovre.. 

32 A 36. Les ducs d'oldenbonrg, Mecklembonrg. 
Sehwkriu . Mecklembourg-Str6litz e t  Saxe-Weimar 
prennent le titre de grand-duc. 

37 A 59. Cession de territoires faite par  le  rol d e  
prusse a u  grand-duc de Saxe-Weimar. 

40 A 43. Cession a l a  Prusse de l a  principaute de 
Fulde du comt6 de Hanau , de l a  ville de Wetzlar e t  
de divirs districts mkdiatis6s. 

44 et 46. Cession a l a  Bavihre du grana-duch6 de  
Wurzbourg e t  de la principautk d'Aschaffenbourg. 
Droits et  prérogat ive~ du prince-prfmat (s8cularisb). 

46. . L a  ville de Francfort avec son territoire te1 
qu7il se trouvait e n  1803, est dkclar 'e libre, et  \era 
partie de la Diete germanique B.... dgalitb des droits 
entre les citoyens des diverses communions chr6- 
t iennes, etC. 
47. SS.  A. R. le  graud-duc de Hesae obtient, en  

échange du duche de Westphalie, qui est cede A S. M. 
le ro i  de Prusse, un  territoire sur  la rive gauche du 
Rhin, dans le  ci-devant dbpartement d a  Mont-Ton- 
nerre,  comprenant une  population de 140 000 habi- 
tants. Son Altesse Royalo possedera ce terEitoire en  
toute souverainet6 et propribté; ello obtiendra de 
meme l a  propriete de la partie des salines de Kreutz- 
nach sitube sur la rive gauche de l a  Nahe; i a  souve- ' 

rainetB en restera B l a  Prusse. 
48. .Le  landgrave de Hesse-Hombourn est rAint6- 

gr8 dans ses p o ~ e s s i o n s ,  revenus, droi tse t  rCpor t s  
politiquea dont i l  a 6th prive par suite de ia Confk- 
ddration rh8nane.n 

49 A 52. DispositiOUs relatives A divers petits ter- 
ritoires sitnk% sur  l a  rive gauche du Rhin. 

53. .Les princes souverains et  les villes libres 
dlAllemagne, en  comprenant dans cette transaction 
LL. MM. I'empereur d'Autriche, les rois de  Pruase, 
de Danenark  et des Pays-Baa, e t  nommbment: r 

L'empereur d9Autriche e t  le  roi de Prusse? pour 
toutes celles de leurs possessions qui out ancieune- 
ment appartenii A I'empire germanique; 

L e  roi de Danemark pour le duch6 de Holstein; 
L e  roi des paya-Bas pour le grand-duch6 de  Luxem- 

bO$L&ilissent entre eux une conf6ddration perp6- 
tuelle qui portera l e  nom de Confedbration germa- 
nique. 

54. .Le  but de  cette confBd6ration est le  maintien 
de l a  surete extbrieure e t  int6rieure de 1'AI emagne 
de I'indépeudauce e t  de l>inviolabilit6 desdta ts  con! 
f6d8rés.. 

55. .Les membres de l a  ConfbdBration, comme 
tels. sont bgaux en droits. ils s'obligent tous Bgale- 
ment A maintenir I'acte qni constitue leur union. 

56 a 62. Constitution de 1aDiete germanique; rbpar- 
tition des vojx. etc. (Voy. Conféderation germanique.) 

63. Les Etats de la ConfbdBration s'enrraaent A 
d&feudr$, non-seulemenl 17Allemagne enti6Te; maia 
chaque Etat individuel de I'Uniou, en cas qu'il soit 
attnqu8, et  se garautissent mutuollemcnt celles de 
leurs posaession8qui se trouvent compriscs dan8 cette 
union. 

~ L o r s q u e  la guerre est dkclarde par l a  Couf6dbra- 
tlon, ancun memhre ne  peut entamer de ndgocia- 
tions particnlibres avec l'ennemi, ni faire la paix ou 
un armistice, sans le consentemeiit des autres. 

Les fitats conféd6r4s slengagent de meme A n e  se 
faire la guerre sous aucun pretexte, e t  a n e  point 
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119. Iuvitation aux  puiaaanccs r6uuics au Congrba, 
aux princes et anx villes libres qul y o u t  conconru, 
d'accbder an prbsent acte. 

120. La laugue frangaisc, adopt8e pour  cet acte, 
pourra &re remplache par uno autre dans les trait8a 
subsbquents. 

121. Ratification du traith par le Portugal. DQp8t 
6 Vieuue. Signatures. 

Depuis 1815, les cliangements de territoire 
suivauts ont eu lieu : 

La Belgique s'est détacliée de la Hollande 
(traitk de  Londres du 19.avril 1839). 

La Prusse a perdu Neufcliitel (traité du 26 mai 
1857). 

L'hutriche a acquis Cracovie jnovembre 1846), 
mais perdu le lilanais (traité de  Zurich, no- 
vembre 1859). 

Le royaume de Sardaigne s'est transformé 
en roraume d'Italie en absorbant le lilanais, 
Parme, Modkne, Toscane, les Deux-Siciles, les 
Marches et  l'0mbrie (voy. Italie), mais il a ckdé 
la Savoie e t  Nice. 

La France a acqnis la Savoie et Wice (mars 
1860). 

La guerre de  Crimée a produit également 
quelques remaniements, mais ces remanie- 
ments n'ont aucun rapport avec les traites de 
1815. MAURICE BLOCK. 

TRANSIT. Passage de marcliandises au tra- 
ver6 d'un pays. Pendant longtemps ce passage 
n'était, par suite de réniiniscences des temps 
barbares, obtenu poiir les marchandises qu'a 
tilre onéreiix. La taxe de transit est sur  le 
point d'Ctre supprimbe dans tous les pays ci- 
vilisés. 

TRANSVAAL e t  ORANGE. Deux ~ t a t s  ind8- 
pendaiits de I'Afrique australe, formés par les 
colons d'origine hollandaise (Boers) qui n'ont 
pas voulu subir la souveraineté de l'Angleterre, 
devenue maltresse des colonies du Cap et de 
Natal, qui les bornent au sud et  a I'est. L'uu 
et i'autre sont constitués en républiques et  
gouverubs par des prksideuts temporaires. 

1. LE TRANSVAAL, hornéau sud par la riviére 
Yaal oii Ky-Gariep, est séparé, a I'est, par les 
inonts Kohlamba ou Drakenberg, dc la colonie 
de Natal et de la région maritime Iiabitée par 
les Cafres Amazulu et Amasuasi. Au nord et  a 
l'ouest il n'a d'autres limites que les préten- 
tions territoriales des Portugais de Mozambique, 
et  la ligne, encore indéterminée, ou l'abaisse- 
meut du sol et  les pluies tropicales sriscitent 
les íikvres fatales aux Eiirop6ens. Le Transvaal, 
qui s e  compose de plusieurs plateaux étagés, 
dont quelques-uns atteigneut 2,000mktres d'al- 
titude, es1 une région salubre, baignée par 
divers corirs d'eau torrentiels, dont la réunion 
forme les rivikres de  ~'Élbphant et le Limpopo, 
courants inconnus dans leur partie inférieure, 
mais qui s e  déversent probablement dans la baie 
de  Delagoa, le premier sous le nom de rivikre 
de Lorenzo hlarquez, le second sous celui de 
Inhampura ou nio de I'Ouro. On évalue la su- 
perlicie a 20 millions au moins d'hectares, la 
population a 60,000 Iiabitants envirou. La ca- 
pitale est Potchefstrom. 

11. L'ORANGE, au sud du Vaal ou Ky-Gariep, 
fleuve qiii l'entoure aussi a l'ouest, est séparé de 
la colonie anglaise du Cap, par le Nu-Gariep, ou 
fleuve Ornnge. Oo estime sa sriperlicie a 18 mil- 
lious environ d'hectares, sa population a 49,000 
Iiabilants envicou. Sa capitale est Blbmfontein. 

Dans les deux Etats, l'immigration hollan- 
daise entretient l'esprit national et accroft an- 
nuellement les forces. 

Sur les territoires de ces deux ~ t a t s  et  dans 
le pays euvironnaiit résident el  campent di- 
verses peuplades iudigenes, dont I'alliauce ou 
l'liostilité est  un élément essentiel de la vie 
des Boers. On n'en évalue pas le nombre, dans 
l'Etat d'0range . a moins de  80,000, Griquas 
demi-hollandais ; dans l e  Transvaal, a 100,000, 
Cafres et Montabis. Les voisius les plus re- 
doiités au debos sont les Bassoutos. Cafres 
belliqueiix de l'est , a peu prks soumis a I'in- 
fluence auglaise par les missionnaires protes- 
tants. La questiou des frontiéres, les enleve- 
menls de' troupeaux, les avauies rkciproqiies 
ont créé, entre les Boers e t  les Cafres, un  état 
d'hostilité presque permanent. A ces causes de  
troubles s e  joignent des conflits fréqnents entre 
les deux républiques, ou plutdt les deux fa- 
milles présidentielles qui les gonvernenl. Pour 
comble de malheur , ces États, enclaves dans 
l'intérieur, n'ont pas de débouchk sur la mer. 
Par toutes ccs causes leur avenir, a supposer 
qu'ils ne  soient pas un jour absorbés par les 
colonies anglaiscs, paralt borné a de modestes 
proportioiis. JL'LES DWAL. 

TRAVAII;. 11 y a ,  dansles mots qui semblent 
le moins s'y preter, une  parlie abstraite qui 
ne s'en dCgage que lorsqu'on s'étudie a les 
definir. Quoi de plus simple, de plus limité en 
apparence, que ce  mot de travail daus son 
acception la plus iisuelle! Essaye-t-on de s'en 
rendre compte, c'est l'kconomie entikre des 
sociétes que l'on découvre. L'homme I I'etat 
de nature n'a eu que ses bras pour s e  suiIire 
et son iutelligence pour rCgler le meilleur em- 
ploi de  ses bras. La satiefaction de ses besoins 
etait siibordonnke a son activitk. Pour s e  nourrir, 
s e  v&lir, s e  mettre a l'abri, il a di1 agir, s'in- 
génier, pourvoir a s a  défe~ise comme a sa con- 
servation. Ce n'était pas seulement iin iustinct 
cliez lui, c'élsit une destinatiou. Supposez-le 
pourvu de tout, sans effort a faire, sans obstacle 
a vaincre, a quoi eht ahouti son passage sur 
cette terre? 0u I'eOt conduit une existence pu- 
rement contemplative? L'esprit s e  recuse a le 
concevoir; il ne saurait imaginer une agitation 
sans objet : s i  I'liomme s'agite, c'est du moins 
pour iin objet déterminb. Dans les premiers 
ages du monde, il ne songe qu'a vivre; plus tard, 
quandl'aisance est venue, il songe a bien vivre. 
Mememodilicatioii dans la tache qu'il s'assigne. 
Au début elle ne va pas au dela du besoin iudivi- 
duel; tout au plus s'étend-elle a la famille. Avec 
la tribu la thche s'agrandit; l'esprit de groupe 
s'en mele et porte l'effort plus loin, aussi loin 
aiie cet effort est com~atibie avec les mceurs 
nomades. La vie sédeniaire y ajoiiteun aiguillon 
de plus par I'appropriatioii du sol el le canton- 
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nement. C'est sous cette dernidre forme que 
i'activité humainearrive a sa  plus grande somme 
d'énergie , seregle et s e  distribuemieux, fournit 
cet erckdant de travail qu'unegknkration trans- 
met a celle qui l ~ i i  succkde comme un héritage 
et comme un depbt. La commune, la cité, la 
nation naissent sur des espaces ou lamain des 
flls ii'aura plus qu'a ajouter a ce qui est sorti 
dc la maiu de leurs peres; la civilisation est 
née et  s'ktend comme une terre d'alluvions 
par couches siiccessives. 

Tout n'a pas étb conforme a la jiistice dans 
cette ceuvre des siecles; la violence et  la ruse 
y ont dominé. Le faible a plié sous le joug dii 
fort et de l'audacieux; les fruits du travail n'ont 
pas kté rkpartis en raison des services. Tantbt 
des natioiis ont asservi d'autres nations, tarit0t 
des classes s e  sont assuré, par les coutumes 
et les lois, le privilege de I'oisivetk. L'exaction 
a revetu des formesbrutalesouraílinkes, suivant 
les temps, l'btat des esprits, les vicjssitiidcs 
des evknements. 11 a fallu fraverser de longues 
périodes de  troubles el  des régimes divers pour 
que le tra17ail obtlnt des garanties relatives et 
une sécurité suflisante. Sur les debris des pre- 
mieres serviludes les monopoles ont fondé leur 
empire et longtemps i'ont maintenu; les chaines 
s'allkgeaient sans que l'affranchissement devlnt 
déflnitib Partout et a tous les degrés de i'kclielle 
sociale, des situations abusives empiétaient siir 
les droits naturels et  s'imposaient a I'aclivité 
commune par des prelevernents ou des emp8- 
cliements. Te1 travail etait taxé a outrance, te1 
autre Ptouffé dans des compartiments. te1 autre 
interdit. La communaute s e  comportait en ma- 
r i t re  qui distingue entre ses enfants, enleve 
aux uns le nécessaire pour donner aux autres 
le superflii et  met une sorte de gloire dans ce  
partage inégal. 11 y a quatre-vingts ans a peine, 
nous en étions la; ce sera i'honneur de  notre 
siecle que d'avoir brise des entraves, blessanles 
pour les individiis, onéreuses au bien public. 
Les assujettissernents de mktier ont presque 
tous disparu. L'homme s'appartient, dispose de  
lui-meme. Aucune carriere ne lui estabsolument 
fermee. Pour quelqiies-unes des preuves d'ap- 
titude sont a faire; d'autres rie sont ouvertes 
qu'a prix d'argent. On peut contester la-dessus, 
demander qiic les dernidres barrieres s'abais- 
sent,  discuter la valeiir des garanties mainte- 
nues; on n e  peiit mkconnaitre que ce ne  soient 
la des exceptions et  que la regle ne  soit i'acces 
libre du plus grand nombre des modes d'acti- 
vite. Le mouvement naturel des sociétks est 
dksormais la prépondkrance des classes actives 
su r  les classes oisives. Les mceurs y aident 
par I'honneur qii'elles attaclient au  travail, 
les lois g aident aussi par le fractionnement 
des fortunes. Ces droits qu'avait l'hoinme qiiand 
il était isolb et libre, il les a recouvrés dans sa 
vie en communautb, mais au prix de quels 
tribnts, de quelles epreuves, de quelles luttes, 
i'histoire est la pour le dire. Telle liberté dont 
nous jouissons avec une indifférence qui nalt 
de i'habitude a été payke par le sang et les 
larmes de vingt génerations; conserver, com- 
plkter ce qu'ellcs nous ont legué n'est pas 

sculement un intér&t pour nous, c'est encore 
un devoir envers leur mémoire. 

Voila deja un  phenomene constant dans la 
marche du travail humain; il s'accumule par 
la force des choses et malgrb quelques dépla- 
cemeiits. Un second phknomeine, non moins 
manifeste quc le premier, c'est qu'il s'allége 
par des victoires remportkes siir la natiire. Plus 
I'activité est libre, plus cet allégement s e  pro- 
norice. Kous en avoiis des témoignages tres- 
significatifs. Le temps n'est pas loin ou les bras 
portaient presque tout l e  poids de la besogne 
et s'y acliarnaient jiisqu'a I'extknuation. Peu 
d'auxiliaires pour les forces de I'lionime et des 
auxiliaires imparfails ou insiiffisants; a peine 
sonpconnait-on les puissances latentes qui exis- 
taient dans la crkation pour le soulagement des 
crkatiires. Lascience aidant, ces puissances ont 
été degagées de leiirs voiles, arixchkes a leur 
inertie, sous des mains intelligentes elles se 
sont disciplinees et  appropriees au service des 
arts. Ce que la t lche des bras avait de plus 
lourd, de plus pénible leur est d'abord échu, 
puis elles se sont adaptées an r  fonctions les 
plus delicates avec uno précision qiii remplit 
n'étonnement. L'homme s'est vu aidé, secouru, 
suppléé dansplusieurs cas et celaau poin t d'en 
kprouver des alarmes. Jusqu'ou irait celtc force 
d'empriint qni se substituait a la siennel Quelle 
place Iiii resterait-il aii bout de semblables 
empiktements? Son activitb n'allait-ella pas &re 
dksarmée devant cette nature qui sortait de 
son repos pour s e  rnontrer si agissante? Ces 
craintes et ces doutes ont cédé devant I'expé- 
rience des faits. Le surcroit de forces qu'ap- 
portait 1s nature n'a envahi, du domaine du 
travail , que ce qu'il avait de plus ingrat; il en 
a laisse la pliis belle part a l'homnie et dans 
des proportions telles, avec un cadre s i  large 
que Loutes les activites disponibles ont pu s'y 
renfermer avec des attributions meilleures et 
une plus juste allocation deproüts. Ce spectacle 
est un des plus consolants auxquels I'humanité 
ait assiste. 11 appartient a l'tipoque contempo- 
raine, et nous en  aurons Cle quittes au prix de 
quelques souffrances passageres et de quelques 
déplaccrnents d'industrie. Celle fois du moins 
la reparation ne  se sera pas fait attendre. Les 
blessures materielles n'ont 616 ni Iongues, ni 
profondes, et qiiant aux blessures morales, elles 
cbderont a I'effet du temps el a la vigilante 
dc  i'opiiiion. 11 est impossible que la rkgénéra- 
tion des ames n e  soit pas en germe dans le 
soulagement des bras, qiie le travail commun 
avec ses profits ne  soit pas virtuellement plus 
sain que le ti-avail isolé avec ses miseres, que 
I'instruction qui police les peuplcs n'atteigne 
pas plus siirement son bu1 par l'agglomkration 
que par i'éparpillement, qu'il ne  sorte pas, cr! 
un mot,  de celte forme nouvelle dii travail, 
un bénéfice dans les mceurs au rnoins Cquivalent 
au bknéüce n'industrie qui est incontestable. 
Le bien engendre le bien et toute délivrance est 
fkconde. Saclions voir ce que cclle-ci nons vaut 
e1 n'exagérons pas ce qn'elle laisse en suspens: 
aucune n'a eté plus rapide, aucune nesera, dans 
le cours des Lges, plus pleiiiemen? jiistiílée. 
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C'est ici le cas d'examiner l'action de plus en 
plus grande qii'a exercee I'intelligence sur l'é- 
conomie du travail. Biendes prkventions rkgnent 
a ce siijet et la pliipart prennent leur source 
dans une fausse acception des mots. Pour le 
sens ordinaire tout travail implique une ceuvre 
machinale. du ressort des bras plutdt que de 
I'esprit. Rien de plus erron6 que cette vue. 
C'est toujours le m6mc systeme qui consiste 
a séparer ce que Dieu a joint et  i creer, pour 
r i m e  e l  le corps, des domaines distincts doiit 
on n'a jamais su dkterminer les limites. Ce qui 
domine plus que jamais, ce qui a domine de 
tout temps dans le travaildcsmains, c'est I'esprit. 
Partout ou I'homme agit, l'esprit commande, 
les mains obeissent. La situation du travail, 
chkz un peugle, a toiijours ktk en rapport avec 
le degrk de cultiire des intelligences. Les pre- 
miers arts sont informes, barbares commelui; 
ils repondent a son tempkrament, a ses in- 
stincts, a s e s  habitudes. La force musculaire, la 
subtilité des organes L'emportent alors; tout 
est brut pour ces organisatious de brutes. Ce 
peuple s e  police-t-il, les arts s e  conforment a 
ce cliangement d'ktat ; I'intelligence s'y rkpand 
en plus grande dose; I'execution devient plus 
réfléchie, plus savante, plus ingknieuse. Une 
hierarchie s'établit, la pratique s'assujettit a 
des regles , l'art informe se cliange en art per- 
fectionnk; le dessein, le plan, I'ordonnance se  
inontreiit I i  ou autrefois il ii'y avait qu'un effort 
iucolierent. Les tlieories naissent; les facultes 
de I'esprit dominent Ics produits de la force; 
elles inspirent et animent le travail. Tout ce 
qu'il y a de rafine dans les nrts vient de cette 
source; la dexteritk maniielle, s i  puissante 
qu'on la suppose, y est,subordonnée. On peut 
donc dire, sans cien outrer, que tout travail est 
une coiiception del'esprit ou le corps n'agit que 
comme iiistrument. Cette conception de I'esprit 
agit directement oi? indirectemerit, selon qu'elle 
vient de celui qui erkcute ou de celui qui 
ordonne; elle n'en est pasmoins présente dans 
les actes, a quelque degre qu'elle s'y reucontre. 
C'est ainsi qu'on est conduit, par une pente 
insensible, des arts qui agissent siir la matiere 
a ceiix qui agissent sans la matiere, des arts 
qui s'incorporent dans un prodiiit qui passe de 
main en main a ceux qui ne s'incorporent dans 
aucun produit et ne sont ni tangibles, ni suscep- 
tibles d'kchange. 

Est-ce la un travail dans la stricte acception 
du mot? Oui, c'est un travail, on peut I'afirmer 
rksoliiment. Toiit ce qui est service et aboutit a 
un salaire est une des formes du travail, meme 
quand aucun prodiiit ne  s'pincorpore. I1renons 
pour exemple I'avis du médecin, la leqoii du 
professeur, le chant de l'artiste. Quoi de plus 
fugitifl Tout cela s e  consomme sans laisser de 
traces, attriste, instruit ou cliarme saiis qu'ilen 
resulte autre chose que des impressions. 11 en 
est de meme de la sentence du juge, de la 
plaidoirie de I'avocat, de toiiles les fonctions 
qui kcliappent aii caractere de la materialite. 
Ce sont la pourtant de dignes et  serieux travaux 
dont aucune cominunaut6 ne  se  priverait sans 
dommage. 11s ont au plus liaut degrk ce cachet 

d'utilitk qui recommande les actes; ils sont 
le fruit de longues Btudes et i'apanage de quel- 
ques esprits bien douks. Ce qii'il faut y voir, 
c'est le dernier triomphe de l'esprit sur la ma- 
tibre; les aptitudes corporelles s'y effacentcom- 
plktement pour laisser le champ libre a u r  
aptitudes intellectuelles. L'echeile du travail 
ressemble ainsi ii cette mystérieuse echelle de  
Jacob dont les degrks rapprochaient I'homme du 
ciel. En bas la fonction est presque inconsciente; 

mesure que I'ou monte, on a mieux la con- 
science de ae qiie l'on fait et de  ce qiie l'on vaut. 
Les rangs se  reglent un peiisuivant les forces, 
beaucoup suivant les facultks; ce qui a sa base 
n'est que l'instinct des arts, au sommet eii 
devient le génie. Point d'exclusion d'ailleurs, 
point de cadres fermks; ni la condition, ni la 
naissance ne  sont plus des obstacles; la faveur 
meme n'a d'influence que dans un cercle res- 
treint. Dans aucun temps I'homme n'a Cte da- 
vantage la maltre de sa destinee, ni le mérite 
plus certain de son avancement. Le classement 
s e  fait par lui-meme, par la force des choses; 
les superioritks averees commandent partout ou 
elles s e  montrent. Que d'ouvriers sont parlisdu 
pliis humble emploi pour arriver a la fortune! 
L'industrie en est pleine. Que de fils de cultiva- 
teurs ont marché d'iin pas ferme vers les plus 
hautes fonclions et les ont honorkes par leurs 
servicesl A citer des exemples les noms abon- 
deraient. Par ce trait surtout le travail d'aujour- 
d'liui s e  separe et se distingue du travail d'au- 
trefois. Non-seulement les fruits de I'aeuvre 
profitent désormais a qui l'accomplit, mais ils 
11ii profitent en raison de ce qu'elle vaiit. L'ac- 
tivití? et la capacite en dkcident. Si quelques 
usurpations persistcnt. elles sont éphCmeres 
et s'expient dans le dkdain et l'obscurit6. Lavie 
veritable est dans les ambitions legitimes qui 
s'appuient sur  des titres vérilies et s e  conorment 
par l'asseutiment de leurs juges naturels. 

Tel est le travail daus I'ere moderne; c'est 
la substance de la vie et c'en est en m@me 
tenips la dignité. Daiis quel sens la politique 
peut-elle agir sur lui? En lui laissant les fraii- 
chises dont il jouit, en liii rendant celles qui 
lui manquent. S'il est un fait dkinontre, c'est 
que I'Eiat, toutes les fois qu'il a voulu toucher 
au travail, a eu la main malheureuse. Son iu- 
terventiou, sous quelques formes qii'il I'ait 
deguisee, a Cté funeste; i'intentiou, m6me la 
meilleure, a kté trahie par le resultat. 11 se- 
rait facile d'en multiplier les preuves. Ce qu'a 
causé de  prejudices aux communautes hu- 
maiues la manie des rhglements et des tarifs 
échappe i tout calcul; leurconaéquence forcee 
a elé une diminution d'activitk, une déviation 
vers des productions artificielles, toujours pre- 
caires, au prejudice des productions naturelles, 
les seules viables. Le champ du travail n'attein- 
dra sa pleine feconditk que lorsqu'ilsera delivre 
de ce qui est parasite. Ce qii'il reste a faire 
A I'Btat, c'est de rechercher, dans les modes 
d'activite, ceuxqu'un traitementde faveur place 
plus liaut qu'ilsne doivent &re, ceiix qui sortent. 
de  la regle pour enirer dans l'cxception, echap- 
pent a une bonne justice distributive et prkle- 
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vent sur la richesse publiqiie des tributs dk- 
tournks. Voila une Clagation dkfinitive a faire, et 
I'lpreté que les intérets mettent a se dkfendre 
tCmoigne qu'on n'en viendra pas aisément i 
bout. Ces places fortes que l'8tat a créées de 
ses mains, il lui faudra successivement les rk- 
duire ou les amener a eomposition. Son devoir 
sera d'y user de mknagements, son honneur 
d'acbever la tache commencée. Cette tache sc 
dé0nit en quelques mots : dkbarrasser le terrain 
des situatious abusives, de toute charge com- 
mune qui se convertit en profits particuliers, 
de toiit privilkge sans compensation suflisante. 
Cela fait, J'État peut se desinteresser et remettre 
au travail le soin et le souci de sa propre des- 
tinée. Aucune ingkrence , si Cclairke qu'elle 
soit, ne vau t pour l'activitk de l'bomme l'energio 
qu'il puise dans le sentiment de sa liberte et 
de sa responsabilitk. S'il reussit, il le doit di1 
moins a ses efforts personnels; s'il échoue, il 
ne peut s'en prendre qu'alui-mCme de son échec. 
í1 a eu le choix des carrieres, lechoix des moyens 
pour S' y avancer; on n'a ouvert a personne, A 
cdtk de iui, des voies pliis commodes pour ar- 
river a la considkration et a la fortune. Pour 
I'individu c'est donc une meilleure Ccole , pour 
la commiinaiité iine charge de moins, des formes 
plus simples, un debat plus direct sans les ser- 
vices qu'on lui rend. Ce n'est qu'ainsi et par 
des degagements successifs que le travail arri- 
vera a la somme totale de sa puissance. 

En résumk, le travail envisagé dans le cours 
des sidcles a traversé l'esclavage, le servage et 
lemonopole pour aboutir a un affranchissement 
graduel; il a payk assez largement sa rancon 
pour que ses derniers liens tombent d'eux- 
memes et lui laissent avec sa liberte entiere 
toute sa vertu. 11 s'est accumnlk de maniere 
A ce que la jouissance s'en perpktnlt; il s'est 
perfectionné et a apporté par la tradition des 
arts un obstacle a la decheance; il s'est enfin 
allkgk par des dkcouvertes qui honorent I'ee- 
prit humain. Sa marche a toujours 6tk parallhle 
a celle des idkes; il leur a empruntk ce qu'il 
a de plus pur, i'inspiration qui le porte, le feu 
qui l'anime. A tous ces titres il a méritk le rang 
qu'il tient et les lettres de noblesse que l'opi- 
nion lui a en0n conférkes. 

Lours REYBAUD. 

TRAV AUX PUBLICS. Une nation n'est pas 
seulement une certaine quantité d'individus que 
le hasard a fait naftre ou a rapproches dans 
une meme contrke; c'est un ensemble formé 
de parties qui ont un grand nombre de besoins 
et d'intérets communs; c'est un Ctre moral du 
meme genre que la famille qui en est le type 
primitif, c'est en un mot , suivant l'expression 
tres-juste que nous avons empruntée a l'anti- 
quite, une sociétk, c'est-i-dire une association 
en vue d'une secnritk plus complete et d'une 
vie meilleure. Au-dessous de 1'Etat qui em- 
brasse toute la nation, il y a des groupes de 
moindre importance, provinces, cantons , com- 
munes ou paroisses qui forment autant de pe- 
tites societes politiques, et tous ces etres mo- 
raiix ont, comme les individus, des ohligations 

et des devoirs qui sont cn rapport avec le but 
de leur institution. Par exemple, il faut que la 
sociétCprotege Ics personnes el les biens c-oritre 
Ics violcnces ct les fraiides, il faut qu'elle reude 
la justice , qii'elle administre ; ii faut anssi 
qu'elle exCcute certains travaux qui intkres- 
sent kgalement tous Ics membres de la com- 
munaute, sans intkresser aiicun d'eux d'une 
manikre plus particuliere et qiiipar conskquent 
ne seraient pas faits si la coinmunaulé ne s'en 
cliargeait elle-meme. Qiiels sont ces travau? 
11 est impossible d'en donner la liste, non-seu- 
lement parce qu'ils comprennent trop d'objets, , 
mais parce qii'ils peuvent embrasser et e m ~  
lirassent, suivantles temps, les lieux, les mceurs 
et la civilisation. des objets trop diffkrents. On 
peut cependant les ranger en deux grandes ca- 
teaories. travaux rnilitaires et travaux civils. en 
remarqi;ant que ces derniers se paqtagent pces- 
Que entierement entre les trois serviccs de la 
ioirie, de la salubrite et des batiments. 

On ne saiirait imaginer une sociktk sans fier- 
vices publics; on pourrait en imaginer une 
sans travaux publics proprement dits. L'Etat 
renoncerait a se faire entrepreneiir, sans ces- 
ser d'etre consommateur et propriktairc; il se 
Inettrait dans la situation la plus ordinaire des 
particuliers qui,lorsqu'ils ont bcsoin d'un objet 
qiielconque , s'adressent a un marcliand ou a 
un fabricant. D'ailleurs c'est ce que 1'Etat fait 
e ts  fait de toüt temps dans le plus grandnombre 
des cas; 1'~tat ne fabrique pas les plumes etle 
papier dont se serrent ses employks, il ne tisse 
pas les ktoffes dont il Iiabille ses soldats: il les 
achkte. 11 pourrait aiissi aclieter les bitirnents 
ou les commauder i des hommes du métier ou 
les conceder a certaines conditions a des entre- 
preneiirs. Dans tous les pays. il le fait, sinon 
par' habitude, du moins par circonstances. 11 
achete des navires, il acliete des maisons; il 
en commaude; il concede des chemins de fer. 
11 pourrait le faire toiijoi~rs et supprimer en- 
tikrement le cliapitie des travaiix publics, si- 
non de la liste de ses depenses, d u  moins de la 
liste si longiie de ses nombreuses occupalions. 

On pourrait imaginer et on a imagine en effet 
une socihte ou tout travail serait un travail 
public, comme toute propriktk serait domaine 
de 1'Elat; c'ktait le revc des saint-simoniens, 
et c'est ccliii des communistes de tous les 
siedes. Les membres de \a communauteont-\\S 
besoin de vetcments? service public. L'Etat fait 
fabriqiier, ou poiir parler plus exactement, fa- 
brique, comme tout patron , par les mains de 
ses ouvriers, du drap, puis des liabits; travail 
public don1 le produit est livrk i cliacun suivant 
ses besoins. ~ 'Btat  fait de mCme ponsser les 
céréales et les fruits, prepare les aliments, 
construit les maisons; agriculture, industrie, 
commerce rentreiit dans ses attributions, et ce 
que I'on designe vulgairement sous le nom de 
travaux publics n'est plus qu'une trks-minime 
partie des fonctions de l'ktat , devenu entrc- 
preneur de bicn-&re et kleveur d'hommes. 
C'est un genre de societB dont on ne trouve 
d'exemple moderne que dans iin couvent, dans 
une caserne ou dans l'histoire du Paraguay. 
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Entre les deux systemes, aucun homme sensé 
n'liesiterait. Le second est une utopie de la 
plus dangereuse espece qui, avec I'appit men- 
songer du bien-&re, condiiit au néant de  la 
liberté et brise sous le poids di1 despotisme le 
ressort de l'activité individuelle. hlais il n'est 
pas nécessaire de choisir entre de  telles extré- 
mités, et i'on peut, tout en dbtestant le second, 
trouver des inconvénients au premier. Ce qui 
irnporle dans nos sociétés niodernes, c'est que 
1'Etat garantisse le développement libre des 
forces iudividiielles ou des forces associées, 
qu'il protege et n'opprime pas. C'est la i'ancre 
de salut. Mais pour garantir et  protkger, il ne  
faut pas qu'il s'abstienue. Bien au coiitraire, il 
a, sans sortir du cercle de ses attributions, a 
exCcuter des travaux, les uns nécessaires, les 
autres utiles. Les exécutera-t-il lui-méme ou 
les fera-t-il cxkcuter 1 On comprend qu'il s'agit 
la d'une queslion d'opportunitk et  non d'un 
principe fondamental. 

Or en pareille matiere , la politique spé.cula- 
tive.nla pas de loi geukrale a poser pour tous 
les Etats, et  dans cliaque fitat, les administra- 
teurs feront sagement de ne  pas s'imposer une 
regle de conduite immuable. 

Dans son grand ouvrage de la Richesse des 
~tations (liv. V ,  ch. r), Adam Smith se monlre 
peu favorable a I'entreprise des travauspiiblics 
par I'Etat. 11 incliiic tres-fiwteinent vers le pre- 
inier sysleme ct voudrait non-seulement debar- 
rdsser le gouvernemcrit du souci deI'execution, 
mais décbarger la coruiiiunau té dn fardeari de  
la depense. (1 Unegrande route, dit-il, un pont, 
un canal riavigable, par excmple, peuvent le plus 
sourent Ctre conslruits et enlrctenus avec le 
produit d'un lkger droit sur les voitures ou les 
bateaux qui en font usage; un port par un 
rnodique droit sur le tonuage du vaisseau qui 
y fait son cliagement ou son dcchargernent. 
Quand les roitures qui passent sur une grande 
route o11 sur iin poiit, ou les bateaux qiii navi- 
guent sur  un canal, paycnt un droit propor- 
tioniiel A leur poids et  a leur port, ils payent 
alors gour I'entretien de ccs ouvrages publics 
préciskment dans la proportiou du déchet qu'ils 
y occasionncnt. 11 paratt presque impossible 
d'imagiiirier une maniere plus equitable de pour- 
voir a i'entretien de. ces sortes d'ouvrages. Ce 
n'est pas tout: le droit que payele voiturier ou 
le capitaine de navire , il i'impute sur le prix 
de la marcliandise, et c'est en dbllnitivele con- 
sommateur qui le paye. Mais I'cxistence de la 
routc, du pont ou du port a diminue les frais 
de transport, e t  les a certainement diminués 
d'une somme supérieure au droit, puisqu'on 
consent a le payer pour faire usage de la route, 
du pont et du port : le consornmateur paye donc 
un leger droit pour obtenir une grande écono- 
inie, ou pour micux dire il ne payerien et pro- 
fitc d'un accroissement de jouissance. On n e  
saurait trouver un meilleur irnpbt; c'cst en- 
core ce qu'Adam Smitli s'applique a mettrc en  
lumidre. Ce systhme seduit par s a  clarte et 
mérite d'etre medité par les liomuies d'Etat. 
I I  n'est pas pourtant i l'abri de  toute critique. 
D'abord il ne peut Ctre mis . pratique que 

sous un gouvernement fortement constitué et  
canable d e r é ~ r i m e r  les emoiétements desnuis- 
sants sur  la liberté des faibles. Sous la fioda- 
lité, le principe de  la remuneration directe des 
travaux publics par ceux qui en profitaient n'a 
guere engendré que des abus. Le seigneur fai- 
sait construire un  moulin, un four ou fabriquer 
un pressoir; il obligeait les manants de son 
domaine a y porter leur blé, leur pain, a y faire 
leur cidre; la redevance devenait perpétuelle, 
sans qu'ou s'inquiétit si le capital avait été 
ou non remboursé par les droits: il en était 
de méme des rivieres et  des routes qui étaient 
hbrissées de pkages; la liberté des personnes 
et  la circulation des marchandises en souffraient 
beaucoup. En eecond lieu, sous un gouverne- 
ment fort et dans un pays civilisé., la pratique 
de ce systeme est encore trks-délicate. 11 faut 
bien calculer les conditions et  les termes du 
contrat; i'entrepreneur qui agit dans son in- 
téret personnel, cherche a s'assurer l e  pliis 
grand benéílce possible; le gouvernement doit 
défendre l'intérét public et  faire en sorte que 
la communauté n'ait pas a payer trop cher le 
service qu'elle recevra. Si, par exemple, I'en- 
trepreneur, dans les trente annkes de sa con- 
cessioii , recouvre une somme quadruple de  
celle qu'il avait engagée, la société a fait bvi- 
demment une mauvaise affaire; s i  elle avait 
elle-meme exécuté le travail avec i'argent de  
l'impdt, elle s e  serait remboursée en  quinze 
ans pent-etre et anrait joui beaucoup plut6t 
d'un service gratuit. Enfin, s i  l e  principe du 
payement direct par le consommateur est juste, 
il faut que ce payement soit aussi simple quc 
possible, que les peages soient peu nombreux, 
et  qu'un voiturier ne  soit pas tenu de marcher 
toujours I'argent a la main; sans qnoi les opé- 
rations de  commerce seraient trop compliquées 
et  la circulation serait entravée, c o m e  au 
temps ou un tonneau de vin avait a acquitter 
dix-neuf droits diffbrents pour venir de Bour- 
gogne a Paris. Ces réserves failes, le systeme 
d'hdam Sinitli est bon et  doit etre largement 
pratiqué pour deux raisons. La premiere, c'est 
qu'uu gouvernement ne pense pas a tout, ne  
peut pas tout et  qu'il est éminemment pro& 
table que les entrepreneurs de tout genre sa- 
chent qu'ils pourront, su  besoin, s e  substituer 
a lui, que lorsque leur expérience leur aura 
suggkré la pensée d'un travail d'utilitk publi- 
que, ils pourront dernander ti I'exécuter et que 
leur propositionaura, dans cerlains cas, chance 
d'&tre&ciicillie favorablement: la communauté 
tirera certainement avantaged'une pareille dis- 
position des esprits. La seconde, c'est que les 
eonsommateurs s e  rendront compte du sacrifice 
qu'exige la jouissance d'un travail; ils seront 
forcés de peser la dépensc et i'utilitk , et il est  
utileque le citoyen sentelaresponsabilité deses 
actes et conriaisse le prix veritable des choses 
qu'ilpaye. Toutefois le mode de perception in- 
diqué par Adam Smith n'est pas le seul qiii tende 
a ce but; une commune peut payer sur ses re- 
venus gbnéraux une route dont useront ses 
habitants; une ville maritime peut a ses frais 
creiiser un port, qui, en sollicitaul le commerce, 





leurs doit etre gouverné par I'unique peiiske 
d'un seul administrateur, dont l'esprit vigilant 
embrasse et  domine a la fois i'ensenble et  les 
dktails des ressources et des besoins de chaqiie 
loc,alitk. Aucune somme disponible n'est alors 
détouriiée de sa deslination légale d'intéret 
public, soit qii'elle entre immédiatement, apres 
sa sortic de la main d'un contribuable. dans 
celle d'uii créaucier, soit qu'elle s e  trouve 
transportée pli!s loin et sur place partout ou 
le service de YEtiit la réclame. 

Une direction spéciale des finances est, en 
conskquence , cliargée d'accomplir cette mis- 
sion importante, en mettant chaque jour sous 
les yeux du ministre le tableau coniplet des 
ressoiirces et des besoiiis de 1'Etat ct le bilan 
général de l'actif et du pnssif dii Trésor. 

L'application rapide et ponctiielle de la re- 
cette, i la libération d'une dette exigible, se 
realise d'aillcui's avec facilité par une simple 
écritnre qui met,  en compte courant, a la 
cliarge du rcceveur gériéral de cliaque dépar- 
tement, avec pi-oduction d'intérets au profit du 
Trésor, a la fin de cliaque dizaine, les produits 
recouvres e t  centralises dans cette caisse dé- 
partementale, par les versements journaliers 
des preposés i la perception des impdts. 

Ce délai de rigiieiir de dix jours, si ktroitc- 
nient accordé a la libkralion de ccs grands 
comptables, est a peine sufisaiit poiir imprimer 
a leiirs fonds disponibles les 'dircctions qiii 
Ieor sont ordonnées par I'ndrninistration supé- 
rieure des finances, rers  les nécessitks piibli- 
ques, soit sur les lieus niernes de  la recette, 
soit siir ceiix qiii en sont pliis oii moins cloi- 
gnés ,  et pour leur perriiettre de s e  dégrcver, 
en tenips titile, des conditions onéreuses de 
leurs comptes courants et de lcur immineiite 
responsabilitk. Par cette ing6nieuseformule de  
comptabilité, empriinlée aux usages di1 com- 
merce, l'intéret public et cclui dii reccveur 
général s e  trouveiit constammeiit rattacliés 
I'un a I'autre, puisque toiit ralentisseinciit de 
I'exécuiion du servicc de 1'Etat ferait siibir, en 
meiiie tenips. ii tous les deux, un égal prcjudicc. 

C'est au moment ou la r81ii.iion des ancicns 
ministeres du Trésor ct des liiiances. sous unc 
meme.administralion, a complklé l'organisation 
du service de t,résorerie cn lui assurant le coii- 
cours immédiat des caisscs dc la pcrception , 
que deux arrCiés dc M. Ic bnron Louis des 
7 novembre et 9 dkccmbrc 18 14, ont siibstituk, 
dans l e  compte courant des rcceveurs gen&- 
raux, les résultats des faits accomplis a la 
promessc Ccrite de les accomplir dans un dé- 
lai determiné d'avance, en vertti d'obligatioiis, 
de bons a vue , ct dc rescriptions souscrits a 
des termes plus ou moins en rapport avsc la 
réalisation effective de  la recette ou de la dé- 
pense , et qui concédaicnt ordinairement aiix 
comptables débiteurs une Iatitnde d'kcbbance 
assez étcudue pour occasionncr trop sonvent 
des stagnatious de fonds, des dCGcits de caisse 
et  des bknCGces occultes, au dktriment de 
1'hat. 

Cependxnt, en mettant partout l e  TrCsor en 
possession inimediatc , dans un compt e cou- 

rant productif d'intérets, des recouvrements 
effectues par les prCposés des flnances, on 
n'avait pas encore assez fait pour parer avec 
certitude aux erigences 6ventiielles et locales 
de  cliaque servicc public. L'administrntion su- 
pericurc a donc cru devoir aiitoriser, des i'an- 
nee 180G, les recereursgénbraux des départe- 
ments 9 entretenir, siir les dirérentes places 
de  la Frauce, avec les capitalistes et les com- 
mercants, des relations de banqiie, de nCgo- 
ciations et  dc conversions de  valeurs qui leiir 
procurent, a peu de frais, les ressources op- 
portiines d'un credit personncl nécessaire pour 
suppleer, au besoin, a I'insulTisance acciden- 
telle des recettes de I'Etat. 

C'est egalement saris recourir, en  toute oc- 
currence, a des transports onéreux de niimé- 
raire, mais presque toiijours en s e  servant des 
formes simples et rapides de la cornptabilitS 
comrnerciale, ktablie entre les recettes géné- 
rales, leurs libres correspondants et la caisse 
centrale des linances, qiie les fonds siirabon- 
dants de cesprincipaur comptoirs de trksorerie, 
sont délégués d'un point sur un autre, par des 
viremenfs de  comples passés contradictoire- 
ment, par des kmissions dc traites et de man- 
dats, oii par la souscription et l'envoi d'un pa- 
picr revetu des meilleures signatures. 

On remarquera, saiis doiite, a ce siijet, que 
le systhme de tresorerie de la France ne dé- 
place jamais d'une maniCre sensible les capi- 
taux nécessaires aux transactions locales, qu'il 
évitc ainsi toute briisqiie oscillation dans le 
cours des valeiirs et  qu'il mainlient sans cesse 
une régularité precieuse aux divers intérets 
du pays daiis la circulation de la richesse pu- 
blique. 

Ces procédés ingénieux adaptbs, depuis le 
commencement du premier Empire, au mouvc- 
ment géneral des foiids de I'Etat, ont fait pro- 
fiter le Tr6sor public de tous les avantages de 
célcrité, d'exactitude, et surtout d'ecoiiomie 
qiie l'intéret privé sait s e  mCnagcr dans ses 
opcratioiis de banque et  de commcrce. Toute- 
fois les couimissions accordees aux recereiirs - .--- 

gcnkraux des finances, en indemnité de leurs 
nkaociations et  de la resaonsabilité de leurs 
euiagements, sont tres-~nferieurcs a celles 
qu'exigerit ordinairement les bonnes maisons 

, 

particulikres pour engagcr leiirs signatures. 11 
irngorle d'ailleurs de considérer qiie ces grands 
cornptables, dont le personnel devrait toiijours 
s e  recriiter dans les faniilles Iionorables etopu- 
lentes, olfrent les garanlies les plus solides a 
la conliance publique, en leur qualitk de fonc- 
tionnaires assujettis a de forts cautioniiements 
en numéraire, a des avances de fonds aii moins 
bquivalentes envers le Tresor constamment as- 
suré par ce doiible gage coiitre toiite cliance 
de  perie, a des écritures réguli8res tenues en 
partie double et appuybes de pieces fustinca- 
lives, aiix conlr6les iiicessants de I'adminis- 
tration centrale des Gnances, A la survcillance 

. mobile et  inopinke de  ses inspecteurs s'appli- 
quant a tous les détails de  lelir gestion cou- 
rante, enfin, auxv8rifications et aux jogements 
annuels de  la Cour des comptcs. 
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Aucune maison de banque ou de commerce 
ne  saurait donc offrir autant de sécurité, ni  de 
facilites, ni  de conditions plus modérées dans 
ses transactions, qu'une recette générale des 
íinances constitiiée sur de pareilles bases, et  
aussi prudemment abrjtée contre tout desor- 
dre, sous la vigilante de l'autorité superieure. 

Les fonds disponibles des fortunes locales 
sont ainsi naturellement provoques a choisir 
pour caisses de depdts ces grandes succursa- 
les dn  Trcsor qui utilisent erclusivement tou- 
tes les ressources réalisées pour la satisfaction 
des intérets publics et qui pourraient iuenie en 
proíltcr , en  France, comme en Angleterre, pour 
populariser l'usage des cheques. 

hlais ce  n'est pas senlement a l a  réalisation 
des recettes et des dépenses de l'État que les 
receveurs gbnkraux bornent le rdle important 
qui leur est assigué dans la mission tracee au 
gouvernement par les lois de finances : les ser- 
vices spéciaux des déparlements, des commu- 
nes, des établissements de  bienfaisance, de la 
Légion d'honneur, delacaisse desdépbts et con- 
siguations, des caisses d 'epagne, enGn de  tou- 
tes les institutions rattachees directement ou 
indirectement aux attributions des différents 
ministeres, sont autaot de parties integrantes 
de leur gestion personnelle et sont toutes pla- 
cées sous la resporisabilité solidairc, non-seu- 
lement (le chacun d'entre CUY. mais eiicore de 
leurs comptables subordonnés. 

Le controle des depenses publiques qui sont 
pi'esque Loujours acquittées, sans dkplacement 
des parties, par les préposés estérieurs des 
finalices, s'exerce, pour la seconde fois, apres 
la liquidation des ordonnateurs , par les payeurs 
de chaque département et de lacaisse centrale 
du TrSsor, qui s'assurent sous leur propre ga- 
rantie de comptables, avant d'autoriser les paye- 
ments par leur visa préalable, que les pieces 
justiílcatives prolluites a l'appui des ordonnan- 
ces ou des mandats constatentles droits acquis 
par les créanciers des divers services, démon- 
trent, en conséquence, la libération rkgulikre 
de  l'État, et degagent ainsi defluitivement la 
respoiisabilité du ministre gardien de la fortune 
publique. 

Ce ministre de la Trésorerie, salis cesse 
obligé de  proportioiiner les voies et moyens 
auu charges du budget, devient, par une con- 
séquence naturelle de cette mission dificile, 
le rkgulateur ?e  toutes les operations relatives 
au credit de l'Etal, telles que i'émission ou le 
remboursement des emprunts contractés en 
rentes, en bons du Trésor, en  effets a terme, 
ou en comptes courants. 

C'est encore avec le concours de  la caisse 
centrale et des receveurs généraux qu'il ac- 
complit le classement de toutes ces valeurs et 
l'abaissement du taux de lenr intéret tantdt par 
la niodération de I'escompte, tantdt par la con- 
vcrsion des reiites, la rentrke de tous ces ca- 
pitaux auxiliaires, enfin les mouvements, les 
bclianges, les reserves de fonds et les rembour- 
sements successivement autorisés par la pré- 
voyance du gouvernement, dans les jours de la 
prospéritc publique, soit pour ranimer I'action 

sagement libkratoire de I'amortissement sur la 
delte inscrite, soit pour alleger le fardeau trop 
souvent exageré de la dette flottante du Trésor. 

Cette belle organisation du systkme de la 
Trksorerie a étk fondée en 1806, sous le pre- 
mier Empire, par l'habilc administrateur qui 
n'a jamais flechi sous le poids du service des 
fonds de nos grandes armées, M. le comte 
blollicn, et s'est ensuite considérablement per- 
fectionnée sous l'infiuence du régime coiisti- 
tutionnel inauguré en 1814. Cette institution 
nouvelle a rendu au gouvernement toute sa 
puissance linancikre, trop longtemps aliénée 
aux soumissions ruineuses des traitants, et lui 
a restitué désormais, i tout événement, la res- 
ponsabilitk, I'indépendarice et le secret de son 
rble importnnt dans les affaires intérieures et 
extérieures du pays; taiidis que la plupart des 
gouvernements étrangers sont encore enchal- 
nés, pour les opkrations de trésorerie, par des 
contrats passés avec des banques publiques ou 
particulikres, qui les grkvent de commissions 
onbreuses et  de frais considerables, en s'attri- 
buant des jouissances de fonds iriaperps, mais 
qui ne sauraient d'aillenrs justifler l'exécutiou 
réguliere de leur mandat, par des comptes pe- 
riodlques, ni par des pieces probantes, sou- 
mises, comme en  France, au contrble de l'ad- 
ministratioii centrale, au jugement d'une cour 
souveraine et  a la sanctiou de la législatnre.' 

Yarquis ~'AUDIFFRET. 

TRIBU. La tribu est la famille developpée, 
la race est une tribu agrandie, et souvent le 
peuple est une race orgaiiisee politiquement. 
La tribu répoud A une civilisaliori ti peine riais- 
sante; elle constitue un groupe de  population 
qui s e  forme spontanement et  dont les mem- 
bres sont reliés entre eux par les liens du sang. 
Toutefois l'antiquité , et notamment Rouae , a 
établi aussi la tribu comme subdivision poli- 
tique. (Voy. Assemblbe du peuple.) 

TRIBUN DU PEUPLE. A l'oppression de 
l'aristocratie le peuple de Rome opposa ses tri- 
buus. Mais cette magistrature, qiii pouvait Ctre 
tout aussi bien i'instrument de la sédition que 
l'arme de la liberté, ne devait mallieureusement 
pas douner a Rome, ni remplacer ce qui lui 
manqua toujours: la classe moyenne. Deux, 
cinq ou dix magistrats n'offrent pas a la liberté 
d'une nalion les memes garanties que cette 
force intelligente que produisent l'instruction, 
la richesse ctlenombre et quise concentre dans 
les classes moyenues. Ida démocratie romaine 
n'a su  résister a l'aristocratie que pour tomber 
sous la mairi d'un maltre. Cette aristocratie 
était d'une avidité sans bornes; elle s'était em- 
parée des terres couquises sur l'ennemi et 
avait de bonne lieure inauguré le régime de. 
sastreux des grandes propriétés qui amena si 
promptement laruine de l'agriculture et la dk- 
popuiation de I'ltalie: Les moutons mangeront 
les Iiommes, disait Caton I La grande propriéte 

1. Voy., pour plus de ddtails, le SystWnefinancier 
de La France, par M .  le marquis d'budiffret , vol. 11, 
p. 415.449, ct vol. I V ,  p. 82-33. 
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a perdu i'ltalie, disait Tibere. Comme si la for- 
tune territoriale qu'elles accaparaient ne leur 
sufisait pas, les grandes familles patriciennes 
devoraient le petit peuple par une usure effré- 
nee. Les lois contre les débiteurs étaient atroces; 
on pouvaitles jeter en prison cliargés de clialries, 
les vendre comme esclaves, les mettre a mort 
et se parlager leur corps entre créanciers I On 
poussa I'exces si loin que le  peuple se  révolta 
et se  retira sur 1'Aventin; il demandait que les 
esclaves pour dettes fussent affranchis et qii'il 
fiit fait remise de la dette aux insolvables. Ce 
n'était, apres tout , rien de plus que ce qu'on 
accorde de nos jours au  commerqant failli. Les 
patriciens eurent peur e t  firent des concessions; 
mais le peuple avait éte si souvent trompé qu'il 
enigea des garanties et  ne voulut rentrer dans 
Rome qii'a la coudition qu'il aurait des magis- 
trats a lui, assez indkpendants pour veiller 
fidelement a ses droits et  assez puissants pour 
les faire respecter. De I'excks des maux du re- 
gime aristocratique naquit la célebre institu- 
tion des tribuns du peuple, qui donna des cliefs 
a la démocratie et  organisa la lutte entre les 
deiix puissances. 

Le nombre des tribuns dn peuple fut porte 
de deux a cinq et plus tard a dix. Leur élection 
se faisait dans les comices assernblés par tri- 
bus le 4 des Idcs de mars. 11s ne pouvaient etre 
pris ni parmi les patriciens ni parmi les plk- 
béiens sknaleurs; leur persoiine ctait inviolable 
et sacree; ils avaient le droit d'opposer leur 
velo aux sénalus-consultes et a tous les actes 
des magistrats; ils faisaient conduire en prison 
par leurs huissiers quiconque ne respectait pas 
ce veto; ils pouvaient faire mettre sur-le-champ 
tout prisonnier en liberte et le soustraire meme 
au jugement pr@t a &re rendu contre lui; leur 
maison devait etre ouverte a tous jour et nuit 
ct ils ne pouvaient s'absenter de Rome; enfin 
ils avaient le droit de convoquer le Sénat. 

C'Ctait assurément une redoutable autorité 
entrelesmains du peuple que celle des tribuns; 
mais on parvint a l'entraver : l'opposition d'un 
seiil annulait le veto prononce par tous les au- 
tres I C'Ctait donc les affaiblir que d'augmenter 
leur nombre, les chances de division devenant 
plus grandes et l'influence des patriciens trou- 
vant plus facilement a s'exercer. 

Le tribunat fut un des rouages esscntiels de 
cette constitution romaine si  vantée qui a fait 
i'admiration de Macliiavel et deAlontesquieii. La 
grandeur des destinées de Rome, i'éclat de ses 
victoires et de ses triomphes, l'univers asservi 
et devenu romain, ont produit l'illusion sur le 
caractere de son organisation politique et en 
ont voil8 les viccs. A qoi contemple ce colosse 
de i'empire romain l'enthousiasme est, il est 
vrai, bien permis: u Un dieii seul, s'écriait le  
roi Agrippa, a pu Clcver le peuple romain a un 
te1 degré de bonheur et  de puissance; une rB- 
volte contre lui serait une revolte contre Dieu 
lui-meme'! n Et cependant la revolte n'a pas 
et6 rare dans ses annalcs; SOIIS la République, 
c'est-a-dire a l'6poque la plus brillante de son 

1. M. Duruy, Hkloire romaine, prdfacc. 

histoire, au plus Iiaut degré de sa  gloire et  de 
ses triomphes , il n'a vkcu que de séditions e t  
de guerres civiles. Les éléments de sa  consti- 
tution : le Sénat délibérant qiii représentait 
l'aristocratie, la ricliesse et les lumikres; le con- 
sulat qui reprksentait I'action, le pouvoir ex&- 
cutif, cornme on dirait de nos jours; le peuple 
enen qui constituait la force decette puissance 
toute militaire, n'ont jamais pu s'équilibrer. La 
discorde regne au forum; le peuple s'insurge; 
l'incendie éclate; les tribuns sont massacres; 
de ses mains patriciennes leSénat verse le sang 
des Gracques. Yais a chaque lutte, la démo- 
cratie gagne du terrain et arrache auSénat une 
concession nouvelle; des chefs de plus enplus 
puissants s'e succbdent rapidement qui s'ap- 
puient sur le peuple et infligent L l'aristocratie 
de cruels désastres: aprhs les Gracques, Marius; 
apres Marius, Cesar. Le flot monte toujours, jus- 
qu'a ce que l'aristocratie vaincue espire avec 
Pompée et  que la démocratie triomphante aiHe 
sombrer dans i'Empire. C'cn est fait de la li- 
bertéromalne; lepeupleabdiqueentreles mains 
de César a qui tous les pouvoirs sont transférés 
sans qu'il soit meme besoin de cette fabuleuse 
loi Regia dont nous parlent les jurisconsultes. 

Dans ce cataclysme ou pbrit la Republique, 
que deviennent les tribuns du peuple, ces or- 
gaiies de I'opposition, ces défenseurs oficiels 
de la liberte? Ils ont eux-memes pour succes- 
seur, comme le Sknat, commeles consuls, I'em- 
pereur qui comptera desormais les années de 
son rkgne par i'exercice de sa  puissance tri- 
bunitienne: Znzperator Cmsar,Augustzcs tribu- 
nitia potestate X!  EMILE CHEDIEU. 

TRIBUNAT. La Constitution du 22 frimaire 
an Y111 (13 déc. 1799) crea le  tribunat. Cette 
institution éphémkre qui, par son nom, mais 
par son nom seulemeut, nous reporte aux sou- 
venirs de l'ancienne Rome, était destinée, dans 
la pensee de son auteur, a représenter l'oppo- 
sition dans le gouvernement. Le lendemain du 
18 brumaire, Sieyes, le theoricien de la révo- 
Iiilion, dont le gknie semblait s e  complaire sur- 
tout aux mecanismes ingenieux et  aux abstrac- 
tions savantes, mais d'une application dificile, 
avait tracé le plan de cette Constitution. Le plan 
fut reinanié et profondément altere. Dans l'aeu- 
vre qui resta nous trouvons un  Sénat comme a 
Rome, un Corps Iégislatif, des consuls et  des 
tribuns. Cette reminiscence classique était dans 
le gotit de l'epoque; la République franpaise 
cherchait volontiers des preckdents dans i'an- 
tiquité, sans tenir compte de la difference des 
temps; elle empruntait le nom d'institutions 
jadis cClkbres qui,  depuis deux mille ans,  
exercent un grand' prestige sur l'esprit des 
peuples, mais que I'histoire, qui n e  revient 
pas deux fois aux memes rivages, ne  verra ja- 
mais renaitre. 

Ce qui mérite de fixer l'attention sur cette 
oeuvre, ou, si  l'on veut, sur cette utopie de 
l'an Ir1II, c'est la ponderation des pouvoirs que 
son auteur s'etait efforcé d'y etablir. La pléni- 
tude du pouvoir exécutif est attribuée au pre- 
mier consul a qui seul appartient I'initiative des 

6 6 
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lois; deux collegues lui servent d'assesseurs 
avec voix consultative seulement; il est nommk 
pour dix ans. Le peuple n'exerce pas directe- 
ment le droit d'klection, mais il nomme des éli- 
gibles par une élection a trois degrés e t  Iorme 
une u liste nationale u dans laqueUe le Sénat 
choisit les consnls, le Corps lkgislatif composk 
de trois cents membres et le tribunat compose 
de cent membres. Le tribunat, qui fait partie 
du pouvoir lkgislatif, discute les projets de loi, 
en vote l'adoption ou le rejet, envoie trois ora- 
teiirs pris dans son sein pour exposer et  d&- 
fendre devant le Corpa lkgislatif les motifs du 
vceu qu'il exprime sur cliacun de ces projets; 
il défere au Sénat, pour cause d'inconstitution- 
nalitk, les listes d'kligibles, les acles du Corps 
législatif et  ceux du gouvernement; ennn il 
exprime son vaeu sqr les lois faites et a faire, 
sur les abiis a corriger e t  les améliorations a 
entreprendre dans toiites les parties de l'admi- 
nistration publique. Quant au Corps législatif, 
condamnk a un mutisme absolu, il vote les lois 
au scrutin secret, sans discussion de la part de 
ses membres, apres avoir entendu les orateurs 
du gouvernement et ceux du tribunat. 

Dans un gouvernement ainsi constituk, le 
tribunat pouvait etre tout ou n'etre rien. SiéyCs 
avait voulu en faire une tribune populaire ou- 
verte a toutes les demandes, a toutes les re- 
clamations, un censeur du gouvernement. Mais 
la cause de sa faiblesse était dans son origine. 
11 dépendait du Sknat qiii choisissait ses mem- 
bres et s e  trouvait ainsi frapp& des sa naissance 
u'une incurable faiblesse. Le SCnat, d'ailleurs, 
quoique maitre par l'élection de tous les pou- 
voirs, s e  trouvait aussi annulk par la Constitu- 
tion qui ne  lui accordait qu'une sorte de véto 
et  lui refusait tout rble actif. Le seul pouvoir 
vraiment vivant Btait celui du premier consul; 
aussi ne devait-il pas tarder a franchir les fra- 
giles barrieres que lui opposait la Constitution. 
SiéyBs l'avait prkvu, et il s'y rksignait: u Nous 
avons un maltre, disait-il; il peut tout, il sait 
luut et  il veut tout ... Vous verrez ou il nous 
mknera, mais i1 le faut l JJ 

La Constitution de l'an VI11 est loin d'etre 
conforme au projet que Sikyes avait prksente; 
elle en  diífhre surtout par les attributions pres- 
que autocratiques du premier consul. Dans le  
l~rojet, un grand électeur, sans pouvoir direct, 
doruinait deux consuls qui se  partageaient le 
pouvoir exécutif; dans la rkdaction définitive 
que Rapoléon a marquée de son empreinte, l e  
grand electeur devient le  premier consul tout- 
puissant dont les deux collegues sont annulés. 
Xapoleon voyait aussi bien que Siéyes le  but 
vers lequel il marchait; ils envisageaient tous 
deux, avec la meme siiretk de vue, l'inexo- 
rable nkcessitk des choses, I'un pour la subir 
en sifence, I'autre pour s'en prévaloir résolh- 
merit. Quant a la France, « elle implorait comrne 
expedient le  despotisme, et  son état social n e  
Jui permettait pas de s e  représenter le despote 
sous une autre forme que celle d'un soldat.1 D 

l. M. Molk , Disconrs l'dcrdkmie franpaise , 29 
nvri11842. Voq. aussi l l k u d e  sur SiBges de Y. Ch. 
VergB, Droit dn 7 ~eptembre 1843. 

Le tribunat, sous un régime absolu, n'ktait 
plus qu'un contre-sens; il fut r&duit d'abord a 
cinquante membres par le sénatus-consulte du 
16 tliermidor an X,  puis supprimé par le skna- 
tus-consulte du 19 aoSit 1807,. (Voy. Constitu- 
tions de la France.) E~IILE CHEDIEU. 

TRIBUNAUX. Voy. Organisation judiciaire. 

TRIBUNE. BLOQUENCE POLITIQUE. A 
Ahenes , a Rome , chez nous naguere encore, 
les orateurs s e  plaqaient en un  endroit élevé, 
faisant face a I'auditoire : c'était la tribune. Ce 
mot a pris dans notre langue politique moderne 
iine grande importance, il est devenu un sym- 
bole, il signiíle libertk, ou du moins gouver- 
nement par la parole, par le vaeu de la majorité. 
L'e'loquence de la  tribune comprend tous dis- 
cours prononcks dans les assemblées dBlibé- 
ratives, dans les meelings ou rkunions popu- 
laires, qiie l'on y parle en effet du haut d'une 
tribune ou simplement de sa place, comme 
dans les chambres anglaises. On dit aussi Elo- 
quence parlementaire, Eloquence politique; 
mais le premier terme semble devoir. etre res- 
treint aux orateurs des assemblées représen- 
tatives , tandis qiie le second est applicable a 
tous sans distinction. 

O u  s e  montre, dans l'histoire des peuples, 
cette éloquence de la tribune, ou kloquence 
politique proprement dite? Que1 est son carac- 
tere? Quelle est  sa  portée? En quels temps, 
dans quelles circoustances , par quels organes, 
s e  manifeste-t-elle? C'est ce que nous examine- 
rons ici a grands traits. Quant aux régles et aux 
préceptes de l'kloquence politique, nous ren- 
voyons aux exemples des maltres et aux traites 
spéciaux, aux premiers surtout, car c'est a 
leur kcole, non a celle de la rhétorique, que se 
forment les vrais orateurs. 

En abordant la matikre, on est frappe d'une 
chose : dans tout le cours des annales de I'hu- 
manité, quatre ou cinq sikcles, quatre ou cinq 
pays seulement, et a de grands intervalles, 
apparaissent comme ayant eu une tribiine po- 
litique digne de ce nom, des assemblées ou 
l'art de la parole ait pu s e  développer. Athenes 
chez les Grecs, Rome républicaine, ont seuls, 
parmi les peuples de l'antiquite , connu 1'610- 
quence appliquee au débat desinterets publics; 
elle brilla alors d'un incomparable kclat. Une 
longue et  profonde nuit succede a ces splen- 
deurs ; il faut descendre jusqu'aux temps mo- 
dernes, presquc jusqii'a nos jours, pour voir 
se  rallumer ce ílambeau qiii, aprCs avoir eclairé 
des le dix-septieme siécle la Grande-Bretagne, 
jette en France, a la fin du dix-liuitieme, de 
si  vives lueurs, répand depuis cinquante ans 
sa lumiere de proche en proclie parmi les na- 
lions européennes et semble dksormais insé- 
parable de la notion m6me de civilisalion po- 
litique. 

C'est qu'en effet l'éloquence de la tribune, 
nous l'avons dit tout d'abord en la définissant, 
ne  peut appartenir qu'aux Etats libres. C'est la 
seulement qu'on dBlibCre sur  les affaires pu- 
bliqiies, sur la guerre, sur la paix, sur Ics 
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intérdts politiques, sur tous les points géne- 
raux de legislation et de gouvernement. 11 faut 
qu'un peuple soit en possession de lui-mdme 
et se regisse par son action propre, pour que 
l'éloquence devienne un moyen d'elevatión, et  
que celte sublime faculté de l'homme, magna 
iUa et oratoria eloquentia, puisse s e  donner 
carridre. a Dans les pays libres, a dit Mme de 
Stael, la volonté des nations decidant de leur 
destinée politique, les Iiommes recherchent et  
acquierent au plus haut degre les moyens d'in- 
fluer sur cette volonte, et le premier de tous, 
c'est I'eloquence. Les efforts s'accroissent tou- 
jours en proportion de la recompense; et lors- 
que la nature du gouvernement promet a 
I'homme de génie la puissance et la gloire, des 
vainqueurs dignes de remporter un te1 prix ne  
tardent point a se presenter. L'émulation dé- 
veloppe des talents qui seraient demeures in- 
connus dans les Btats ou l'on ne pourrait offrir 
a une Bme iiere aucun but qui fht digne d'elle. n 
C'est donc un grand honneur pour une nation 
de tcnir son rang dans les fastes de i'kloqiience 
politique, et s'il en est si peu qui y flgurent, 
c'est qu'il cu est bien peu aussi qui figurent 
dans les fastes de la liberté. 

Une autre remarque eesentielle a faire, c'est 
que les conditions ou se trouvait placee la tri- 
bune antiqrie, en Grece ou a Ilome, étaient 
iort différentes de celles ou se  trouve le  plus 
ordinairement placée la tribune moderne. Dans 
la démocratie atliénienne, dans la republique 
de Rome, c'est au peuple lui-meme, au peuple 
tout entier, que s'adressaient les orateurs, et 
ces orateurs c'etaient ccux d'entre les citoyens 
qui s e  donnaient mission de liaranguer l'as- 
semblée populaire. Le Iiéraut s'écriait : Qui 
veut monter a la tribune et prendre la parole ? 
Quelle arene porir l'eloquence que de pareilles 
inaeurs 1 Quels auditoires qu'une telle multitude, 
iivide d'entendre bien parlerl Que1 stimulant 
pour ceux dont l'áme etait eprise de cette 
noble passion qui fait le véritable orateur, le 
cir probus, dicendi peritus! 

Athenes se presente a nous la premiere. 
U C'est dans Athknes, nous dit Ciceron, qu'exista 
le premier orateur, et cet orateur fut PericlBs. 
Avant lui et  Thucydide, son contemporain, on 
iie trouve ricn qui ressemble a la véritable 
kloquence. On croit cependant que, longtemps 
ciuparavant, le  vieux Solon, Pisistrate et  Clis- 
thenes avaient du mérite pour leur temps. Thé- 
.mistocle parut supérieur aux autres par le ta- 
lent de la parole, comme par ses lumieres en  
politique. PSriclBs, enlin, renomme par tant 
d'autrcs qualites, le  fut surtout par celle de 
graiid orateur. Cleon, dans le meme temps, 
Alcibiade, Critias, Théramhne , furent aussi des 
liommes éloquents. Plus tard parurenl Lysias, 
llypéride, Eschine, et celui qui s'éieva au- 
dessus de tous, DkmosthBnes, qui reunit la 
puretk de Lysias, l'esprit et la íinesse d'Hy- 
peride, la douceur et l'kclat dlEschine. n 

Du premier coup, pour ainsi dire, l'art de 
la parole a rencontré son type le plus parfiiit 
en la personne de Démostheues, et la postCrité 
n'a pu que ratifler a cet egard le jugement de 

la GrBce et  de Rome : aux yeux de tous, le 
premier des orateurs connus est resté le mo- 
dele éternel de l'éloquence politique I. Raison- 
nements et  mouvements, a dit un bon juge, 
force et simplicité, voila toute son eloquence. 
Jamais homme n'a donné a la raison des armes 
plus pénétrantes, plus inévitables. La vérité es1 
daiis sa main un trait perqant qu'il manie avec 
autant d'agilite que d'ériergie et dont il redou- 
ble sans cesse les atteintes. 11 frappe sans 
donner le temps de respirer ; il pousse, presse, 
rcnverse, et ce n'est pas un de ces hommes 
qui laissent a l'adversaire terrasse le moyen 
de nier sa chute. Son style est austere et  ro- 
bnste, te1 qu'il convient a une áme franche et 
impetueuse. 11 s'occupe rarement a parer sa  
pensée, ce soin semble au-dessous de lui, il 
ne songe qu'a la porter tout entiere au fond d e  
votre cceur. Nul n'a moins employé les figures 
de diction, nul n'a plus negligé les ornements; 
mais dans sa  marchc rapide il entrafne i'audi- 
toire ou il veut, et ce qui le dislingiie de tous 
les orateurs, c'est que l'espece de suffrage 
qu'il arrache est toujours pour i'objet qu'il 
poiirsuit, non pour lui. D'un autre, on dirait : 
II parle bien; de Démosth&nes on dit : 11 a rai- 
son. 

Ecoutons-le un instant : n Voulez-vous, dit-il a 
ses concitoyens, voulez-vous prendre enfln une 
resolution courageuse? Chacun de vous est-il 
décidé a s e  montrer e n  citoyen utile, a faire 
sincerement et  sans detour tout ce qu'il peut, 
tout ce qu'il doit, les riches, en contribuant de 
leurs biens, les jeunes, en marchant a la 
guerre? Pour tout dire en un mot et  simple- 
nient, voulez-voiis faire vous-memes vos af- 
faires, ne  pas souhaiter l e  repos pour vous 
sculs, le travail pour les autres? Alors, Athé- 
niens, alors, les dieux aidant, vous pourrez 
encore reprendre ce qui est a vous, rkparer 
les maux de votre indolence et punir votre 
ennemi! s Et un peu plus loin : u Voyez jns- 
qii'ou va l'arrogance de Philippe l IL ne  vous 
laisse pas le clioix entre la paix et  la guerre; 
il menace, il tient, dit-on, d'insolents discours. 
Jamais content de ce qu'il a, il envahit sans 
cesse; il ~ o u s  enreloppe tandis que vous Ctes 
ici tranquillement assis , et bient6t , peuple 
temporiseur, vous serez dans ses Glets! ... Quand 
donc, Atheuiens , quand ferez-vous votre de- 
voir et qu'attendez-vous? Quelque événement 
noiireau , ou meme, jiistes dieux 1 quelque 
nécessité qui vous contraigne ? Yais alors que 
faut-il penser de ce qui arrive ? Pour des hom- 
mes libres, la plus pressante nécessité, n'est- 
ce pas le déshonneur? Voulez-vous , dites-moi, 
aller toujonrs par la place publique, vous de- 
mandant les uns aux autres : Eh bien! Que 
dil-on de noztveau ? - Eli ! que s e  peut-il de  
plus nouveau qri'un homme de Blacédoine qui 
triomphe d'Ath8nes et  domine en Grecel- 
Philippe esl-il mort? - Non, mais i l  est ma- 
lade. - Mort ou malade, que vous importe? 
Si celui-ci mourait, vous vous en feriez bientdt 
un autre par votre indolence! Car c'est par elle 

1. Lord Brougham, Rcuee d7Édimbourg, 1831. 



qu'il s'est tant elevk, non de lui-meme, non 
par sa propre force ..... l n 

C'en est assez pour faire sentir la puissance 
et la beauté de cette mhle et incomparable 610- 
quence de l'orateur grec. 

L'éloquence laline commence a Caton le Cen- 
seur; oii ne  cite aucun orateur avant lui. Puis 
viennent Tiberius et  Caius Gracchus, en  qui 
s e  personnifie l'eloquence tribunitienne; RIarc- 
Antoine, aieul du  tr ium~ir,  Licinius Crassus, 
tIortensius, Cotta, Sulpicius, M.-J. Briitus, Ci- 
céron eníin dont les talents oratoires égalbrent 
presque Rome a RtliBnes. 011 cite surtout le 
discours de  Cicéron porir la loi Alanilia et  ceiix 
qu'il fit pour combattre la loi agraire. 11 porta 
dans l e  genre délibbratir quelques-unes des 
qualités du genre judiciaire, s'étudiant parti- 
culierement a employerle patliétique et a érnou- 
voir ses auditeurs. 

De ce que l'éloquence déliberative était dans 
les moeurs politiques des Grecs et  des Romairis, 
il suit naturcllement qii'elle tient une tres- 
grande place dans leurs histoires e t  donne a 
ces ouvrages une vie, une  animation, qui 
manque a tant d'autres Iiistoires. Ils ont pu  
avec vraisemblance, souvent meme avec vérite, 
mettre dans la bouche des personnages dont 
ils retracaient les aclions, ces Iiarangues mé- 
morables ou l'on a raison de cherclier encore 
aiijourd'hui les plus beaux exemples et les plus 
parfaits mod6les. 

Parmi les barbares, Tacite nous apprend que 
les Gerrnains connurent aussi la libre delibéra- 
tion sur les intérets publics (de mojoribus re- 
bus omncs consultant), et  que la parole des 
chefs eut clicz eux son pouvoir (prout fuczin- 
d i a  est, audiuntur auctoritate suadendi). C'est 
toot ce  que nous en  savons, car l e  fameux 
paysan du Danube n'a rien d'historiqiie, et il 
est constant que 

L'on ne sut pas Iongtemps dan8 Rome 
Cette dloquence entretenir. 

On a pu dire qu'au moyen ige ,  en Espagne 
surtout, les conciles avaient étB des assemblées 
politiques en meme temps que religieuses , et 
que la,  bien plutdt que dans les Champs d e  
AIai de Cliaiiemagne, on avait discute avec 
force et liberté les intérets de la religion, ou 
venait alors s e  perdre et  s e  renouveler toute 
1'existe.nce civile des peuples. 

Les Etats généraux de France, ces conseils 
généraux de la nation (comitia generalia Gal- 
[fa?), ces assises politiques temporaires, joui- 
rent d'une certaine liberté de discussion. Les 
harangues prononcées en 1560 par l e  chance- 
lier de L'Hospital, en 1576 et 1586 par le sa- 
vant Bodin. en 1614 nar Rliron et Savaron, 
peuvent bt& citées, mais seulement comme les 
nremiers indices d'une élocruence politique 
írancaise. - Une véritable trihune poiitiquese 
dressa bientdt apres en face du pouvoir royal: 

1. Prernidre Phil ippipe.  Naus citons ces passages 
d'aprBs un Bminent magistrat, admirable orateur lu i -  
meme, et q u i  a enfin dote notre langue d'une tra- 
ductionvraimentdigne deDBmosthBnes, en observant 
le principe de CicBron : Non verbum verbo, sed ut 
orator. ((Euvres politiques d e  Ddmorthhea, traduitci 
par M. Plougoulm, 1861-1863.) 

ce fut celle des assemblees politiques des pro- 
testants, ou se  lit entendre la vigoureuse élo- 
quence de leur chef Henri de Rolian. l a i s  bien- 
tbt aussi Richelieu y mit bon ordre et ilassura 
a la monarcliie uii siecle et demi de silence, - 
un siecle et  demi d'abus, qui aboutit a une ré- 
volution. 

La diete de Pologne fut aussi, a partir du 
milieu du quinzidrne sihcle, une assemblée 
déiibérative, qiii, bien que restreinte a la no- 
blesse et assujettie a des formes oppressives, 
dut perrnettre un certain développement aux 
hcultes oratoires de ses niembres. 

C'est dans la libre Angleterre (qui, des le 
temps de Comines, paraissait a ce judicieux 
Iiistorien un pays a part, ou le peuple avait ses 
droits dans le gouvernement et s e  melait de ses 
affaires), c'est la qu'il faut chercher les pre- 
mieres applications et les progres de I'éloqiience 
chez les modernesi. Sans doute, la parole n'y 
fut pas toujours iudépendante et inviolable 
comme aujourd'hui; les débats parlementaires 
y furent d'abord intérieurs et domestiques, 
renfermés dans l e  cercle d'un petit nombre 
d'liornmes, et pendant longtemps ils ne recu- 
rent qu'une publicité hrt ive et incomplete. 
Sans doute la tribunc anglaise du dix-septieme 
siecle diíEre beaucoup de celle de nos jours, 
appuyée sur le secours permanent d'une presse 
inviolable comme elle. hfais c'est chez les An- 
glais que cc  foyer fut de bonne heure allumé, 
c'est chez eux que naquit et s e  développa de 
siecle en siecle ce sev-governnzent, dont le 
débat parlementaire n'est apres tout que le 
moyen pratique et  qiii dcvait, a un jour donné, 
servir d'cxemple a la France et  a I'aurope. 

Non pas que la tribune britannique ait parti- 
culierement brille par I'éloquence, par celte 
éloquence littkrairc , telle que I'entendaient 
les anciens el telle qu'il la faut a d'autres peu- 
ples. Fa et la des choses grandes et fortes, 
mais point d'éclat, point de porope; l'utile re- 
cherclié en lui-meme et pour lui-meme, voilj. 
ce que prksentent, dans leiir longue période 
priniitive, les anndes du parlement anglais. 
Cela tient d'abord a ce  que cette triburie s i  
précoce des Anglais a précédk leur éducation 
morale et  IittCraire; cela tient a leurs formes de 
procéder, a leur caractere, enfin a la nature 
m&me dcs debats, a la discussion si frCquente 
d'inlkrkls de commerce, de traites d'alliance, de 
detailsfinanciers, sous un point de vue de pront 
plutdt que dc gloire, et  qui a fait dire a Homc 
que la Cliambre des communes ressemblait plus 
a un greffc qu'a un senat aritique. On ajoute que 
l'autorité des passions puritaines imprima a la 
tribune anglaise quelque cliose de scolastique. 
Neanmoins Crornwell fut orateur a sa maniere 
et l'on ne peut contester la puissance de ses 
discours si souvent bizarres, mais énergiques. 
Le proces de Strafford nous revele une véri- 
table éloqueuce. Falkland n'en a guére montrC; 
mais Sidney eht marque peut-&re, s'il en avait 

1. Nous ne aaurions mieux faire que de rdsumer 
ip8i.e verbis la belle Btude q u e  M. Villemain a cousa- 
cree A ce sujet, e t  le livre de M. Lalouel sur les ora- 
teurs de la Grande-Bretagne. 



eu plus d'occasions. Les debats de la Restaura- 
[ion et ceiix de l'etablissement du regne de 
Guillauine 111 noiis prbsentent des poliliqiies 
liabiles plutdt qiie des orateurs. C'est aii ternps 
de la reine Anne et de George Ier que parut 
un homme emincmment do116 poiir la parole et 
que les vicissitiides nombreuscs d e  sa forlune 
obligerent i deployer de grands talcnts : nous 
avons nommé Bolingbroke. Apres lui, Robert 
'Walpole, s i  longtenips ministre, gr ice  a sa 
tactiqiie, i son esprit de condiiite, pliis eiiroie 
qu'a son éloquence, mais adroil et infatigable 
a parler le lengage de l'intér&t contre ses ad- 
versaires célebres, Windham, lord Carteret, sir 
Jolin Saint-Aubin, Pulteney, William Pitt. rr Je 
ne sais, a Ccrit Voltaire, si les harengues mé- 
ditées qu'on prononcait autrefois dans AtliCnes 
et dans Rome l'emportent siir les discours 
non prepares du chevalier JVindham, de  lord 
Carieret, etc. n Bioge un peu exagdré, aiiqiiel 
il est beaii pourtaut d'avoir dCj8 donné lieu, et  
que nioiiveront davantage ceux qiii vont venir, 
les Chalham, les Burke, les iVilbcrforce, les 
Pitt, les Fox, alors que la piiissrince accrue de  
i'hngleterre appellera véritablement a sa  tri- 
bune les affaires du monde entier, alors que les 
questions de conquhte et  de domination, les 
questions d'liumanitk et de justice qui y seront 
portCcs en feront jaillir a flots une grande et  
forte et  génércuse éloqiience. William Pitt (de- 
puis lord Chalham), voiIa en ere t  'etl'orateur qui 
montra dCs ses débiits qu'il devait effacer les 
Windham et les Pulteney. 11 neseradépasskque 
par son flls. Ce qui caractérise son talent, ce  
qui fit son inüuence et sa popularité irresis- 
tibles, c'est l'esprit national, la passion des 
interets de son pays contre l'étranger. Son 610- 
quence a le meme soiiílle que celle de Démos- 
tlienes; aussi M. Villemain n'a-t-il pas Iiésit6 i 
comparer ses discoiirs , pour la véliémence de 
la conviclion, pour la grandeiir des moure- 
ments, aux discours de I'orateur anlique. Tout 
le monde sait la fin mkmorable qui couronna 
au champ d'honneur une s i  noble carriere. A 
c6té de Chatliam se placent Dundas, Windliam, 
Fox, qui avait aussi dans la parole qiielque 
cliose de ddmosthe'nique, Burke, orateur lettré 
et plein d'imagination; Sheridan, kiiergiqiie et 
ingenieux ; lord RIansíield, dont on cite le beaii 
discours sur la justice pour dettes (1770). C'est 
la grande pléiade britanniqiie. Puis surgit tout 
d'un coup l e  jeune et  victorieux adversaire de  
Fox, l e  fils memc de lord Cliatliam, et avec lui 
ce n'est plus seiilement la question ambricaioe, 
mais toutes les grandes questions que va sou- 
lever la R6volution francaise et qui agiteront 
l'Eiirope pendant quarante années. Si Ton re- 
cherche que1 fut le principc de I'éloquence 
de ce dernier, on constate que c'est la science 
politique, la connaissance profonde des forces 
et des intérets d i ~ e r s  de  son pays, en regard 
de  ceux des autres Etats. C'est ce qui donna a 
sa  parole, comme 8 son action, un s i  grand 
ascendant et une si longue diirke, c'est ce qui 
Gt de lui ce type glorieux de I'orateur homme 
d'htat dont la Grande-Bretagne est s i  flerc : 

Pulchrum est digito monstra~i e# dicier : hic eaf ! 

Les orateurs de  second ordre sous le regne 
de George 111, son1 : Dinining, lord Rorth, sir 
William Grant , lord Melville, Perceval, Wilber- 
force, Witbread , sir Samucl Romilly , sir Will. 
Scott, Tierny, Cobbelt. Lesorateurs irlandais for- 
ment une classe spéciale dans les annales du  
yarlement. A Slikridan, que nous avons dkj i  
cite, il faut joindre Grattan, Curran, et en se- 
cond ordre, Yalme, lord Avonmore, Daby, Phi- 
lip Tisdall, Hussey, Burgh, Flood, Hutcliinson, 
Rurroughs, Hamilton, lord Clarc, Pery, Robert 
Emmett, le baron Ricliards. le baron Foy, Perrin, 
O'Louglilin, sir W.-C. Smitli, Holmes, Cli. Pliilips, 
Logan, Slieil, enfin, et O'Conneil, les deux 
grandes iiotabilités de cette école, qui est 
celle de  I'éloquence enflammée et  poétique. 
Zes Fox et les Pitt ont eu de dignes succes- 
seurs dans les personnes de George Canning, 
lord Granville, sir J. nfackintosh, Plunkett. Puis 
la Chambre des lords a vu dans son sein lord 
Broiigliam, lord Lyndliurst, lord Grey, lord 
Melbouriie, lord Denman, l'éveque Philpotts, 
lord Landsdoñne, l'BvCqiie Stanley; et  la Cham- 
bre  des communes, sir  Robert Peel, Macaiilay, 
lord Stanley, lord Jolin Russell, sir William 
Follett, sir Francis Burdett, J. Hume, D.-W. Har- 
vey , lord Palmerston, sir E.-L. Bulmer, JVilliam 
Gladstone, Msraeli, Roebuck, BBght, Ricliard 
Cobden, ce dernier doue au plus hant dcgré 
des facullbs qui constituent iin grand orateur 
populaire. 

La tribune du Congres, aux fitats-Unis, a eu 
aussi ses beaux jours ; clle a compte de véri- 
tables orateurs, parmi lesquels il faut citer 
Washington, Benj. Franldin, Adams, Clay, ctc. 

Mais c'est en Frarice que les idées philoso- 
phiques, les idées de liberte sociale, devaient, 
i leur tour, faire naltre iine tribune bien au-  
trement retenlissante, comme pour verifler le 
mot de  Tacite: Magna isla eloquentia, sic& 
ignis, materid alittir, et urendo clarescit, La 
voix d'un tribun, d'un orateur irresistible a 
retenti: u Les communes de France ont rk- 
solu de dklibérer, s'écrie-t-il ; nous avons en- 
tendu les intentions qu'on a suggérées au roi, 
et vous qui ne  sauriez &tre son organe auprCs 
de l'Assembl8e nationale, vous qui n'avez ici 
ni  place, ni  voix, n i  droit de  parler, allez dire 
a votre maltre que nous sommes ici par la 
puissance du peuple et qu'on ne  nous en arra- 
diera que par la force des baronnettes I r G'en 
est fait, le genie des tempetes est apparu, le 
regime ancien a cessé d'etrc, le nouveau a 
commenc8, et la grande éloquence politique, 
que personniüe hlirabeau, en est i'iime vivante. 
u Ceux qui aiment, dit un  contemporain, i ob- 
server les moyens et les effets de  l'éloquence, 
depuis que la Révoliilion I'a mise a portée d e  
jouer l e  pre~nier r61e parnii noiis, comme chez 
les anciens, ont remarqué que ce qui avait 
généralement le plus d'effet dans les assem- 
blbes, c'était la logique et  les mouvenients. Ce 
sont aussi les deus grands caraclbres de 1'610- 
quence dblibkrative, qui n'existe rbellement en  
France que depuis un an... Te1 est a mon gre, 
sans prétendre rien 6ter au merite de plusieurs 
autres de nos reprkseiifants dont la nerolutio~i 



a mis les talents au grand jour, te1 est Mirabeau, 
puissant en logique, en mouvements, en ex- 
pressions. C'est I'orateur de  la chose publique, 
c'est I'homme le plus capable d'entrainer une 
grande assemblée. » (La Harpe.) Autour de lui  
s e  groupent l'abbé Maury, Cazales, l'abbé 
Siéyes, Thouret , Le Chapelier, Barnave, $Es- 
préménil , Regnault de  Saint - Jeaii - d' Angély , 
Lameth, Robespierre, Duport, qui ont l'hon- 
neur de lui tenir tete, tantdt par un discoiirs, 
tantdt par une replique, mais surtout celui de 
provoquer tour i3 tour les éclairs et les foudres 
de son éloquence. Déji l'Assemblée consti- 
tuante a fait place i3 la Législative, déji  s e  for- 
ment ces deux pléiades d'orateurs de la Gi- 
ronde et  de  la Montagne, dont le choc fatal 
jettera sur  la Convention une si lugubre lueur. 
Ce sont, d'une part. Vergniaud, Gensonné, 
Guadet. Brissot, Ducos, Louvet, Boyer-Fonfrkde, 
Valazt5, Pétion, Buzot , Barbaroux , Carra, Is- 
nard,  Lanjuinais, Condorcet, Rabaut Saint- 
Etienne, etc.; de l'autre, ceux i3 qui nlirabeau 
avait lancé son apostrophe cklebre: « Silence 
aux trente voix I n Camille Desmoulins, Barrere, 
Basin, Saint-Just , Billaud-Varennes, Couttion. 
Tallien, Robespierre, Danton eníin, qui fut I'o- 
rateur de Paris tumultueux, orateur d'inspira- 
tion, -rappelant Mirabeau par les traits et l e  
rappelant aussi par de puissants effets. Mais 
c'était par des degrés sanglants que ceux-la 
montaient i3 la tribune et  en descendaient dans 
ces temps néfastes. Un voile de deuil la couvrit 
bientdt : l'éloquence politique pilit sous le Di- 
rectoire, elle ceda le pas a I'éloquence mili- 
taire, s'élevant rapidement jusqu'au trbne, 00, 
seule, elle fera eiitendre pendant quinze ans 
ses fiers et impérieux accents. Piiis ce  trdne 
altier croulera, et la liberté, rentrée eri pos- 
session de  ses imprescriptibles droits, redres- 
sera la tete et reprendra la parole. Deux écoles 
s e  rencontreront aussitdt sur le terrain ou elles 
vont s e  livrer une bataille qui dure toujoiii.~ : 
l'kcole légitimiste ou contre-rkvolutionnaire, 
ayant pour champions les de  La Bourdonnaye, 
de Lalot, Dudon, de Castelbajac, de Bonald, 
de  Salaberry, de Marcellus, de VillBle, et avec 
une nuance tres-prononcée, RI. de llartignac 
et Cbateaubriand; l'école libérale, représentée 
brillamment par Camille Jordan, Pasquier, Cour- 
voisier, Simbon, Lainé, Beugnot, de Serre, &la- 
nuel, Benjamin Constant, Latlitte, Bignon, d'Ar- 
genson, Casimir Périer, Royer-Collard, Corcelles, 
Stanislas Girardin, Chauvelin , Mauguin , le gé- 
néral Lafayette, le génkral Foy, dont le falent et  
la fortune oratoire n'ont point été effacés. C'est 
cette derniere école qui a fourni au gouverne- 
ment de 1830 ses appuis et ses agresseurs, - 
ceux-ci renforcés d'un éloquent organe de l'opi- 
nion légitimiste et d'ardents ap6tres du radi- 
calisme, - les uns et les autres préparant, i 
qui mieux mieux , de nouvelles surprises révo- 
lutionnaires oula tribune ne  devait pas toujours 
trouver son compte. 

Dans les trente dernibes  années, la Belgi- 
que, l'Allemagne, YEspagne, le Piémont, au- 
jourd'hui royaume d'ltalie, ont eu  aussi leur 
tribune politique, et  des hommes d'btat tels 

que Rothomb, Lebeau, Rogier, Donoso Cortes, 
de  Cavour, Stalil, Waldeck, Viucke, y ont 
marqué leur passage et inscrit leur nom d'une 
manikre souvent glorieuse. 

Aprks avoir ainsi esquissé B vol d'oiseau les 
annales de I'éloqiience politique, nous deman- 
derons-nous si les conclusions qu'on en peul 
tirer sont en  faveur ou aii désavantage de la 
tribiine? Ce serait poser ici la question des 
divers modes de gouvernement, et ce n'est pas 
le lieu de la traiter. On ne saurait sans doute 
méconnattre que l'éloquence politique expose 
i3 des Cpreuves et qu'elle a ses périls. l a i s  elle 
est, nous I'avons dit plus haut, I'apanage de 
la liberté, et  c'est par la tribune que celle-ci 
s e  manifeste cum dignitate. Les imprudences 
étant la loi des pays libres, i l  faut savoir s'y 
résigner et cornpter sur la liberte meme pour 
réparer les accidents qu'elle peht causer. Ta- 
cite I'a dit : Malo periculosam liberlatem puant 
tutum servitizcm. Quand voiis aurez interdit 
l'éloquence, dit Mme de Sta&], qu'aurez-vous 
fait ? Les hommes ne  seront plus conduits 
que par les sentiments les plus vulgaires, qui, 
dans l'état habituel, sont ceiix du grand nom- 
bre: la gloire aura disparii, car il faut que la 
parole soit libre pour que la louange ait son 
prix. r 11 en est de l'éloquence comme des lu- 
mieres, comme de la libertk, comme de tous 
les grands développements de I'esprit humain. 
11 s e  peiit que des malheurs soient attacliés a 
ces avantages; mais, pour s e  préserver de ces 
mallieurs, il faut ankantir tout ce qu'il y a d'u- 
tile, de grand et  de gériéreux dans I'exercice 
des facultés morales. u CHARLES READ. 

TRIBUTS. Les excellentes choses que Mon- 
tesquieu dit des tributs (tout le lirre XIIt de 
I'Esprit des loa's) s'appliquent réellement arix 
imp6ts. Les anciens auteurs francais employaient 
indifféremment ces deux mots. L'Encyclopddie 
distingua, la premiere, et dit que le tribut s e  
levait sur les personnes et l'impdt sur les 
biens. Ce n'est plus 1 i  exactement la diffbrence 
qu'on fait aujourd'hui. On appelle tributs : 
l o  les impbts personiiels qu'un peuple conque- 
rant exige d'un peuple conquis; 20 les rede- 
vances qu'un Etat paye a un autre Etat en signe 
de vassalité. 

Les Romains employaient d'abord le mot tri- 
hut dans le sens d'impdt personnel, et c'est 
d'eux qu'il nous vienti. 11 était arrCté par le 
Sénat et paye par tous les citoyens; c'était la 
contribution directe, personnelle et mobilikre; 
on disait aussi: census; mais bient6t on ran- 
pea dans les tributs la redevance fonciere íju- 
gatio) et les impdts en nature (annona). Sous 
l'Empire, tribut désigna plus spécinlement l'im- 
pbt persoiinel des provinces de César; celui 
des provinces du Sénat s'appelait slipendium. 
Sous le Bas-Empire, ces deux contributions 
furent confondues, comme le trésor de I'em- 
pereur et le trésor public. 

Si i'on écrit I'liistoire au  point de vue mo- 

1. De triouere (oontribuer) et non de tribus (tribu), 
parce qu'on le levait par tribu, ce qui ne peot avoir 
suffi Btablir la d8nominatiou. 
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derne, on ne dira donc pas que les citoyens 
romains payaient l e  tribut A la République, 
mais I'impOt, et  on réservera ce mot de tribut 
pour les redevances que les provinces payaient 
aux Romains. Ces tributs Ctaient affermés aux 
chevaliers , qui agissaient a peu pres comme 
les fermiers gCnéraux. M Toute I'Asie m'attend 
comme son libérateur, disait Mithridate, tant 
ont excite de haine contre les Romains les ra- 
pines des proconsuls, les erécutions des gens 
d'affaires et les calomnies des jiigements. 11 

(lontesquieu , Esprit des lois, liv. Xl, ch. xix.) 
nDans les rkpubliques, dit encore Montesquieu, 
lesrevenussont presquetoujoiirs en rPgie. L'éta- 
blissement contraire f~ i t  un grand vice du gou- 
vernement de Rome. Cesar f ~ i t  obligé d'6ter les 
publicains de YAsie, et d'y Ctablir une autre 
sorte d'administration: la Macedoine etl'Acliaie, 
provinces du peuple, gouvernées sur  i'aricien 
plan, obtinrent d'etre au nombre de celles que 
I'empereiir gouvernerait par ses ofliciers.. . .. 
Quand un peuple conquis cultive la terre pour 
un autre, on n'y doit point souffrir que le mal- 
tre augmente le tribut de l'esclave. JI (Liv. XIII.) 
Les Lacédkmoniens établirent que la rede- 
vance des llotes ne  serait jamais augmentée; 
les lois romaines flrent la meme chose pour la 
redevance que les colons payaient ti leurs mal- 
tres; mais ces colons payaient aussi a 1'Etat 
des impdts que la fiscalité romaine augmenta 
d'une maiiiere intolerable. (Voy. Sa!vien, Des 
persdcutions.) Tout impbt envers 1'Etat cessa 
sous les Barbares, mais les colons et les seris 
continuerent de payer un tribut a leurs mal- 
tres. Plus tard, quaud le gouvernement passa 
des souverainetks territoriales a i'autorité cen- 
trale, c'est sur les serfs qu'on leva l e  tribiit de 
la taille; les nobles en ktaient exempts, d'apres 
le droit barbare de la conquete; et les liommes 
libres avaient disparu. 

Les tribiits n e  sont donc pas des imp6ts li- 
brement consentis, mais des redevances im- 
posees par la conquete, pour le racliat de la 
personne ou des biens. Te1 est celui que les 
musulmans, et surtout les Turcs. ont impose 
aiix nalions vaincues. Ces tributs ne  furent 
presque jamais excessifs; la duretb dc cette 
oppression s e  faisait sentir d'une autre maiiiere. 
hlontesquieu ait avec verité: « On peut lcver 
des tributs (et des imp6ts) plus forts a pro- 
portion de la libertb des sujets; et l'on est force 
de les dirninuer a mesure que la servilude aug- 
 mente.^ Les sujets de I'empire byzantin se don- 
nerent aux musulmans pour Cchapper a la fisca- 
\¡té des exarques. De meme lors de  I'invasion 
des Turcs, les chrétiens ne  furent plus assu- 
jettis a cette miiltitude d'impbts dont ils avaient 
préckdemment a s e  plaindre: on n e  leur im- 
posa qii'uu tribut léger. Mais la sujétion n'en 
fut que plus horrible : chaque année , les ar- 
mees tiirques prelevaient sur les vaincus iin 
vaste tribut de femmes ct  d'enfants. (Les histo- 
riens du seizieme siecle disent souvent: le 
n tribnt d'enfants v .) 

Actuellement, les Turcs lerent deiix especes 
de tributs : l'un, dansles possessions immkdiates 
di1 sultan, sur tous les ra las  (sujets non mu- 

sulmans) : c'est la capitation; I'autre sur les 
pays chrétiens , possessions mediates du  sul- 
tan. Les premiers interpretes du Coran avaient 
persuadi: aux musulmans qu'ils devaient tuer 
ceux qui refuseraient d'embrasser l'islamisme. 
Cette ertermination parut bient6t plus dimcile 
qu'on n'avait pensé; on admit les vaincus i 
racheter leur vie par le payement d'un tribut. 
C'est en realit6 le meme tribut que pay6rent 
les ra ias  individuellement, et  les paysvassaiix 
de la Porte, par I'intermédiaire de leur goiiver- 
nement. 

La capitation est fixke, d'apres un  firman de 
Mahmoud (1834) a 15, 30 ou 60 piastres selon 
les fortunes. Les femmes, les enfauis, les alié- 
nes, les inermes, les indigents et les pretres 
en sont exempts. Le nombre total des ra ias  
s'éleve a environ 9 millions d'individus des 
deux sexes. Sur ce nombre 1,600,000 environ 
payent la cepitation, qui produit ainsi 40millions 
de  piastres ou 9,200,000 francs. La capitation 
btait autrefois percue par des agents spéciaux, 
dont les procédés étaient fort arbitraires. Un flr- 
man de 1834 en attribue la perception a une 
commission, composée des autorités de clia- 
que localit6 on de leurs délégués, rkunis aux 
Kodjabachir (rnaires) des communautés chré- 
tiennes. En 1850, le sultan declara que les 
chefs des communautés juives ou chrétiennes 
seraient seuls intermkdiaires entre leurs core- 
ligionnaires et le flsc, pour la perception du 
tribut. M. Ubiciui , A qui nous empruntons ces 
details (Letkes s u r  la Turquie, 1853), écrivait 
alors : aLe Kharadj a changé ainsi de caractere; 
ce n'est plus une peine pécuniaire, substituée 
a la captivite ef meme a la mort, qu'ils avaient 
encourue en refusant de  s e  faire convertir a 
l'islamisme. 11 n'est plus consideré, de part et  
d'autre, que comme une compensation de I'im- 
p6t du  sang, qui n e  pese que sur les seuls 
musu1mans.a Depnis, l e  service militaire a été 
imposé aux chrétiens (voy. i'article Turquie, du 
meme auteur); le tribut est alors devenu en- 
core plus semblable a l'imp6t que payent les 
musulmans. 

Les pays tributaires de l'empire turc acquit- 
tent le Kharadj par i'intermédiaire de  leurs 
gouvernements. 

L'Egypte . . . . . . 80,000 hourses = 8,200,000 fr. 
La Valachie . . . . 5,000. . . . . = 575 000 
Lshloldavie . . . . 8,000. . . . . = 345:000 

- La Serbie . . . . . 4,600. . . . . - 529,000 - 11% de Samos. . . . 800. . . . . - 92,000 
- Mont Athos. . . . . 174. . . . . - 20,010 

Les grands empires sont souvent entourés 
d'États tributaires. qui n e  dependent d'eux 
que par cette redevance: ces Etats, bien que 
vaincus ou croyant pouvoir l'etre (piiisqu'ils 
payent tribut), sont trop forts pour etre cornple- 
tement réduits,ou trop differents pour &tre an- 
nexés; ils gardent donc leur autonomie. Attila 
imposait un tribut au Bas-Empire: il lui eht  
falln trop d e  soin pour le conqukrir : peut-&re 
n e  s e  souciait-il pas de commander a une so- 
ciétk si diflérente, peut-&tre meme cette ma- 
jestk romaine lui imposait-eile plus qu'il ne  s e  
i'avouait. 
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enipreinte assiire laliberté d'embarquement sur 
les navires nationaux ou étrangers sans aucune 
nouvelle formalité. 

Le pouvoir politique s'est réservé la juridic- 
tion criminelle qlii est  exercee par un niedjeles 
thakik, sorte de  chambre d'information qui fait 
l'oflice de  juge d'instruction, et  d'apres l'avis 
duque1 l e  medjeles supérieur applique les pei- 
nes Iégales. Toutefois on en réfbre au siiltan 
pour l'application de la peine de mort. 

Un medjelss-tedjaret juge les affaires com- 
nierciales. Les priiicipaiix négociants étraiigers 
en font parlie, a tour de rble, quand les canses 
iritéressent leurs nationaux. 

L'administration de la jiistice, au point de  
vue du droit civil et  religieux, est conliée a u n  
cadhi B Tripoli, et a des nafbs ou suppléants 
dans les ressorts inférieiirs ; ils son t assistes 
d'adoul, grelliers autant qu'assesseurs. 

Le cadhi de Tripoli (appelé ntolhz ou hakim par 
les Turcs) est nommé par le CheQh-ul-Islam de 
Constantinople; lui-meme, ensuite, confirme ou 
remplace les naibs de l'intérieiir. Bien qu'au- 
cune voie d'appel ne soit ouverte contre l e  ju- 
gement des cadhis, chacun de ces magistrats 
casse, a volonté, les jugements de ses predé- 
cesseurs et  meme les siens propres. 

L'organisation religieuse, don t les muftis son t 
les cliefs, ne differe en rien j. Tripoli de cc 
qu'elle est dans tous les domaines de l'islam; 
niissi nous abstenons-nous de la décrire. A 
Tripoli les Turcs siiivent le rite hanéfi, les 
indigknes le rite maleki, comme en Algérie. 

La marine de I'Etat s e  reduit a un petit va- 
peur qui fait tous les quinze jours, sous pa- 
villon ottomaii , la traversée de Tripoli a Malte 
en un trajet de trente heures. 

L'eyalet est divisé en  cinq naye's ou arron- 
dissements : Tripoli, Khoms, Bengazy, Djebel, 
Fezzan; l e  premier est administré directemen 
par le paclia , les autres par des kaimacams , 
assistés de medjelbs, composés, comme celui 
(le la capitale, de Iiauts fonctioiinaires et d'ha- 
bitants notables. Les finances sont aiix mains 
d'un mdlinudir, investi dans l'arroiidissement 
des memes altributions que celles du mohas- 
sebdji dans la régence. 

Le nayé est subdivisk en cantons ou kauas, 
administres, sous l'autorité di1 kalinacam, par 
des mudirs; et  au-dessous sont des villages, 
admiriistrés Dar des cheikhs ou anciens. aui 
scínt nommes par le pacha, sur la préseiitatfon 
du kaimacam et du mudir, apres iuvitation faite 
aux notables de s'entendre sur le choix d'iin 
candidat. 

11s sont ordinairement assistks <une djenlda, 
ou conseil municipal. 

La plupart des kaiinacams et mudirs sont 
indigenes, tandis que les fonctionnaires supé- 
rieurs sont turcs. 

Telle est l'organisation fort simple de la rk- 
gence de Tripoli, et elle est suffisante en temps 
de  paix et d'ordre; ua i s  pour pcu que les 
tribus de l'interieur donuent signe de révolte, 
des secours sont demandes a Constaiitinople. 
Le cas arrive frkquemment, les populations 
arabes et herhSres étant excitees a secouer l e  

joug de  l'étranger par I'exemple de la Tunisie 
et de ~'Égypte,  ct l e  souvenir de leur propre 
indépendance, soiis la dynastie nalionale des 
Caramanlis. 

Quant aux forces productives de la régence, 
elles sont proportionnelles a la population el 
aux cultures e t ,  par conséquent, peu élerées, 
plutbt qu ' i  l'immense siiperficie du pays, qui 
egale la Fraiice. Les ckreales, les bestiaiix, les 
laines et  les huiles sont les principaux produits 
du crh qui figurent a l'erportation; les prodiiits 
fabriques (tissus, nattes, tapis, peaiix tannecs, 
poteries, savons) n'y entrent qiie pour de faibles 
quantités . malgé  leur importance locale. Mais 
la Tripolitide joue un r61e plus considérable 
comme pays de  transit. Grice au golfe profond 
qiii penetre dans les terres jusqu'au 308 degri, 
de  latitude, la c6te tripolitaine est de beau- 
coup la plus rapprochee du Soudan; elle de- 
vient, par cet avantage, la route préférée par 
le commerce entre I'Europe et 1'Afrique. Les 
oasis de Ghadames et  du Fezzan sont des es- 
cales de  commerce, reliées par les caravanes 
aux oasis de  R'at, de Touat, d'AYr, aux cites 
soiidaniennes de Tombouctou, du Haoussa (ICat- 
chena et Kano), du Bornoii (1Coul.a); il y a 
meme une communication directe entre le Ben- 
ghazy et VOuaday, a travers le désert de  Li- 
bye; I'importance de ces relations a néanmoins 
baissé, comme en Tunisie et en Algérie, par la 
suppression décretée, quoique imparfaitement 
executée, de  l'esclavage. 

Le commerce total intkricur de  la régence 
de Tripoli est  tombé en 1861 au-dessous de  7 
millions dc francs, et  quoique l'on puisse sup- 
poser que la contrebande s'exerce largement 
sur  une immense cbte a pen pres dépourvue 
de  toute surveillance, il est évident que le 
pays s'appaiivrit de jour en jocir. La population 
décrolt rapidement sous l'influence de la mi- 
sere;  l'inculture des terrains engendre I'insa- 
lubrité; depuis la peste de 1859 les fiSvres 
typhordes y sont presque endémiques; le climat 
semble meme troublé; des séclieresses de  plus 
en pliis fréquentes y détruisent les recoltes 
et  les bestiaiix; les défenses d'exportation s'y 
renouvellent fréquemment, e t  elles y seraient 
permanentes sans les apports de la province 
de Benghazy, un peu plus favorisée. La cherté 
excessive des deiirkcs Cpuise les capitaux et  
accélere la riiine; le tralic s e  réduit a de pctites 
opérations avec les entrepbts de Malte et  de 
Livourne. 

Les plus récents traités de paix et  de com- 
merce que la France ait avec la régence de  
Tripoli portent les dates du 30 prairial an 1X 
(19 juin 1801) et du 11 aollt 1830; ils ont ét6 
conclus avec les chefs du pays sans l'inter- 
vention de la Porte JULES DUVAL. 

TRONE. ir Qu'est-ce qii'un trbne? disait Na- 
poléon. Quatre morceaux de bois recouverts 
de velours.» C'est selon. Le trbne des rois de 
1'Europe moderne cst, en eífet, iin simple fau- 
teuil, mais le trbne des rois du moyen áge etait 
un grand lit couvcrt de  coussins. Les tr6nes des 
rois d'0rient sont encore des divans d'une ma- 
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gniflcence bizarre, oii i'on s'assied les jambes 
croisées. Voltaire (Essai sur les rnczurs) fait 
une belle description du tr6ne du Grand Dlogol, 
d'apres Tavernier; mais M. de Jaucourt (Ency- 
clopédie, art. T R ~ N E ) ,  soupgonne fort Tavernier 
d'imagination; il n'accorde pas plus de con- 
Gance aux merveilles que d'autres voyageurs 
racontaient des trdnes du Grand Seigneur et 
de I'empereur de la Chine. Le trdne du Mikado 
(le pape du Japon) est établi une fois par an 
sur une claie d'osier doré, a travers laquelle 
les tideles viennent lui baiser les pieds. Xerxes 
regardait la bataille de Salamine sur un tr6ne 
d'argent, et  s'en alla dans uii simple bateau. 
Le trdne de Salomon était d'or et  d'ivoire: selon 
les historiens musulmans, il en a un encore 
plus beau e n  paradis : a droite sont 12,000 
siéges en or pour les patriarclies et les pro- 
phetes, a gauche 12,000 siéges en argent pour 
les sages et les docteurs. lsaie et Ézéchiel ont 
décrit le tr6ne de Jéhovah: c'est iin char de 
feu aont i e s v ~ i t  fait -io\e~ les  youes. Les ?ieur 
du paganisme avaient aussi des trbnes, ayec 
leurs attributs. 

On a dit aussi le tr6ne, pour dire la royauté, 
le  roi, les princes; on dit encore: le trbne de 
la justice; l'év8que a un tr6ne dans le  c h ~ u r  
de la cathkdrale. Le discours du tr6ne est le  
discours que prononce le monarque a I'ouver- 
ture des assemblées legislatives. On dit aussi : 
le  discours de la couronne. Mais qui empeche 
de dire: le discours du roi?' (Voy. Discours.) 

J. DE B. 

TROPHBE (de rpo.ic(, fuile). Les premiers 
tropliées étaient des troncs de ch&ne ou de pe- 
tites pyramides qu'on élevait pour célébrer la 
fuite des ennemis. On y attachait les armes des 
vaincus. Souvent meme c'étaient les armes 
seules. On en Gt depuis de véritables monu- 
ments. et I'on sculpta partout ces ornements de 
mauvais goitt. représentant des armes de fan- 
taisie, auxquels de tres-grands artistes ont em- 
ployé leurs talents. Remarquons une délicatesse 
du droit amphictyonique : il était dCfendu de 
renverser les trophées, défendu aussi de les 
relever s'ils tombaient en ruine. J. DE B. 

TUDOR. Voy. Dynastie. 

TUGENDBUND (Socihté de la  Vertu). Apres 
la paix de Tilsilt les affaires publiques se  troii- 
vaient en Prusse dans un état déplorable. Les 
terres restaient sans culture, le commerce et  
i'industrie etaient anéantis, les caisses de 1'Etat 
étaient épuisees. Vaincue, liumiliée , la Prusse 
était tombCe dans un état de prostration dont 
elle semblait ne pouvoir jamais s e  relever. 

Ce fut dans ces circonstances qu'en 1808 
des officiers , des professeurs et  quelques 
autres habitants de la ville de Kanigsberg fon- 
dérent la société du Tugendbund, dans le but 
avoué et apparent de soulager les miseres du 

1. On ne  dit pas : discours du Roi ,  parcc que dans 
les *tats eonstitutionnels le discours est prepare par 
lesministres. L'Empereur faissnt Iui-mBme se6 dis- 
conra (sea miuistres ne sont pus responsables, 1864), 
ou dit : discours de 1'Empereur. 31. B. 

peuple, de donner I'instruction aux pauvres et 
de fortiaer le  sentiment monarchique. Mais le 
but secret et veritable de la Société, c'était de 
travailler a affranchir le paysdii joug étranger. 

Voici quelle était i'orgnnisation de la Sociéte. 
Elle était composee de cinq Chambres ou Sec- 
lions (Kammern) sous la direction commune 
d'un grand Conseil forme de cinq membres 
dont i'un était en meme temps Censeur gh~b 
ral de l'ordre. Par le fait, le censeur était le 
chef supr&me dela SociétC, puisqu'il avait poui' 
mission d'apaiser les discussions intestines et  
de veiller a la stricte exécution des lois et des 
décisions du grand conseil. 

Le Tugendbund s e  propagea promptement 
daiis tous les cantons de la monarchie. Le roi 
lui-m&me s e  tenait au courant des travaux de 
la Société. Son premier ministre, le baron de 
Stein, la protégeait, et les liommes les plus 
marquants de son entourage, tels que Gnei- 
senau et  Schill, étaient les membres les plus 
acLiEs au Tugendbund. 

Quelque soiii qu'on mlt a ne  point éveiller 
l'attention de la France, Kapoleon ne tardapas 
neanmoins a etre renseigné sur les véritables 
tendances de la Société. On saisit une lettre du 
baron Stein dans Iaqiielle ce ministre enga- 
geait ses amis a fonder des succursales du 
Tugendbund en Westphalie et  dans la Hesse. 

A la snite de cet incident Napolkou exigea la 
dbmission de Stein et forpa le roi de Prusse de 
dissoudre cette m&mc société qu'il avait si 
eilicacement ~rotbeée .  

Quoipue diisouspar décret roya1 et surveille 
de pres par les féodaux qui en  détestaient les 
tendances libérales, le Tugendbund ne con- 
tinua pas moins a agir en secret , en excitant 
les esprits a la baine do la domination étraii- 
gere et en préparant le peuple a une lutte 
supreme. ARNOLD BOSCOWITZ. 

TUILERIES. Le parillon de plaisance élevé, 
parmi des fabriques de tuiles, par Philibert 
de Lorme pour Catherine de Yédicis, s'cst aug- 
mente, sous les rois qui ont suivi, de vastes 
bitiments. et  est devenu le séjoiir des souve- 
rains frangais. Les Valois et les premiers Bour- 
bons préféraient le Loiivre et  Fontainebleau; 
Louis XIV Saint-Germain et Versailles. Louis XV 
habita presque toiijours Versailles , et Louis XVI 
y resta jusqu'a l'insurrection du 6 octobre 
1789, qui le ramena dans sa capitale, non au 
Louvre, mais aux Tuileries , palais plus vaste 
et plus disponible; le Louvre était occupé par 
les tableaux e t  les académies. La Convention 
tint ses séances dans l'aile du Nord des Tui- 
leries ; le conseil des Anciens I'y remplaca. 
Bonaparte, premier Consul, s'y Ctablit le lPr fé- 
vrier 1800, et  en  fit pliis tard le palais impérial. 
Les Uourbons l'y suivirent. Un moment destiné 
a &re transformé en hbpital en 1848, le palais 
des Tuileries fut occupC, en 1852, par le Pré- 
sident , depuis l'Empereur, qui l'a réuni au 
Loiivre en terminant les galeries du Sord. 

Dans le  Jangage diplomatique, le cabihet&s 
Tuilerios veut donc dire le goiivernement fran- 
bais. J. DE B. 
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TUNISIE ou REGENCE DE TUNIS. $tat 
africain, situé le long de la Méditerranée, en- 
tre i'blgérie et  la rkgence de Tripoli; s a  capi- 
tale est Tunis. ville d'environ 100,000 habitants 
parmi lesquels on compte un groupe impor- 
tant d'Européens, d'Italiens surtout, adonnés au 
commerce. La population totale est evaluée de 
1,200,000 a 1,500,000 Ames disséminées sur un 
territoire de 12 a 15 millions d'bectares, divisés 
comme L'Algérie, en Tell oii terre de ciilture, 
et Sahara ou désert sablonneux, entremele de 
landes et  d'oasis. 

Apres avoir passé, pendan1 le cours de six 
siecles, des mains des dynasties arabes et con- 
qiiérantes a czlles de dynasties berbkres indi- 
gknes, la souveraineté politique du pays tuni- 
sien écliut aux Turcs, gr ice  a la conquete qu'en 
firent les frtires Barberousse, les fameux pirates, 
dans lecoiirs du seiziéme sikcle. Mais des I'année 
1705, le chef indigeiie Hossein-bey, porté au 
trdne par l'élection, fonda une dynastie hérédi- 
taire, souclie de  la famille qui rbgne encore au- 
jonrd'hui. Détendus d'année en année dans le 
cours du dix-huitieme sikcle, les lieiis de vasse- 
lage furent déflnitivement rompns en 18 11 par 
Hamonda-Pacha, qui s e  debarrassa de tont ce  qui 
restait aiitonr de lui de tulelle otlomane. Depuis 
lors 13 Turquie, bien qu'elle s'obstine a consi- 
dérer oficiellement la Tunisie comme unc sim- 
ple province ou eyulet, n'a p11, en aucune occa- 
sion, ressaisirson autoritépolilique et s'imrniscer 
dans le gouvernement. Elle reqoit senlement. 
de chaque noiiveau bey, des hommages reli- 
gieux, des cadeaux honorifiqnes, e l  u n  simu- 
lacre d'investiture; la prikre se fait au nom du 
sultan de Constantinople, chef religieux de l'is- 
1amisme;un confingent de lroupes lui estfourni 
en cas de guerre sainte. Mais toute ingérence 
réelle lui est  refnsée; ses hatti n e  sont pas 
promulgués dans la regence: le bey modifie a 
son gre, et  d'accord avec le divan local, les 
lois et jusqu'a la Constitution politique, sans 
prendre conseil du sultan, qui de son cdté 
s'abstient de toute protestation. Le bey frappe 
la monnaie en son nom, et nomme a tous les 
emplois. 

Cette indkpendance de  fait est reconnue par 
les puissances européennes , qui ont conclu 
avec les pachas, les deys et  les beys de Tunis 
des traités de paix et de commerce comme avec 
des souverains; elles ont fait avec eux la paix 
ou la guerre, sans mettre en cause la Porte. 
Les plus recents traités conclus avec la Francc 
porteut les dates du 15 novembre I824 et di1 
8 aobt 1830: le dey y renonce pour lui et ses 
successeurs au droit de faire ou d'autoriser la 
course en temps de guerre contre les bitiments 
des puissances qui jiigeiant convenable de  re- 
noncer a l'exercice du m&me droit envers les 
bitiments du commerce tunisien. En méme 
iemps le hey aboyit a jan& dans ses Etats Ves- 
clavage des chrbtiens. 

Les trois derniers beys, Si-Achmet (1837 ti  
1855), Si-Mohammed (1855 a 1859) et  Si-Sad- 
dock, actuellement régnant, sont entrés dans 
la voie de réformes politiques et  sociales dont 
l'expression supréme a été la nouvelle Consli- 

tution promise par Nohammed e t  promulguée 
par Si-Saddock. Répudiant les traditions de i'au- 
tocratie miisulmane, elle introduit un nonvean 
partage de l'adrninistration entre trois ministres 
principaux: lo les finalices, les affaires étran- 
gkres et I'intérieur ; 20 la giierre; 3O la ma- 
rine. En outre, il y a plusieurs hauts fonc- 
tionnaires, tels que le garde des .sceaux, le 
clieikh-ul-islam, le payeur general. Un conseil 
privé ou divan, composé des principaux per- 
sonnages, est maintenu en attendant la création 
d'un conseil supérieur. La justice civile est 
rendue par les juges ordinaires . comme en tout 
pays musulman; la justice criminelle est rendue 
par le bey lui-méme, assisté des ministres. et  
ses jugements re~oivent leur esécution immé- 
diate. L'armée du bey est siirtout formée a I'aide 
des tribus magbzen, dont les contingents sont 
commandés par l'liéritier présomptif, sons le 
nom de bey du camp, qui est, suivaiit l'ordre 
de  succession des pays musulmans, I'alné des 
parents du souverain. La marine s e  réduit a 
une frégate a voile et trois petits vapeurs. Le 
pays est administré par des caids, dont les plus 
importants sont, a Soussa, a Djérid, etc ..., de 
véritables lieutenants du bey. 

La réforme politiqiie et constitutionnelle, 
instituée depuis rluatre années, a ~ a i t  eté doci- 
lement acceptée par les populations, et  se fOt 
consolidée, si la subslitution d'un irnpdt de ca- 
pitation aux impbls établis par IeKoran (Achour, 
ZerEkat) n'etit fourni de  dangerenses facilites a 
l'esprit fiscal du Khasnadar ou ministre des 
Gnances. Modérée d'abord, cette taxe fut portke 
en 1863 a 72 piastres par tete (environ 50 fr.); 
c'est plus que ne  comporte la pauvreté du pays: 
de la une insurrection générale qui a ,  de pro- 
che en proche, soulevé les tribus ct occupé 
les villes, et  qui, non étouffke encore an  mo- 
ment ou ces lignes sont écriles, dicte ses con- 
ditions au bey, condamné a l'inaction par sa 
faiblesse, par la fidélite suspecte de ses trou- 
pes, enGn par le conílit des influences contrai- 
res qui s e  lieurtent autour de lui. 

Les puissances europeennes s e  sont empres- 
sées d'envoyer des navires dans les eaux de 
Tunis: la Turquie, pour ressaisir son ancien 
pouvoir; la France, l'ltalie et l'bngleterre pour 
la proteclion de leurs nationaux. Les intérets 
de la polilique générale s e  troiivent mélés aux 
affaires locales: Tunis, situé a peu de distance 
des ruines de  i'antique Carthage, occnpe, sur la 
iiléditerranee, en face de  la Sicile, une posi- 
tion stratégiquc de la plus haiite importance: 
par le large canal de  la Méditerranée qui se- 
pare en cet endroit 1'Europe de I'bfriqne, passe 
tout le courant commercial de i'est a i'ouest e t  
réciproqnement. 

La prospérité du pays ne r6pond pas ;i ce 
privilege de  position. Engourdies dans l'inertie 
musu\mane, les populatioos n e  tirent qu'un m+- 
diocre parti des ressources naturelles a'iin sol 
fertile et d'un climat salubre. Les cérbales, les 
dattes, les huiles. les laines, les peaux, les 
bestiaux, les éponges sout les principaux arti- 
cles de commerce extérieur, dont le montant 
total n'est pas évalué a plus de  12 a 15 mil- 
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lions ; mais il est  probable que la contrebande 
active qui se fait sur  une cbte mal surveillée, 
en  reduit sensiblement I'importance oficielle. 
Les centres principaux dii mouvement corn- 
mercial sont, outre Tunis et son port la Gou- 
lette, les ports de  Bizerte, Sousaa, lonastir ,  
Sfax, Cabes, les iles de Djerba, et i l'int6rieur 
la cite religieuse de Kairouan. Le Belad-Djerid 
est, dans la region mhridionale. un  riclie pays 
de produclion et de commerce pour les daites 
qui lui doniient son nom. Les principales rela- 
, tions par terre de la Tunisie solit, a I'ouest. avec 
l'blgbrie, qui lui est unie par un réseau t81Cgra- 
phique, et ,  au sud, avec I'oasis de Chadames, 
par ou s'ktablissent ses commuiiications avec 
1'Afrique intkrieurc. J u ~ s s  DUVAL. 

TURQUIE (EMPIRE DE). Parmi les posses- 
sions dont s e  compose ce vaste empire et qui 
s'etendent dans les trois parties dei'ancien con- 
tinent, sur une siiperficie de 86,000 milles car- 
res gkograpliiques (ou 4,6 12,.000 kil. carrés) , on 
doit distinguer : 

l o  Les possessions immédiates, soumises i 
l'antorité directe du sultan et  qui se composent 
de la Turquie d'Enrope, appelee Roumili ípays 
de Roum, ou des Romains) par les Turcs, moins 
les provinces danubiennes et le Montenegro; 
de  I'Asie l ineure  (Anadoli) avec la Syrie et  la 
Mbsopotamie et  du territoire d e  Tripoli en Afri- 
que; et 2 O  les possessions médfates ou tribu- 
ta i res ,  qui, bien que relevaiit politiquemeii: 
de  la Porte et  considerees par les traites conime 
parties integrantes d e  l'empire, sont adminis- 
trees, les unes, telles que I'Egypte et Tiinis, 
par despachas ou des beys hérkditaires; les 
autres par des princes indig&nes, soit heredi- 
taires. soit viagers , sous l'autoritk desauels 
elles Ónt conser;e le.privilbge d'une lkgis&tion 
et d'une admiuistration intérieure indéiiendan- 
tes. Telles sont les principaut6s-iinies'de Wol- 
davie et de Valacliie, la Serbie, le Montenegro, 
et  dans des conditions plus restreintes, la pe- 
tite lle de  Samos. 

La population lotale de i'Empire peiit Etre 
BvaluCe approximativement a 37 l/2millions d'ha- 
bitants, savoir: 
Possessions immediates : 

En Europe . . . . . . . .  10,500,000 
E n  Asia . . . . . . . . . .  16,000,000 27,250,000 
En Afrique (Tripoli) . . 750,000 

Etats ou pays tribntaires : 
Moldo-Valachie.. . . . .  4,500,000 
Serbie. .  1,100,000 

I 
. . . . . . . . .  

Montenegro. . . . . . . .  200,000 10,150,000 
Ile de  Samos . . . . . . .  50,000 
&gypte et Tnnis . . . . .  4,300,000 l- 

TOTAL.. . . . . . . .  37,400,000 
' 

Cette population presente de  tres-grandes 
varietes de  races et  dc  religions. La race con- 
quérante figure au plus pour un tiers dans l e  
nombre total, e t  dans la Turquie d'Europe elle 
n'excbde guere un huitieme de la masse. Le 
reste s e  compose de  Slaves, de  Roumains 
(Moldo-Valaques), de Grecs, d'blbanais, d'Ar- 
meniens, d' Arabes, etc. 

Sous le rapport religieux, la population peut 
se dénombrer ainsi: 

Mnsnlmans (Ottomans, Slaves et Albanais [en petit .... nombre] Arabes, Kardes, etc.) 22,000,000 
ChrBtiens d9Orient (Grees orthodoxes, 

ArmBnienn, Syrienset CbaldBens,etc.). 14,000,000 
Catholiqnefi lat ins . . . . . . . . . . . . .  900,000 
IsraBlites(selon quelqnesauteurs500,000) 150,000 
IdolBtres, Taiganes (bobBmiens), Chem- 

siihs, YBzidis, etc.) ........... 350,000 
TOTAL. . . . . . . .  37,400,000 

Sous l e  rapport politique et  civil, la popiila- 
tion dans les Élats jmmédiats du Crand Sei- 
gneur (voy. pour les Etats tributaires les arlicles 
Principautes-Unies , Serbie , elc.), comprend 
trois categories parfaitement distiuctes: 

1 0  Les szLjels inusulmans, qiii jouissent de 
la plknitudc des droits civils et politiques; 

2 0  Les sujets non ntusirlmans, ou ratas, dont 
l'assimilation aiir premiers, bien que decretke 
en principe, n'a pas encore pass8 íi I'état de 
fait ; 

30 Les Francs, c'est-a-dire les sujets des 
puissances ktraugbres domiciliés en Turquie, 
dont I'ktat et las conditions d'existence sont 
rCglCs par les capitulatious. 

Pour ce qui concei'ne ces derniers, voy.'les 
mots Francs,  Capitulations, Echelles du Le- 
vant. 

Les rasas forment cinq groupes ou commu- 
nautes distinctes, appelees , en style officiel, 
stilleti sitld, les six nations : la nation grec- 
que ,  la nation armknienne, la nation armt5- 
nicnne-unie , la nalion israklite, la nation la- 
tine ou catliolique, la nation protestante. 

Cliaque communaulk clirétienne est régie, 
sons la surveillance de  la Porte, par un pa- 
triarche qiii joint quelquefois, mais non pas 
nkcessairement , l'autoritb religieuse a l'auto- 
rite civile. Le patriarclie est Clu par ses coreli- 
gionnaires et  contlrme par la Porte qui lui de- 
livre un b C a t ,  ou diplbme d'investiture, dans 
lequel sont enonces ses droits et prerogatives. 
Les israklites ont a leur tete un grand-rabbin 
assimil6 aux patriarclies des communaules clire- 
tiennes. 

L'odgine de  la communauté grecque (roul~z 
milleti) remonte a I'epoque meme de la con- 
quhte, alors que hlabomet 11 devenu maltre de 
Constantinople, ct s'occupant de régler la si- 
tuation de ses nouveaux sujets, conformCment 
aux principes BLablis par le Coran, laissa aux 
Grecs le libre exercice de leur religion, avec 
une  partie de  leurs eglises, leurs lois civiles, 
leurs tribuiiaux, leurs ecoles, sous l'unique 
condition de  payer l'impdt du haratrh oii kha- 
radj ' ,  et  confera a l'ancien patriarche Genna- 
dius un  berat qui le reconnaissait en qualite 
de chef civil (ethnarque) de la nation grecqiie 
dans tout I'cnipire. Responsable envers le gou- 
vernement, tant pour le maintien de I'ordre 
que pour l'acquittement du haratch et des au- 
tres impbts, le patriarclir est investi d'un pou- 
voir temporel tr8s-étendu i i'égard de ses co- 
religionnaires, pouvoir qii'il dklegue dans les 

1. Cet impot,  Btabli sur les seuls rahs,  en com- 
pensation du serviee militaire, auquel  ils n'Btaient 
point assujettis a BtB aboli dB6uitivement par le 
khatti-cherif de'1856, qui  appelle les ehr8tiens B con- 
courir en meme temps que les mt~s~zlmans a~ reeru- 
tement de I'armBe. (Voy. plur has.) 
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provinces aux évbques placés a la tete des 
dioceses ou dparchies. 

La cornmunauté grecque comprend toÚs les 
sujets ottomans du r i t ~  orthodoxe, et  s e  par- 
tage en dcux raccs ou nationalites distinctes : 
les Grecs proprement dits ou Romaa'ques, et 
les Slaves, formes de Serbes, de Bosniaques, 
de Biilgares , etc. : distinction importante, et  
qu'il faut ne point perdre de vue, si ron  veut 
eviter une méprise tres-fréquente en  Orient, 
oii le mot de Grecs, pris tantbt dans le sens 
religieux, tant6t dans le seris ethnographique, 
designe indiffereinment les populations d'ori- 
gine hellénique et tous les sujets chrétiens 
de la Porte, a quelque race qu'ils appartien- 
nent, soumis a la juridiction du patriarche de 
Constantinople. 

L'origine de la communauté arménienne date 
également de la conquete. La Turquie a cett6 
epoque contenait enviroh 4 millions $Armé- 
niens qui depuis le concile de Chalcédoine, 
en 451, vivaient séparés de la grande Église de 
Constantinople. Le siiltan les réunit, comme 
les Grecs, en corps de nation, et  plapa a leur 
tefe i'éveque arménien de Brousse, Ovaghim 
(Joachim), qu'il appela a Constanlinople, et a 
qui il conféra les memes pouvoirs qu'au pa- 
triarche grec. Depuis lors une portion de 1'Ar- 
ménie a Cté cédée a la Russie, ce qui réduit i 
environ 2 'It millions le iiombre des Arméniens 
de la Turquie. Le patriarclie arménien de Con- 
stantinople releve spirituellement du Catho- 
licos, chef religieux de toute la nation armé- 
nienne, résidant a Edchmiadzin, couvent de 
I'Arménie russe, au pied du mont Ararat. 11 
exerce I'autorité civile avec l'assistance d'un 
conseil naNonal, élu parmi les notables de la 
nation et dont les attributions ont été déBnies 
dans un reglement promulgué en 1860, sous 
le nom de Constilution nataonale armhienne. 

La commuiiauté arménienne-unie a été for- 
mhe en 1827 d'un démembrement de la grande 
communauté, opére par suite de la cnnversion 
d'un petit nombre d1Arm6niens a I'Eglise ro- 
maine. Protégés par I'ambassadc de France, les 
dissidents obtinrent delaporte un firman qui les 
émaiicipait de ladépendancedu patriarclie armé- 
nien, et les constituait en une communauté dis- 
tincte. Néanmoins ils continukrent rester peu 
nombreux, et encore aiijourd'hui, ils comptent a 
peine 30 a 40,000 ames relevant au temporel de 
I'archeveque-primat de Constantinople, au spi- 
rituel de ce méme archeveque et du patriarclie 
de Cilicie qiii réside a Bezoummar dans le Liban. 

ú'autres hrméniens furent convertis au pro- 
testantisme et  donnkrent naissauce a une com- 
munauté encore plus restreinte (2 a 3,000 ames) 
r~ui fut reconnue oíiiciellement par un khatt du 
mois de novembre 1850 au m h e  titre que les 
communautés précédentes. 

Quelques années auparavant (184i) les ca- 
tholiques sujets de la Porte avaient obtenu de 
m&me d'etre places soua la juridiction civile 
d'un délegué (vekil) dont les attributions sont 
les memes que celles des autres chefs de na- 
tion. Les catholiques, ou Latins de Turquie, 
se subdivisent en Latins proprement dits, qui 

suivent la liturgie romahe, au nombre d'envi- 
ron un  demi-million, et en  Grecs-Unis, Syriens 
et Chaldéens-Unis, blaronites, célébrant d'apres 
leurs rites respectifs. 

La communauté juive (iehoudi milleti), gou- 
vernée par un grand-rabbin (khakham-bachi) 
assimile de toiis points aux chefs des commu- 
nautés chrétiennes, date de la fin du quin- 
z i h e  siecle. Elle s e  compose de 150 i 180,000 
(500,0001) israélites répartis en plus ou moins 
grand nombre dans toutes les échelles, et prin- 
cipalement a Constantinople,, a Salonique et  a 
Smyrne. 

Apres avoir enumeré les divers éléments 
dont s e  compose I'empire turc, essayons de 
donner une idee de son organisation .politi- 
que actuelle, telle qu'elle est sortie du tra- 
vail de reforme commencé par le sultan Mah- 
moud, et poursuivi avec plus ou moins de 
succes par ses deux fils, Abdul-Mcdjid et  le 
sultan régnant Abdul-hziz. 

Le fameux khatti-chérif de Gulhanb (3 novem- 
bre 1839), duque1 on s'accorde généralement 
a dater I'introduction de la Reforme ottomane, 
n'était, a proprement parler, qu'une déclaration 
de principes, les uns renouvelBs des premiers 
sihcles de i'islamisme , les autres empruntés 
auxsyst6mespolitiqnes des Etats de l'occident. 
11 restait a tirer les conséquences de ces prin- 
cipes , c'est-a-dire a promulguer les lois qui 
devaient ouvrir a la Turquie une nouveue voie 
et la régénérer en la transformant. De cet en- 
semble de lois e t  d'institutions nouvelles est  
sorti le  systeme politique e t  administratif qui 
&git actuellement la Turquie , et que l'on dé- 
signe sous le nom de tanzimat (tanzimati 
khairie, s l'heureuse organisalion »). 

Le tanzimat. dont l'introduction remonte au 
plus a une vingtaine d'années, s'est étendu 
progressivement aux diverses branches de 
l'administration. Néanmoins il laisse subsister 
encore dans son ensemble de nombreuses la- 
cunes, en meme temps qu'il rencontre ca et 
l a ,  dans son application aux différentes parties 
du territoire, des resistances locales souvent 
diíiiciles a surmonter. On ne  saiirait donc le 
considerer comme une ceiivre deflnitive, mais 
comme la base et le commencement d'un sys- 
teme de reformes qui doit s'étendre et s'amé- 
liorer sans cesse. 

Le tanzimat, dans son état actuel, se  divise 
en quatre grandes branches: 

lo Les conseils de i'empire (gouvernement); 
20 Les administrations e t  les íinances ; 
30 Les ofiices judiciaires (justice et instruc- 

tion publique) ; 
40 Les emplois de I'épCe (armCe et ma- 

rine). 
Gouvernernent. - Le gouvernement de la 

Turquie est une monarchie absolue daus la 
forme, mais tempérée dans son principe par 
les conditious mkmes de la souveraineté, et  A 

par iin ensemble d'institutions et de traditions '== 

qui modifient et limitent dans une certaine 
mesure i'action du pouvoir. 1 

Le souverain porte le titre d'empereur (padi- 1 
chah) des Ottomans. Le litre de sultan, qu'il 
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finances, du m8tropolitain grec oii armenien. d'administralion indkpendante et  speciale et 
ou du ~rand-rabbin. des dCléaues des munici- ses attrihutions essentielles. a Ctk place sous 
palit~s-turques et chretiennei. Chaque liva, i 
I'exception de celui ou réside le vali et  qui est 
administre directement par liii, est  regi par un 
caRnncam (lieutenant), assisté d'un conseil dé- 
partemental (medjlis). Les districts sont admi- 
nistres par des nzztdirs, ayant a c6te d'cux un 
conseil de notables, nomrnes par le gouver- 
neur; les commiines par des chefs élus (mouk- 
lars, koúja-bachis), remplissant a la fois les 
fonctions de maires et de percepteurs. 

Dans chaque eyalet il y a un receveur et  iin 
payeur general des nnances (deflerdar); dans 
chaque liva, un receveur et un payeur parti- 
culier (sral-mudiri). Les mudirs dans les dis- 
tricts dirigent a la fois la partie administrative 
et la partic financihre. 

Juslice. - La bierarchie judiciaire, au som- 
met de laquelle est place l e  cheikh-ul-islam, 
en sa qualitk de chef de corps des ulkmas, 
comprend, en dehors du Grand-Conseil, men- 
tionné preckdemment : io une haute cour d'ap- 
pel et  de cassation (arz-odaci) , formant deux 
prksidences ou chambres (souchur), l'une pour 
les provinces d'Europe, l'autre pour les pro- 
vinces d'Asie, et jugeant en dernier ressort; 

vingt-quatre meuleuiets, ou gra?ds ressorts 
judiciaires , correspondan t a nos cours impe- 
riales, a latete desqnelssont des mollas (grands- 
juges), divises en cinq classes; 30 cent vingt-six 
cadiliks (otTices de cadis) , ou tribunaux ordi- 
naires, siegant la plupart aux cliefs-lieux des 
livas; 4O des tribunaux inférieurs, dirigés par 
des naib (subslituts), faisant l'onice de juges 
tle paix dans les districts et  les communes. 
Tous les offices de judicature sont annuels. 
Chaque magistrat, place a la tete d'un tribunal, 
I'année de son exercice Ccoulee, reprend son 
rang dans la classe a laquelle il appartient, 
jusqu'a ce qu'il soit pourvu d'un nouvel once  
iiuivant son rang d'inscription sur l e  tableau. 

Instruclion puóliqzte. - L'instruclion publi- 
que ne forme un ministkre distiiict que depuis 
1857. Elle se partage comme chez noiis en trois 
brancbes: I'enseignement élkmentaire, donne 
par les mektib, ou Ccoles de  quartiers et de  
villages; I'enseignement secondaire, dont I'in- 
troduction ne  date que de 1850, doune par les 
ecoles diles de l'adolescence (ruchdiz), l'eiisei- 
guement superieur qui comprend les medres- 
rés, sorles de grands skminaires annexes aux 
iuosquees, et  les ecoles spéciales, toutes de 
creation moderne et organiskes sur le modele 
européen , telles que l'école de Galata-Seral', 
l'ecole militaire, etc., etc. 

11 resulte des documents Cmanks de lachan- 
cellerie da minisl6re de I'instruction publique 
en  1861 qu'il existait a cette Cpoque dans tout 
I'empire 15,040 ecoles klkmentaires, frequen- 
tecs par 506,3 16 eleves des deur  sexes. Sur 
ce nombre on comptait 12,478 bcoles musul- 
manes avec 367,929 éleves, et 2,562 kcoles chré- 
tiennes avec 138,387 élkves. 

Finances. Budget. - En vertii d'un khatt im- 
pSrial du 22 janvier 1862, le dkpartement des 
iinaiices, bien que conscrvant son caractere 

la baute surveillance du grand-viziL Une cour 
des comptes, etablie en 1863 (juillet) pour rem- 
placer l'ancien conseil du contrdle et divisee 
en deux sections, est chargée de reviser cha- 
que annee les comptes des finances. 

Le budget genéral des recettes et  des dé- 
penses est etabli quelque temps avant le re- 
nouvellement de i'annee financikre commencant 
au lec mars. Apres avoir été elabore au minis- 
lere des finances, d'aprks les comptes particu- 
liers fournis par chacun des onze ministeres, il 
est  transmis, sous forme de  projet, au conseil 
des ministres qui le discute, I'arrete et le sou- 
met ensuite a I'approbation du sultan. Des lors, 
aucun credit supplementaire ne peut plus &tre 
allouk pour une branche quelconque des ser- 
vices que sur  la demande expresse du ministre, 
délibkree et approuvée en coneeil prive. , 

Le dernier budget pour l'annee 1279 (1863- 
1864) ktablit ainsi le budget des recettes e t  
des dépenses de l'empire : 

Recettes . . . . . . . . . 316,212,062 fr. 
Dépenses . . . . . . . . . 361,435,573 

Exckdant. . . . 4,776,489 
Budget des ddpenses. - Le budget des dé- 

penses s e  décompose ainsi: 
1. Dette publique . . . . 100,553,119 fr. 

11. Liste civile, pensions, 
secours,etc. . . . 45,650,884 

111. Services generaux des 
ministeres. . . . . 195,221,270 

Le premier cliapitre comprend la dette pu- 
blique extérieure et la dette publique intérieure. 

Jusqu'en 1854, la Turquie n'avait point de 
dette exterieure. A partir de cette époque, les 
depenses occasionnees par la guerre de Criuiée, 
et plus tard la grande operation du retrait du  
cazind (papier-monriaie), totalement effectue a 
la fin de 1862, l'amenkrent a contracter sur  les 
places de Paris et  d e  Londres une serie d'em- 
prunts qui, en  1861, représentaient déjaun ca- 
pital de 3,300,000 bourses, soit 379,500,000 fr., 
et dont l'intkret et l'amortissement figuraient 
au budget de cette annee pour une somme de  
209,498 bo~irses (24,092,270 fr.). Si Pon ajoute 
i ce  premier capital le montant des deux em- 
prunts de  1862 et de 1863 s'elevant ensemble 
a 380 millions cie francs, on a pour le total de  
la dette exterieure actuelle 760 millions de 
francs. - Le deuxieme cliapitre comprend la 
liste civile du sultan et  les dotations y affe- 
rentes (28 niillions), les pensions et  secours, les 
allocations aux rninistres sans portefeuilles, les 
dépenses di1 grand conseil, etc. - Le troisieme 
chapitre comprend les servíces généraux des 
ministeres, parmi lesquels la guerre et la ma- 
rine figurent a elles seules pour une somrne de  
124 millions, c'est-a-dire plus du tiers du bud- 
get  total. 

Budget des recettes. - Les recettes s e  d e  
composen t ainsi : 

1. Tributs (voy.) . . . . 10,761,010 fr. 
11. Impdts directs . . . . 84,108,551 

111. Imp6ts indirects . . . 251,342,501 
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Le premier chapitre est forme du montant 
des tributs de l'Égypte, des Principautes-Unies, 
de  la Serbie (voy. ces mots), de l'fle de Samos 
et  des monasteres du  mont Atbos. On sait que 
ces monasteres forment depuis la conquete une 
sorte de petite république religieuse qui s'ad- 
ministre elle-meme et  franche d'impóts, sauf 
une redevance annuelle (20,000 fr.) qu'elle paye 
a la Porte. 

La presque totalite de i'impbt direct est four- 
nie par le verghi, ou taxe prelevée sur  la for- 
tune presumee, immobiliere, mobilibre ou com- 
merciale de tous les parliculiers, a peu pres 
comme i'income-tax cn Angleterre. 

L'iuipdt indirect est forme de  19 branches, 
dont les principales sont les dtmcs (95 rnillions), 
les douanes (57 11, millions), les iaxes sur les 
animaux (20 % millions), les tabacs (1 4 millions), 
les salines (14 ~uillions), etc. D'aprks les nou- 
.veaux traités de commerce conclus derniere- 
ment (1861-1862) entre la Turquie et la plupart 
des puissances enrop~ennes,  y comprislesfitats- 
Unis d'Amériqne, les droits de  douanes sont 
fixes ti 8 p. 100 ad  valorem, tant ai'importation 
qu'al'exportation, avec cette difference toutefois 
que, dans le premier cas, cette taxe demeure 
invariable et fixe pendaut toute la durke des 
traites (vingt-huit ans) ;  tandis que,  dans le 
second cas, c'est-a- dire a l'exportation, elle 
devra décroltre de  1 p. 100 d'année en annee, 
jusqu'a ce qu'elle s e  trouve reduite a u n  droit 
llxe et definitlf de 1 p. 100 destine a couvrir 
les frais géneraux d'administration et  de  sur- 
veillance. 

Armée. - L'armBe, réorganisée totalement 
en 1844, et  sans cesse améliorée depuis cetle 
epoque , est composke de troupes régulieres 
(nizam), de  troupes irrkgulibres et de la ré- 
serve (i.edz;f). 

L'armee regiliere est rCpartie en  six grands 
corps ou camps (ordott), formaut chacun deux 
divisions de trois brigades, et  prksentarit un  
effectif complet en infanterie ( 6  rbgiments), 
cavalerie ( 4  rbgiments) e t  artillerie (1  régi- 
ment). Chaque brigade est commandée par un  
general de brigade (2iva) ; chaque division par 
u n  general de division (ferik). L'ordou entier 
est  sous les ordres d'un maréchal (muchir) ,  
a l'exception du premier ordou, dit de l a  garde 
impériale, qui demeure sous l e  commande- 
ment direct du seraskier, ministre de la guerre. 

Les six ordous presentent un  total d'environ 
120,000 hommes, auquel il faut ajouter l'arlille- 
rie des forteresses et  le genie, placés soiis les 
ordres du grand maftre de  I'artillerie (9,000 
Iiomrnes), el  les corps détaches de Cr&te, de  
Tripoli, d e  Tunis (20,000 hornrnes), ce  qlii porte 
l'effectif du nizam , en  temps ordinaire, 5 
150,000 iommes. 

En depit des dispositions du kliatti-humaioun 
de  1856 (18 février) qui appelle les ralas au 
service militaire, l'armee continue de se  recru- 
ter  presque exclusivement dans les rangs de 
la population inusulmane , la l'orte ne  s e  sou- 
ciant pas beaucoup de donner des armes a ses 
sujets chretiens, et les chrktiens de  leur cbté 
manifestant une vive rkpugnance a servir daos 

I'armCe et préférant de beaucoup se libérer 
au moyen $une somme d'argent. Le recrute- 
ment s'opere de deux rnanibres : par l'enrb- 
lement volontaire et par le tirage au sort des 
jeunes gens igés de vingt ans. Chaque famille 
n9,est tenue d e  fournir qu'un seul combattant a 
1'Etat. Les flls uniques et  les hommes mariés 
sont exoneres. 

Marine. - L'Btat-major general de la flotte 
comprend, outre le capitan-pacha, grand ami- 
ral, 5 arniraux (feriki, bahriit?), 3 vice-amiraux 
(bahriie livaci) et 8 contre-amiraux (bahviik 
ntir-alai), assimilés, comme leurnom l'indigue, 
les premiers aux gCn6raux de division de I'ar- 
mee de terre, les seconds auxgéneraux de bri- 
gade et les deriiiers aux colonels (nzir-alaa). 
L'effectif actiiel de la flotte est de 64 bitiments 
de toiit rang (dont 24 vapeurs), portant environ 
2,000 canons et montes par 35,000 matelots 
et soldats. 

Conzmerce. - 11 resulte des comptes rendus 
des douaiies, recueillis et publiCs par M. Farlay 
(Tke Resources of Turkey, 18G3, London), que 
la valenr annuelle des echanges entre la Tur- 
quie et les pays Ctrangers, qui ne  depassait 
pas 450 millions de fraiics en 1846, est actuel- 
lement de 1 milliard 200 millions. Pour ce qui 
regarde I'Angleterre et la France seulement, le 
moutant des importations et des exportations a 
presque doubli! en huit ans: 487 millions en 
1860 contre 262 en 1852. Le mouvementgéne- 
ral de  la navigation s'est accru dans la meme 
proporlion. Ainsi, pour le seul port de Constan- 
tinople, I'entr6e et  la sortie rknnies ont donné 
I'année derniere (1863) un total de 40,822 na- 
vires et de 6,266,229 tonneaux, tandis que, en 
1846, le tonnage dépassait peine 2 '1% niillions. 
Daus ce nombre on comptait, sous pavillon ot- 
toman, 19,328 navires jaugeant 858,034 ton- 
neaur; soiis pavillon tributaire, 8?4 b8timents 
jaugeant 6?,158 tonneaiix; soiis pavillon étran- 
ger, 20,670 bitiments jaugeant 5,346,037 ton- 
neaux, c'est-a-dire plus de 85 p. 100 du total 
genéral! A. UBICINI. 

TUTELLE ADMINISTRATIVE. En France, 
et a son exemple dans divers autres pays, on 
confond souvent la tutelle administrative avec 
la centralisation. Ce sont deux choses essen- 
tiellement diffkrentes. La centralisation attire 
toutes les décisions a la capitale, la tutelle 
n'est uuc I'iminixtion du pourernement dans 
l'admi6istration municipale"ou départementale. 

Cette distinction n'est pas une simple affaire 
de mots, et  la France s'est mal trouvke de l'a- 
voir n8gligL'e. Pendant longtemps on y deman- 
dait sur toiis les tons la ~ ~ C E N T ~ A L ~ S A T I O N .  Le 
dictateur du 2 décenibre, voulant donner sous 
ce  rapport une satisfaction a l'opiniou publi- 
que,  formula l e  decret du 25 mars 1852. On 
décentralisa done, c'esl-a-dire, on conféra aux 
préfets un certain nombre d'attributions exer- 
ckes jusqu'alors par les ministkres. C'était I i  
bien rkellement de la décentralisation et pour- 
tant personne n e  se  declara satisfait. 11 en fut 
de  meme apres le décret du 13 avril 1861 qui 
completa la mesure. Ce qu'on i~oulajt, c'est que 
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les attributions, les pouvoirs des conseils elec- extension du gouvernement de  la famille, aussi 
tifs fussent aiigmentés, que l'initiative des nécessaire a la sociéte que la société l'est aux 
individus et des associations libres fiit admise liommes, cctte administration en commun d'in- 
a s'exercer dans une mesure pliis large ; en un tér6ts semblables , s e  retrouve dans tous les 
mot, c'est du self-governme~zt qu'on dcmandait. temps, chez tous les peuples, et s i  quelque 
Si, au lieu de faire la guerre i la «centralisa- cbose doit étonner , c'est qu'elle puisse n e  pas 
tionn, on l'avait faite a la ntutelle administra- exister quelque part, et qii'on mette e n  ques- 
tive., on aurait certaiiiement obtenu une par- tion ses avantages ..... 
tie de ce que I'on désirait.' M. DE MARTIGXAC. La commune, dans son 

Rous avons montrb au mot Self-Government existence matérielle, n'est point une création 
combien cette demande est juste, mais n'y au- de la puissance ; elle n'est pas , comme les dé- 
rait-il rien C dire en faveur de la tutelle? partements, une fiction de la loi; elle a dii 

Le premier point a examiner dans cet ordre précéder la loi ..... La commune est le premier 
d'idées est celui-ci : la comqune est-elle une elément de  la sociét8 ; pour les habitants des 
unité primordiale, base de I'Etat, comme la fa-. campagnes, elle est l e  véritable lien social, 
mille est la base de la sociéte, ou n'est-elle celui qui s e  fait sentir avec le plus de force , 
qu'une subdivision administrative de  1'Btat.l oii piutcit l e  seul qui s e  fasse bien com- 

Voici quelques répoiises : prendre ..... 
HEXRION DE PANSEY. Le pouvoir municipal ALEX. DE TOCQUEVILLE. La commune existe 

n'est pas une création de la loi ; il existe par clicz tous les peuples, quels que soient leurs 
la seule force des ehoses ; il est parce qu'il ne usages et leurs lois. C'est l'liomme qui fait les 
peut pas,ne pas 6tre. royaumes et  crée les républiques : lacommune 

ROYER-COLLARD. La commune est, comme la paralt sortir des mains de Dieu. 
famille, avant l'ktat; la loi politique la trouve itI. DE VATISMESNIL (1852). La communen'est 
et ne  la cree point. pas une association imaginée par le legislateur 

h1. DE BARANTE. Le lien qui unit ensemble et créée par une volonté arbitrairel c'est la 
les habitauts de ces petits territoires ruraux nature qui I'a faite. C'est la nécessite qui a 
qui, dans le langage de l'administration , s e  formé la commune; c'est la nécessité qui la 
iioinment maiutenant commune , est plus réel maintient et qui la maintiendra toujours .... Le 
qu'on ne croit. 11 est Iiors du pouvoir des lois lien qui unit les familles dont la commune s e  
cle dénaturer entierement cette division du sol compose, subsiste par sa propre force et d'une 
francais, et de créer des lin~itcs arbitraires a maniere indissoluble .... 
ces pelites fractions ..... Tous ceux qoi ont SAVIGHY. Si nous décomposons un État en  
quelque habilude de l'administralion , savent ses é18ments, nous retrouvons partout la com- 
combien il est diiiicile de faire des reunions mune. 
de communes. ROTTECK. 11 e n  est des communes presque 

ALEX. DE LALIORDE. Le régimc municipa1, cette comme des familles ; les unes et les autres 

4. L a  lettre de 1'Empereur a u  president du eonseil 
existent ou s e  forment en dehors de i'iniluence 

dlEtat,  du 24 juiu 1863, en est l a  preuve. On s70ccupe de i'État i et possedent un droit propre fondé 
en ce moment (septembre 1864) a reaiiser les pro- par la raison.' 
messes de cette lettre, au  moins dan6 une certaine Voi]a certes une s&rie d'hommes dont l'opi- 
mesure. 

Voici un passage de eette lettre : nion a un  poids coiisidérable; eh bien ! ils 
Monsienr le PrQsident du conseii d7Etat, considerent la commune comme un élément 

aNotre systerne de centralisation, malgrB se8 avan- primordial de l'@tat et par conséquent rejettent 
tages, a en legrave inconvenient d'amener un exoes 
de réglementation. Nous avons dkje.cherchB, vous le ainsi implicitement, quelquefois explicitement 
savez, e. y remedier ; neanmoins, i i  reste encore la tuteile. Béanmoins l'immense majocite des 
beaucoup a faire. Autrefois, le contrslc incessant de Francais est d'un avjs oppose. Car vous n'ad- 
l'adininiatration sur une foule de choses avait pcut- 
,+tre sa d'etre, mpis aujourdphui ce n9est plus mettrez Pas, san' '0"' i que 1' France Pense 
qu7iine entrave. Commentconiprendre, en effet, que d'une facon et agisse de l'autres. Considérer la 
teile atiaire c o m ~ u i i a l e ,  par exemple, d'une impor- commune ,pmme l'élément primordial, la mo- 
tnnce secondaire e t  ne  soulevant d'ailleurs aucuue 
objeation, exige instrnction de deux annees au  ?lade de I'Etat~ et ne  Pas lui donner1 sinon la 
moins , gr&ce a Ipintervention obligbe de onze auto- ~ o u ~ e r a i n e t é ,  du moins une grande autonomie, 
rites diffbrentes 7 Daus certains eas, les entreprises Une grande liberte de mouvement, ce  serait 
industrielles O~ronvent  tout autant dc retard. 

c plus je songe a cette sitiiation et piiis jc siiis con- par trop contradictoire. 
vaincu de I1urgence d'une reforme. Mais dans ces Or, COmme On a laissb ?ti'État, du m0iIls dans 
matihres O& I C  bien piihlic et l'intérdt prive se tou- la plupart des pays, une iniluence plus oumoins 
cbent par tant de  poiiits, le difficile est de faire A 
chacun sa part, en accordant au premie= toute l a  grande sur 1' Commune, '1 es1 evident que I'im- 
protection, au secoiid tonte la liberte dbsirable. mense majorite des publicistes e t  des popula- 

c Cette ceuvre neoessite la rkvision d'iin grand 
nombre de lois, de dbcrets, d'ordonnances, d'in- 
struetions ministiirielles, etl'on ne  peut en  prbparer 1. Dans le  Slaatslexicon, M. Mittermeier, qui com- 
les elements qu'en examinant avec attention chaciin plete cet article de I'illustre publiciste dans l a  3' Bdi- 
des dtitails de notre systbme administratif, pour en tion du Lexicon, parait considerer la commune sur- 
retrancher ceux qui seraient superflii+ tout comme nne subdivlsion de 116tat (t. VI, p. 271). 

Les diversessections dii conseil dlEtatm'ontparu Dans le StaaLawti~terbuch de Bliintscbli et  Brater, la 
les plus propres & cet examen, car si elles n'admi- commune a un double caraetbre. Ces deux encyclo- 
nistrent pas, elles voient agir l'administration. Ce pedies admettent le controle de 19État. 
sont les mefljeurs tkmoins qu'on puisse consultei. 8 2. On peut cependant soutenir que  k plupart da 
La reglementalion ue diffkre de l a  tutelle que  par ces auteurs nfont pas t ire de leurs prkmissea Les con. 

une  nilance. cliiaions qu'elles comportent. 
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contestent pas l e  droit des communes dans 
leurs propres affaires. - En second lieu , les 
plus ennemis de la centralisation ne  revendi- 
quent pas poiir les communes la puissance de 
déroger aux lois gbnérales, de faire obstacle 
a l'action du gouvernement. - Enlin, le con- 
trfile de l'État sur  les communes s'exerce peot- 
etre avec des faqous et des formalitks surabon- 
dantes, accablantes; mais cet abus n e  ticntpas 
précisément a l'essence de la centralisation: 
cet accident, encore qu'il soit de tous les jours, 
a ses racines ailleurs qu'on retrouvera plus 
tard, et ne doit pas figurer parmi les donnees 
de ce sujet. 

6 11 suit de la que les localités, d'un commun 
aveu, n'ont pas le droit de s e  taxer elles-me- 
mes, ni d'asseoir l'impdt a leur manibe,  ni 
d'adopter tels r&glements de police que bon 
leur semble. Car alors une commune ferait ses 
lois au lieu de faire ses affaires dans la limite 
et selon le mode trace par les lois générales de 
la société dont elle fait partie. - Tenant ces 
divers points pour accordés ou pour eiiminés, 
nous sommes en face d'une question reduite a 
ces termes : 

a Est-il bon que les commiines soient sou- 
veraines dans la gestion de leurs biens e t  
dans I'emploi local de l'impot qui leur est 
affecté par 1'Etatl)i 
M. Dupont-fhite répond par NON (la Cen- 

Irnlisatioiz, p. 29 et 30). Pourquoi pas? Parce 
que les Iiabitants de la commune seront rare- 
ment unanimes. « Pourquoi , dit -il , serait-il 
donné a une partie de I'etre collectif, de niai- 
triser et peut-etre d'opprimer l'autre? Pour- 
qiioi appliquer ici la loi des majorités, ici ou 
f'utile et  le juste peiirent avoir un aulre ar- 
b i t r e ? ~  e 

Si i'on n'applique pas la a loi de la majorité 11, 

ce sera au bon plaisir de l'administration qu'il 
faudra avoir recours pour voir décider ce qui 
cst juste et  utile. Or, la decision préfectorale 
sera-t-elle infaillible? Sera-t-elle toiijours dés- 
iritéressée? Et en la supposant favorable a la 
minorite, si oppression doil y avoir , le mal 
sera-t-il moindre si la souffrance s'étend sur la 
majorité plut6t que sur la minorité ? 

U Au fond, insiste b1. Dupont-Wliite, c'est la 
justice qui doitprévaloir. D D'accord, mais est-il 
bien sur qu'on la trouvera plus certainement 
en dehors qu'en dedalis de la commune? De 
plus, n'est-il pas possible que I'autorité supé- 
ricure opprime et la miiiorite et la majorité? 

Une autre raison encore est donnée en fa- 
veur de la tutelle, ou du moins du controle de 
l'Etat sur les biens communaux. Ses biens,  
dil-on, n'appartiennent pas seulement'a la gé- 
nkration presente, mais a toutes celles a venir; 
a l'htat incombe l e  devoir de proteger l e s  
intérets de ceux qui ne  sont pas. Cette opi- 
nion est partagke par un  grand nombre d'es- 
prits éminents, meme varmi les vartisans de 
ia d~centralisation. ~ e t t é  maniere de  voir paralt 
soulever les objections suivantes: 10 On n e  voit 
pas pourquoi une commiine ou une association 
ne  pourrait pas engager son avenir aussi bien 
qu'un individu, ou que 1'Etat lui-meme. 20 Les 

mesures utiles aux génkrations presentes pa- 
raissen t devoir l'ktre également aux gknératious 
futures. Prenons un exemple. Voici des com- 
munaux qui rapportent en mopenne 10 fr. a 
chaqiie habitant; s i  on les partageait, chacun 
tirerait de sa part une valeur annuelle de  50 fr. 
Est-ce que les habitants iie laisseront pas a 
leurs enfants les champs défricliés et améliores? 
3' Pour les acquisitions, les taxes locales, les 
emprunts remboursables, l'avenir n e  semble 
que peu ou pas engagé. 

La veritable raison du controle de l'htat pa- 
rait etre d'une part l'intbret du  íisc (voy. Oc- 
troi) et de l'autre l'habitude du commandement, 
qui est  devenu une seconde nature pour bien 
des goiivernenients. 

Comme nous n'admettons pas que la com- 
mune soit un élémeut primordial, nous ne  comp- 
tous pas la police locale, ni  la a basse justice N ,  

parmi ses atlributions naturelles. l a i s  nous 
croyons qu'il est dans I'intéret général que 
cette attribution de 1'Etat soit déléguée au pou- 
voir municipal et  wntrdlke par l'autoritk publi- 
que. Hous adrnettons certainement aussi la sur- 
veillance gouvernementale sur l'exercice de  
telie autre attribution que I'Btat delegue a ce  
pouvoir; m:iis la gestion de  ses biens, la répar- 
tition intérieure de  ses taxes noiis parait ap- 
partenir en propre a la commune. La loi peut 
cependant tracer certaines rkgles genérales en  
abaudonnant I'application aux autorités muni- 
cipales; ces régles gknérales, qui sont motivées 
par la solidarilé qui regne entrc les diverses 
parties d'un pays, n e  diminuent pas sensible- 
ment le seEf-government. 

En résiimé, la commune est ,  dans chaque 
grand État, une agglomération fondée par la na- 
ture des choses, dont les membres forment une  
association ayant des intérets communs. 11 est 
de droit naturel que ces associatious puissent 
librement gérerleurs biens et décider leurs affai- 
res intérieures; ,il y va de leur dignité de  jouir 
de ce droit, et 1'Etat n e  peut quegaguer ace  que 
les populations s'habituent a I'exercer; I'Etat 
gagne d'ailleurs chaque fois qu'oii le décharge 
d'une attribution - c'est-d-dire &une respon- 
sabilile' - étrangcre a u r  intérets giinéraux. 
D'un autre c6t6, I'Etat trouve dans les officiers 
miinicipaux des agents tout naturels pour la 
mise a execution d'un grand nombre de lois, et  
il est rationnel, il est indispensable que le gou- 
vernement surveille ceux auxquels il coníie iine 
partie de  son autorité. ~IAURICE BLOCK. 

TYCOUN ou TAICOUN. Voy. Japon. 

TYRANNIE. Depuis Platon et Aristote, jus- 
qu'a nos jours, il n'y a eu sur  la tyrannie qu'un . 
concert unanime de blime et  d'exécration.; e t  
cette haine implacable survivra dans l e  c a u r  
des liommes tant qu'il y aura parmi cux quel- 
que seiitiment de  dignité et  de justice. 11 serait 
assez dificile et non moiiis inutile de definir 
précisement la tyrannie. L'idee que s'en fai- 
saient les politiques grecs etait a peu pres 
celle-ci: une usiirpation violen te contre les lois 
ou les meurs ,  et un usage égolste du pouvoir 
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joug.de bien des tyrans, parmi tant de despo- 
tes; mais ils n'en ont pas gardk le souvenir, 
oublieux de leiirs souffrances aiitant que de 
leur honneur. En Arnérique, on n'a guere vu de 
tyrans (sauf le docteur Francia, Rosas et Soulou- 
que), malgri: d'affreux désordres, et c'cst la li- 
brrté qui y rCgiie en ghnéral avec tous ses ora- 
ges, compensation de tous ses bienfaits. Ainsi 
la plus grande partie dc la terre est encore 
soumise a la tyrannie ou nu despotisme, ayec 
leurs innombrables varihtes; mais c'est la par- 
tie la moins bonne; et partout oula civilisation 
a fait de eérieus progres, le despotisme e t  la 
tgrnnnie ont perdu un tcrrain qiii ne  peut etre 
recouvré que par surprise et pour un temps 
nécessaircment assez court; car ainsi que I'adit 

UKASE ou OUKASE , mot russe équivalant 
a la fois aux mots dCcret et  Ioi. Outre l'em- 
pereur, le Sknat dirigeant publie également 
des ukases, mais ceux de I'empereur sont des 
inlenny-iiliases et ne peuvent qu'ktre expliques. 
mais non contredits par le Seiial. 11 existe iine 
collccliou en 48 volumes, commeiicbe en 1827 
sur I'ordrc de Nicohs ler, des iikases promiil- 
gués depuis 1639 ; cette collection s'appelle 
Scod, code. 

L'ordre du joiir militaire impérial est nommé 
priczls. 

ULEMA ou mieux OULEMAH signifie savant 
en arabe. Dans les pays mnsulrnans, on donne 
ce nom aiix Iiommes qui s'adoniieiit a l'étude 
du Coran et  des grands commentateurs de ce 
livre. Les itlalioniétans n'ayant pas d'aiitre code 
que le Coran, qiii renierme i la fois la loi reli- 
gieuse et la loi civile, le corps des ulémas ou 
1'Ulimn fournit en meme temps les docteiirs 
de la religion et  les oíilciers de la juslice. Les 
atiribiitions de ces savants s'ktendent meme 
jusqu'aux clioses du gouvernernent. 

11 y a dans l!UEema des rangs tres-distincts. 
Le grand-muphti preside le corps tout entier. 
Viennent ensuite les muphtis de secoud ordre, 
et aii-dessous d'eux les ?nollahs ct les cadis: 
ces derniers rccoivent le nom de cndileskicrs, 
lorsqu'ils sont attachés au service des camps. 11 
y a aussi de simples docteiirs qui se bornent a 
l'étude du livre sacrC et a l'enseignernent dans 
les Ccoles ou se  recrute I'LVima. Parmi ces 
ecoles, plusieurs ont une grande rkpntafion 
comme celle d'El-lzhar au Caire. Le corps des 
ulémas exerce une intluence considéruble sur 
les souverains musulmans. Cetteinfluence sert 
de contre-poids a I'absolutisnie de ces princes. 
Les ulémas joiiissrnt de la considéi-ation gknk- 
rale a I'exception des cadis et des mollalis dont 
la venalité est proverbisle. H E N ~ I  THIERS. 

ULTIMATUM. L'ultjmatum (tiltimus , der- 
nier) est, dans le langage diplomatique, la 

encore Aristote, qii'ü faut toujours citer dans 
ces graves matieres: nLa tyrannie, malgré tou- 
tes ses manaeuvres, est le moins durable de 
toiis les gouvernernents. » Au dix-neuvieme 
siecle, la lyraiinie, contiainle a s e  miliger sous 
la Dgure du despotisme, est iin danger rare et 
comparativement peu redoutable; mais quelque 
douceiir qu'elle affecte, elle est une bonte dont 
les plus grands peuples n'ont pas toujours su 
se prkserver. Ce sont les excks de la liberté, 
dit-on, et ceux de la dkmagogie qui I'appellent 
et la rendent possible; cette assertion n'est pas 
faiisse sans doute; mais i l f au t  faire aussi la 
part de l'ambition; non moins coupable et non 
moins laide que l'anarchie. 

BARTHÉLE~IY SAINT-H~LAIRE. 

proposition imposke comme dernikre et  ir&- 
vocable condition a un arrangement entre deux 
soiiverains. C'est le résultat définitif d'uric né- 
gociation entarnke et non suivie d'effet sur un 
objet en litige. 11 precede ardinairement la dé- 
claration de guerre ; il est meme la guerre, 
car I'acte de la signifier est toujours en quel- 
que sorte celui de l'intiination et un ordre dont 
le rejet doit entrainer l e  rccours aux armes; 
cependant, s'il s'agit d ' i~n  ordre émanC: d'un 
Etat puissant contre iin Etat faible, ce dernier 
est souvent obligk de céder devant la force en 
en appelant au tribunal de l'hisloire. 

La signific~tion d'un ultimatum touchant aux , 
intkr6ts les plus grands des Etats a étC de tout 
temps entouré6 d'une certaine solennite. Le 
soiiverain seul peut revCtir son mandataire 
d'un pouvoir aussi considi.rable. A Rome, d'a- 
prds le droit fecial, le hkraut d'armes , appelé 
pater patroties, venait demander satisfaction 
au peuple qui avait offensé le peuple romain; 
il lui donnait un délai de  trente-trois jours. 
apres I'expiration duque1 il prenait les dieux a 
témoin de i'infiistice et s'en retournait en di- 
sant que les Romains verraient ce qu'ils au- 
raient a fairc. 

AprCs l e  rejet d'un ultimatum , il est rare de 
ne pas voir éclater la guerre, a moins que quel- 
ques puissances mkdiatrices n'intewiennent 
pour modilier, dans un sens pacifique, ce pré- 
tendu dernier mot mal acciieilli. C'est alors le 
moment des manifestes et des contre-mani- 
festes, dont le but est ,  de  la part des gouver- 
nements, de faire connaltre les causes de la 
guerre et de la justificr, soit vis-a-yis de leurs 
propres sujcls, soit vis-a-vis des Etats étran- 
gers. (Voy. Manifeste.) EUGENE PAIGNON. 

ULTRAMONTANISME. L'ultramontanisme 
est le nom sous lequel on désigne la doclrine, 
désormais plus religieiise qiie politique, de 
ceux qui croient que le pape doit 6tre non-seu- 
lement un prince souverajn, mais encore I'ar- 
bitre et presque le mailtre et l'electeur de tous 



1 0 6 2  ULTRAMONTANISME. 

les rois. L'origine de  cette désignation est  assez 
ancienne et  date du moyen ige ,  c'est-a-dire 
du  temps ou cette ambitieuse prétention de la 
cour de Rome s e  prononcait avec le plus de 
vivacité au dela des monts, « ultra montes 11. 

L'Italie étant séparée par les Alpes du reste 
de l'Europe, on est ultramontain en Allemagne 
comme en France lorsqu'on afirme que le chef 
des empires c'est ce pontife qui n'efit jamais 
songé a devenir un prince de la terre, si les 
Césars n'avaient pas deserté la Ville Elernelle, 
e t  qiii n'aurait jamais pu 1'8tre s'il ne  s'était 
trouvé une dynastie d'usurpateurs en  France 
pour lui acheter s a  bCnCdiction au prix d'une 
coiironne temporelle. 

On a dit, en esquissant i'histoire de  la poIi- 
tique pontificale ( v o y .  le mot Papauté),  com- 
meiit les papes et  les empereurs d'hllemagne, 
héritiers de Charlemagne, occupérent le neu- 
viéme, le dixieme, le onziemc et  le douzieme 
siecle de leurs querelles, les uns et les autres 
déclarant que I'autorité dorit ils étaient dépo- 
sitaires était la premiere de toutes, et  comment 
a lafin le sairit-siege, occupe parun homrne.de 
genie, Grégoire VII, devint en effet le trbne l e  
plus respecte, l e  plus redouté de tous. C'est 
qu'alors lapapauté reprksentait encoreanx yeux 
des peuples une tulelle secourable. 

Mais victorieuse par la main de ce moine 
héroique, elle oiiblia aussitdt qiie l'assentiment 
populaire n'avait encouragé dans son ambition 
qii'unemission de bienpublic, et c'est alors que, 
de  décrets en décrets, elle imagina et commenca 
sur  les royautés terrestres I'invasion d'une dic- 
tature universelle. Boniface VI11 est le pape 
ideal de I'ultram~ntanisme naissant. Vieux, ma- 
lade. sans argent. sans troupes, presque sans 
peuple, il étend la main sur  la couronne du roi 
l e  plus piiissant de son Cpoqiie, et qiiand Phi- 
lippe le Be1 le fait attacher sur un Lue et  souf- 
fleter d'un coup de gantelet de  fer, il foudroie 
encore, comme un dieu, le prétendu sujet dont 
il est le prisonuier. Ce n e  fiit la qu'une folie, et  
jamais pape, en vérité, n'a été plus prks que Bo- 
niface 8111 de faire prendre au skrieux par les 
princes temporels la revendicalion de la supré- 
matieimaginaire du pretre-roi; mais il a suf l  de 
cette Ctonnante tentative pour que, jusqu'a nos 
jours, on ait parlé comme d'un droit vaincu du 
coiip d'audace qui la fjt naltre, et  s i  les rois, 
s i  les magistrats , si les pliilosophes se sont r i  
depuis d'une si emphatique ambition , I'Eglise 
catholique a toujours entrelenu les ames 
pieuses dans le respect de la doctrine et  ré- 
servé ses faveurs a ceux qui ont effectivement 
cru ou feint de  croire qu'elle reposait sur  
quelque fondement solide. A vrai dire, i'ultra- 
montanisme n'a jamais été tres-répandu en 
France. Nos rois, en soiitenant les franchises 
de I'Eglise gallicaue (voy. ce nzot), avaient 
plutbtamodérer qu'a exciter lesentiment d'une 
souriante incrédulit6 qui fait partic de  notre 
caractkre national. Au milieu du seizieme siecle 
voyez ce qu'écrit Rabelais. C'est aii chapitre Lrrr 
du  livre IV, et  sous ce  titre : Comment par la 
vertu des ddcrdtales es¿ l'or subtillement tird 
de France en Romme. Rome, en effet, n'ayant 

pu briser les sceptres, s'était rabattne sur  les 
pieux impdts universels. Mais sa politique était 
percée 2 jour par les railleurs. 

«Vous aultres gens de bien. si voulez estre 
dictz et réputez vrays christians, ie vous sup- 
plie a ioinctes mains ne croire aultre chose, 
aultre chose ne  penser, ne  dire, n'entrepren- 
dre ,  n e  faire, fors seullement ce que contien- 
nent nos sacres decretales et leurs corollaires, 
ce beau Sixiesme, ces belles Clémentines, ces 
belles Extraiiagantes. O liurcs deiíicques I Ainsi 
serez en  gloire, honneur, exaltation, richesses, 
dignitez, prelations en ce monde 

De tous reuerez, 
D'nng chascun redouhtea, 
A tous pr8fArez 

sur tous esleuz et  choisis. Car il n'est soubs la 
chappe du ciel estat duque1 tronviez gens plus 
idoines A tout faire et manier que ceiilx qui, 
par diuine prescience et eterne prédestinalion, 
adonriez s e  sont a l'estude des sainctes decre- 
tales. Voulez-voiis choisir ung preux empereur, 
ung bon capitaine, ung digne chef et conduc- 
teur d'iine armée en  temps de guerre, qui 
bien scaiche tous inconiiénients préueoir, tous 
dangiers éviler, bien mener ses gens a I'assault 
et  au combat en allaigresse, ne  rien hazarder, 
tousioiirs vaincre sans perte de ses souldars, 
et bien user de la victoire? Prenez-moi ung 
decretiste. Non, non. Ie dis ung decrétaliste.» 

On le voit, décrets et décrktales n'inspiraient 
pas alors grande confianre. 11 a iallu la lutte 
oiiverle a cette époque m&me entre la reforme 
et le catholicisme, et que cette lutte prlt chez 
nous le caractere d'un combat politique en- 
gag6 entre l'aristocratie et la dkmocratie pour 
qu'avec les passions aveugles de  la Ligue on 
vlt l'esprit frondeur du peuple de nos villes 
faire cause commiine avec les ultramontaius 
de Rome. Il s'était , en oytre, formé recemment 
une sorte de conjuration pour essayer de faire 
euiin triompher la doctrine iiltramontaine. Nous 
voulons parler de la rapide extension que pre- 
nait deja la Compagiiie de Jésus. On piit croire 
un  moment que ces opiniitres aventuriers 
allaient, en effet, réaliser le r&ve de Boni- 
face VIII. Nais l'habilete de Henri 1V triompha 
de la leur; et la nalion, ayant repris son bou 
gens, comprit que ce  n'était pas avec de tels 
auxiliaires, et aux gages d'un roi d'Espagne 
du caractere de  Philippe 11, que la France pou- 
vait commencer sa vie nouvelle. Mais a aucune 
époque on ne vit publier, par des librairies 
clandestines , et cela pendant quarante et cin- 
qiiante ans, des livres pleins d'uue theorie plus 
bardie dans son égarement. Pascal les qualifie 
d'exécrables. 

Il y a ce passage dans la vingtikme Provin- 
ciale qui n'est pas de Pascal, s i  l'on veut, qui 
est de Le Maistre, mais qii'approuvait la France 
entiere au moment ou les jésuites s'agitaient 
le plus vivement pour lui imposer leiir foi 
étrange. Ce texte s'applique a une déclaration 
que les docteurs de la Sorbonne venaient de 
signer contre un  prédicateur d'un ultramon- 
tanisme fiirieux. 

« Depuis quelques sii?cles, dit Le Maistre en 



citant cette déclaration, les papes ont fait un 
grand nombre de décrets, de decretales, de 
bulles et de constitutions contraires aux an- 
ciens décrets, et  meme a l'Ecriture sainte, 
dont ils donnent plusieurs exemples tant de 
ceux qui sont contre l'Ecritiire, que de ceux 
qui sont contre les libertes de I'Eglise gallicane 
et l'aiitorité de nos rois; et entre autres, celui 
dn pape Boniface VI11 qui declare héretiques 
ceiix qui ne  croiront pas que le roi de France 
lui est soumis, meme dans les choses tempo- 
relles, et qui definit, dans sa bulle Unam sanc- 
lanz, qii'il est n de necessite de salut de croire 
que le pape est maítre de l'un et  de l'autre 
glaive, tant spirituel que temporel, et que 
toute humaine créature lui est sujette. s A quoi 
ces docteurs joignent la bulle Cum ex aposto- 
latus qui declare que « toutes personnes, rois 
et particuliers, qui tombent dans i'bérésie ou 
qui favorisent, retirent ou recelent des heré- 
tiques, sont dCchus et  poiir jamais rendus in- 
capables de tous honneurs, dignités et biens, 
lesquels il expose au premier qui s'en pourra 
emparer. 1) 

Mais l'agitation des jésuites n'ktait pas i 
craindre quand Louis XIV et ses grands mi- 
nistres commencaient leur regne, et l'Eglise 
elle-meme, par la voix la plus autorisée qui s e  
fit entendre dans ses cliaires, repoussait l'ar- 
tificieux instrument de trouble dont I'ultramon- 
tanisme la voulait doter. Bossuet a plus d'urie 
fois declare que le pape ne rkgne en prince 
qu'a Rome et qu'il n'est meme pas nkcessaire 
qii'il soit roi. 

Sur la fin du regne de Louis XIV les jésuites 
cherchent encore, a propos d'un dPbat theolo- 
gique, a relever leur asceiidant; mais, malgré 
le désordre que la trop farneuse bulle Uni- 
genitus mit dans les esprits, durant tout le 
dix-huitieme siecle, la philosopliie aida la po- 
litique a dejouer ces petits complots chimSri- 
ques; et a la fln, quand ,l'kre de la Revolution 
francaise fut arrivCe, 1'Eglise faillit payer la 
peine des erreurs visibles que I'ultramonta- 
nisme avait si longtenips melees a ses dogmes. 
II n'y a plus d'ultramontains pendant que la 
Répiibliqiie menace de renverser tous les tr6- 
nes au nom de la souverainetk de tous les 
peuples; il n'y en a pas meme sur le saint- 
siége, lorsque le premier Consul a signk l e  
Concordat. Que reve Pie VI1 en ces temps de  
reforme ? Les memoires du cardinal Consalvi, 
enfin publiks, viennent de nous le dire. 

r Le Concordat était son oeuvre de prédilec- 
tion, l'acte de paix et de foi qui avait réconcilik 
la France avec 1'Eglise et préservk le monde 
entier d'un schisme universel. Pie VI1 qui n'en- 
trevoyait la politique qu'au point de vue de la 
religion, et dont la vie s'etait ecoulee loin des 
calculs ambitieux et des intrigues de  la diplo- 
matie, ne reconnaissait qu'une chose néces- 
saire. 11 ne s'occupait que du salut des ames 
et du bien spirituel des peuples. 11 écartait 
donc aiitant que possiblc tout ce qui pouvait 
nuire a son ceuvre.a 

Ainsi la papauté se detachait volontairement 
de toute i'ancienne ambition des papes. Bien 

plus, lorsque le tout-puissant empereur voulut 
que Rome ne fiit plus que l'une des capitales 
de son empire, la grande majorité des fideles 
et  meme des pretres admit que le pouvoir tem- 
porel pouvait disparaitre sans que la foi chrk- 
tienne en souffrft. 

Si la Republique ou meme i'Ernpire eht dur4 
en France, l'ordre nouveau cré8 par la RCvolu- 
tion aurait depuis longtemps triomphé partout, 
a Rome comme ailleurs, et il ne serait question 
de l'ultramontanisme que comme d'un souvenir 
lointain. Mais avec les Bourbons le clergé fran- 
cais revint aux idees d'avant 1789 et, pour 
s'attacher plus fermement au passb, on remonta 
le plus haut que l'on put dans son histoire. Le 
jésuitisme reparut donc, et, de 1820 a 1828, 
il se crut, par une derniere illusion, maltre 
des conseils meme de  la couronne de France. 
On vit ce qu'il pesait en réalité quand le canon 
de 1830 dissipa tous les antiqiies fantdmes res- 
taures en 1815. La crainte que le mouvement 
de 1848 a jetée dans quelques ames, a paru aux 
debris de la secte ultramontaine un suffisant 
prFtcxtc poiir associcr a la renaissaiice de la 
religiosite la restauration dcs prktentioiis les 
p lu i  justement condamnées; mais le monde 
moderne a d'autres soucis que celui de  tenir 
compte de c8s resurrections passageres , et l e  
mouvement meme de 1848, qui a failli trahir 
nnmoment les peuples, se continue maintenant 
pour les servir. La papauté en fait sous nos 
yeux la redoiitable expérience. 11 ne s'agit plus 
pour elle de dominer les rois; il s'agit de res- 
ter reine, de garder sa puissance temporelle 
quelques jours encore. (Voy. Théocratie.) 

PAUL BOITEAU. 

UNANIMITE. Genkralement on n'exige que 
la majorité pour valider une décision : d'une 
part, parce qn'il est réellement dificile de con- 
vaincre e t  de convertir certains esprits hon- 
netes, mais originaux; et de I'autre, parce 
qu'il n'est pire sourd que celui dont les oreilles 
sont fermées par l'intérkt, les passions ou l'i- 
gnorance. 

11 Y a ce~endan t  des cas ofi la maioritk est  
considéree>ornme insuffisante pour vaiider une 
decision. Ainsi dans une conférence ou un con- 
gres entre États souverains , i'unanimitk est 
considerée comine indispensable, c'est-a-dire, 
qu'unEtat n e  s e  regarde comme obligk quelors- 
qu'il a consenti. Que ce  principe soit en  vigueur 
dans des reunions diplomatiques accidentelles 
ouspéciales, celarésulte dela nature des choses : 
s i ,  par exemple, l'hngleterre, 1'Antriche et la 
Prusse votent dans un sens et  la France et  la 
Russie dans l'autre, il ne  s'ensuit pas que ces 
dernieres doivent s e  soumettre a une opinion 
qu'elles ne partagent pas. 11 n'en est  pas de 
meme dans une confédération; la il semble in- 
dispensable que géneralement les membres s e  
reconnaissent liés par le résultat d'un vote. 

L'uuanimitk est imposée au jury en Angle- 
terre: nous disons imposée, car elle ne peut 
souvent étre établie qu'en exercant une sorte 
de violcnce sur  les jures. Une unanimité ainsi 
obtenue n'offre pas plus -pas autant meme - 
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de garantie qu'un vote émis, par creinple , par 
les denx tiers des voix (majorité de 8 sur 12). 
(Voy. du reste Grande-Bretagne et Jury.) 

L'unanimité est erigée indirectement par la 
loi civile dans les associations qui n'ont pas 
été reconnues par 1'Etat. Le tribunal n e  voit que 
des individus parlant chacun pour soi, et  dont 
personne ne parle pour tous, s'il n'a pas une 
procuration spéciale et  expresse. 11 est cepen- 
dant des formes prévi~es pour établir des per- 
sonnes civiles ou collectives. (Voy. Personne 
civile et  Socibtb commerciale.) &l. B. 

UNCLE SAM. Voy. U. S. 

UNION. Ce mot plein de promesses n'a pas 
de sigiiification bien posifive dans la langue po- 
litique, car on le confond trop souvent avec 
celui de coalition. L'union des partis est pres- 
que toujoiirs iine transaction temporaire en 
vue d'une lutte plus ou moins loyale tantdt 
pour, tantdt contre le progres. Le parti triom- 
phant voit s'unir contre'lui les partis qiii oiit 
possédé le pouvoir et ceux qni le voudraieiit 
conqiiérir a leur tour; le lien momentank qui 
les unit, la concorde apparente qui manireste 
une précaire fusion, méritent-ils le nom d'il- 
nion ? - Je ne  le crois pas. 

Invoquée par toiit le monde, proclamCe de 
nécessitk sociale, inscrite dans tous les pro- 

. grammes, l'iinion n'est encore qu'une u topie. 
A certaines heures sublimes, mais fugitives de 
l'histoire, il semble qu'unpeuple tout enticrn'ait 
uu'uue seule Ame. une seule asviration. une 
&ulevolonté; des p;.odiges s'accomplissentsous 
l ' em~i re  de cette communion ines~é rée :  mais 
tropSouvent aussi, apres de violentes secousses, 
les ames distendues , les caracteres avilis, les 
esprits desenchantés ~'abandonnent, abdiquent 
et  l'union semble se  faire par lassitude et décou- 
ragement. Depuis les temps antiqiies jusqu'a 
nos jours. que1 est le parti qui ait su  conserver 
son union en prksence de ses eiiiiemis? 

Un appel a l'union signale tous les avkne- 
ments; un appel A I'union marque toutes les 
chutes. Tous les crimes politiques ont étk pré- 
parés sous I'ombrc d'un ralliement ; les intérets 
les  plus antagoniques concordent pour I'immo- 
lation d'un intéret superieur; les puissances 
rivales s'unissent pour faire disparaltre di1 rang 
des nations les pays voués aux dissensions in- 
testines , et l'alliance monstrueuse de  ces élé- 
ments disparates abrite du nom d'union toiis 
les grands forfaits historiques. 

C'est eninvoquant le salut de l'amphictyonie, 
c'est au nom de I'union des cités grecqiies que 
Philippe prepare I'asservissement de 1'Hellade; 
au moment ou Rome oiivre ses portes a César, 
c e  dictateur fait appel a I'union; Catherine e t  
Charles IX proclament l'union la veille de la 
Saint-Barthélemy; avant de s'entr'egorger, les 
partis, sous la revolution, s e  donnent le baiser 
Lamourette ... etc. Je ne connais pas dans la 
langue politique de mot plus prostitué et plus 
équivoque, et cependant il garde son prestigc, 
car l'idée ou le sentiment qu'il représente sont 
éternels. 

En effet, les divisions sont kgalement funes- 
tes aiix nations et aux individus. C'est en pro- 
fitant de leurs discorcles que L'usiirpateur étran- 
ger ou compatriote met a néant leurs droits les 
plus prkcieux. L'indkpendance nationale et la 
liberté civique n'ont d'autre garantie que l'u- 
nion. Telle faction jugée impuissante se trouve 
en possession dii pouvoir par d'inexplicables 
surprises et  les partis s'éveillent garrottks par 
une main qu'ils avaient jiigée dkbile: c'est 
qii'au lendemain des luttes insensées ou les 
factions dkpensent leur Ónergie, il ne leur reste 
plus assez de clairvoyance et de virilite pour 
s'opposcr aux entreprises dirigées contre la 
cliose commune. Bu milieu de cet affaissement 
géuéral et de ces tristes divisions, il n'est si 
miiice anibition, si pi6trc prrsonnalité qui ne 
soit un danger poiir la liberté dc tous. 

Mais comment rivre et rester unis sans ab- 
diquer l'initiative si indispensable au progres? 
L'union doit-elle etre le prix de I'immolation 
de toute originalité et faut-il perdre I'aiidace de 
la pensée pour obtenir une concorde ~oisine 
de l'immobilité? Non! mille fois non I Si l'union 
devait résulter dii respect su[~erstitieux des 
croyances et des institutious di1 passé, nous 
yerrions hientbt s e  glacer cette séve qui fait 
vivre les sociétés cn les transformant sans 
cesse. La constituiion d'un droit personuel 4 
I'abri de toutes les attcintes du pouvoir collec- 
tif: telle est l'aspiraiion des esprits libéraux 
de notre temps; l'iinion n'est possilile qu'a ce 
prix, sans cela elle serait iine ahdication des 
individus funeste i toiites les reformes. L'in- 
struction , en se vulgarisant, tend a faire de 
chaque Iiomme et de chaqiie citoyen un rai- 
sonnenr, un contrdleur des,bloctrines constitu- 
tionnelles et de la gestion sociale; l'union ne 
peut donc pliis &re le résultat d'un acte pure- 
ment spontane et toiit de sentiment, mais bien 
la consequence d'une adliesion raisonuée, d'un 
consentcment positif, tout analytique, que I'a- 
mour du procliain pourra colorer, échauffer de 
ses rayons, mais qiii sera surtout une emana- 
tion de la volonté libre et, Pclairée. 

La simplification de I'Etat, la diffusion des 
lumieres, la fusion (les classes et des intérbts 
peuvent seiiles prodiiirc I'iinion tant cherchée. 
Des institiitions libres, blastiques, sans cesse 
révisables peuvent scules laisser aux esprits 
clierclieurs, aux caracteres entreprenants, la 
latitude qui convient a leiir géiiie et maintenir 
la concorde entre la portion de la sociéte qui 
a besoiii d'initiative et celle qui, satisfaite ou 
a bout de conception, cst plus pres des regrets 
que des espérances. 

Alliance donc de tous les esprits gknéraux 
de tous les pays par la fondation d'un droit iu- 
ternational supérieur a toutes les ambiticns de 
dynastie, a toutes les rivalitks de peuples et a 
toiites les antipalliies de races. Union entreceux 
qui veiilent la suppression de la giierre et des 
armées permanentes et la co~istitulion d'une 
j uridiction interiiationale ou toutes les agglome- 
ration; humaines soient représentkes 'et qiii 
fonctionne comine arhitragc de paix entre les 
nations. 
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Uliance entre tous les esprits eclaires qui 
veulent constituer les droits de la raison et de 
la conscience au-dessus de tous les dogmes 
par la liberté absolue des cultes et la snppres- 
sion des sanctions oficielles donnkes anx pro- 
fessions de foi. 

Union des libres penseurs qui veulent dkga- 
ger la morale des voiles mystiques qui l'enve- 
loppent et faire sortir de la conscience, sans 
int ervention surnaturelle, la sanction de toutes 
les idées de justice et de solidaritk. 

Union des coeurs fiers et  independants qui 
liaissent toules les servitudes et qiii anirment 
que 1'Etat doit etre le serviteur de tous et non 
la source des pouvoirs. 

Telle est, suivant moi, la seule base possi- 
ble d'iine union entre les esprits libkraux de 
tous les pays et du ndtre en particulier; la 
seule compatible avec l'indépendance qui con- 
vient a cenx qui s e  sentent hommes et qiii 
veulent en exercer toutes les prérogatives sans 
peur ni reproche, a la face du soleil et  sous la 
garde d'une conscience eclairée. 

F. EDOUARD HERT'E-TH~VENARD. 

UNION (L'). Journal quotidien, politique, lit- 
téraire et scientifiqhie. Cette feuille qui tire cha-' 
que jour environ 9,000 exemplaires, a com- 
mencé de paraftre en 1847, sous le titre d'Union 
n~onarchique. Elle Ptait le rksultat d'une asso- 
ciation volontaire forrnke par trois journaux 
alors existants; la Qziotidienne, la Frunce et 
1 '~cho frangais , lesquels sc sont rCunis pour 
donner plus d'unite et plus de force a I'opinion 
qu'ils representaient. 

Un mot sur cliacun de ces journaux. 
La Quotidienne avait été fondee pendant la 

premikre rholution par M. de Rippert; M. Mi- 
chaud en fut le plus jeune rédacteur; il y gagna 
des condamnations a la prison, a l'exil, al'écha- 
faud. hQuand nous nepouvions pas défendre l e  
roi, disait-il longtemps aprks, nous défendions 
le bon Dieu; c'ktait la meme cliose. » C'est ce 
qui fit qu'on l e  prit longtemps pour un vieux 
pr6tre; on ne  croyait pas alors que la religion 
piit Btre défendue par un laique de vingt-deur 
ans. 

La Quotidienne disparut souveiit dans les 
rCactione révolutionnaires; au 18 friictidor, ses 
redacteurs furent condamnks a la dbportation, 
ils y échappkrent par la fuite. 

La Quotidienne ne reparut r[u'en 1814. Aux 
Cent-Jours elle prit le titre de Feuille du jour et  
ne revint a son ancien titre qu'au retour du roi. 

Dks ce moment la proprieté du journal fut 
divisée entre &J. de Rippert, M. llichaiid et 
FiI. de La Filaisonfort; 11. Filicliaud cn ktait le di- 
recteur. La part de hI. de La Eiiaisonfort passa 
bient6t a h1. Fievée, qui fut l'un des rédacteurs 
jusqu'en 1820. A cette kpoque il vendit sa part 
de proprieté a M. Laurentie. Déja la rkdaction 
comptait dans ses rangs BIerle ct Malitourne. 
Puis vinrent successivement s e  grouper autour 
de hfichaud, Bazin, Audibert, CapeGgue, Veron, 
et d'autres encore; alors on ne  signait pas ses 
articles; M. de Bonald put ecrire dans la Quo- 
lidieimne sans s e  faire connaltre; Xodier y écri- 

vit, mais signa ses travaux; N. Poujoulat com- 
menta ti s e  réveler. 

La politique de la Quotidienne ktait une po- 
litique d'opposition royaliste. M. Michaud avait 
kté de la Chambre de  1815; il en gardait les 
opinions. 

A la fin de  1828 M. Michaud ceda la direction 
a M. Laurentie, son plus assidu collaborateur; 
et en 1829 la Wotidienne prit parti pour le mi- 
nistere Polignac. 

hnres iuillet 1830 Rf. Laurentie crut i une 
tran'sformation nécessaire dans la politique 
rovaliste: II La Quotidienne. disait-il a ses as- 
s&iks, avait dzfendu la royauté tant que la 
royautk avait dh et pu &re défendue; dans 
l'ordre nouveau qui sortait d'une révolution, 
ce n'etait plus la royautk, mais la liberte que 
la Quotidienne avait a défendre. u Les aseo- 
ciCs du journal reponsserent la modiGcation 
proposee, et hl. Laiirentie transmit librement 
la direction a M. le  baron de Brian, en gardant 
la gkrance sociale. Ce fut iine grande époque 
de combats; M. Nettement fut le principal auxi- 
liaire de M. de Brian. En 1836 M. Laurentie, qui 
avait fondé le Rdnooateur, reprit la direction 
de la Quotidienne, seconde par RIRI. l e  duc de  
Valrny, le marquis de Blosseville, le comte de 
Locmaria, le comte de Lostanges, etc. 

La France' avait etk fondee vers 1834, par 
le vicomte de Baulny pour servir plus speciale- 
ment d'organe aux doctrines d'hCrCditk monar- 
chique. Elle a eu pour principaux collaborateurs 
lIl1. Delisle, de Jailly. Son rkdacteur en  chef 
était hl. Lubis, de Bordeaux. 

L'Écho frangais, qui avait surtout pour spC- 
cialite de reprodnire, le matin m&me du jonr 
ou ils avaient parii, les principaux articles des 
journaux e t  qui s e  distribuait vers midi, avait 
une existence de plusieurs années. 11 était re- 
dige par M I .  Boutmy, Alfred des Essarts, etc.; 
son rédacteur-gérant ktait M. Herbert. 

En 1847, en vertii d'un acte spécial rkdige 
par Fil. Berryer et sous la sanction d'un tribunal 
arbitral composk de l'illustre orateur, de Y. le 
général vicomte de Saint-Priest et de M. le 
comte F. de La Ferrorinays, la Quotidienne, 
1'Écho et  la France se  réunirent en un seul 
journal intitulé Z'Unionrnonarchique, avec cette 
devise : v Tout pour la France et par la France. 11 

Sous la République il fallut retranclier le mot 
monarchique. L'Union fut suspendue apres le 
2 décembre 1851 et  n e  reparut que dix jours 
apres. 11. Lubis était redacteur en chef; son 
conseil de direction Ctait composk des r e p r b  
sentants des trois journaux réunis et M. Lau- 
rentie prenait une part active a cette direction. 
11. le chevalier hfac Sheehy, colonel de cava- 
lerie en retraite, ktait le gérant. 

L'Union, journal Iégitiiiste, defenseur des 
droits de  la branche afnée de  la maison de 
Bourbon a la couronne de France, a pour doc- 
trine l'alliance de  l'autoritk Iégitirne avec la 

1. Un nouveau journal a Btd fond6 soaci ce titre 
par M. le vicomte de la GuBronniBre , sBnateur. Le 
premier numero a paru en 1862. 

Ce journal se propose de conciliar I'Empire et la 
libertd. 



liberté sage; elle accepte toutes les justes as- 
pirations, des sociétés modernes en les rappor- 
tant a la civilisation clirétienne; elle soutient 
les institiitions representatives sous la garantie 
de  I'inviolabilité de la royauté úéréditaire. (Voy. 
le mot LBgitimitB.) 

Elle revendique la liberté de l'Eglise, les 
droits du saint-siége et  la souveraineté tempo- 
relle du pape. 

Aujourd'hui, en 1864,l'Unioii a pour rCdac- 
teur en chef, M. Henry de Rianccy; et pour 
principaux collaborateurs MM. Laurentie, Pou- 
joulat, Nettement, Rloreau, R. de Hauteville, 
Tiengou, J. Neychens , Protin , Tli. Aune, Roussy 
pour la partie politique; M. A. Nettement pour 
la critique; RIM. Tiengou, L. lireutzer, Saint- 
etienne pour les tliéatres ; Grimaud de Caux 
pour les sciences; BI. de Pesquidoux pour les 
arts; MM. G.  de Cadoudal, Anot de JIaiziére, 
marquis de Belleval, F. Lacombe pour la littk- 
rature; M. A. de Ricliecour pour la jurispru- 
dence; P. F. de Guaita pour l'agricultiire. 

UNION D O U A N I ~ R E  ALLEMANDE. Voy. 
Zollverein. 

UNION PERSONNELLE (UNIONDYNASTIQUE). 
On app,elle ainsi la combinaison par laquelle 
deux Etats distincts sont gouvernés par l e  
meme prince, sans confondre leurs frontieres, 
ni  leurs lois, ni leurs interets. C'est ainsi quc 
dans les temps modernes le roi d'Anglcterre a 
été en meme temps électeur e t  plus tard roi 
de Hanovre, que le roi de  Saxe a été grand- 
duc de Varsovie , le roi de Danemark duc de 
Schleswig-Holstein, i'empereur d'hutriclie roi 
de  Hongrie, le roi de Prusse prince de Neuf- 
chátel, et que nous voyons leroi de Siiede elre 
roi de Norwége, le roi des Pays-Bas grand-duc 
de  Luxembourg, i'empereur de Russie, grand- 
diic de  Fiulande. 

L'union personnelle n'a guhre lieu qu'entre 
pays dont les populations appartiennent a des 
nationalités differentes ou habitent des terii- 
toires éloignés l'un de I'autre. Si les territoires 
étaient contigus et  les populations de meme 
race, parlant la meme langue et qu'il ne  s'opérit 
pas une  fusion complete entre les deuxEtats, la 
faute serait si grande qu'il ne  pourrait en  ré- 
sulter qiie de  graves inconvénients. Mais il 
semble réellement qu'en pareil cas la sépara- 
tion ne pourrait pas etre mainteuue. 

Conformément a la lettre du droit des gens,  
I'un des pays qui a contractd une union per- 
sonnelle avec un autre peut etre en paix, pen- 
dant que cet autre fait la guerre. Ainsi, il s e  
pourrait que le roi des Pays-Bas fournlt, pour 
le Luxembourg, son contingent a une guerre 
que la Confkdération germanique ferait, par 
exemple, a I'italie, sans que son envoyé plé- 
nipotentiaire quittit Turin et  que celui dlItalie 
demandat ses passe-ports La Haye. On poiirrait 
meme imaginer des cas - improbables, mais 
non impossibles - ou le grand-diic de  Liixem- 
bourg fiit dans un camp et  l e  roi des Pays-Bas 
dans I'aiitre. Un pareil cas serait encore plus 
improbable en Suede ou en Norwége et  tout a 

fait impossible en Finlande, dont i'union pcr- ' 
sonnelle avec la Russie n'est que sur le papia; 
tandis que l'iinion rdelle est dans les faits. 1 
D'ailleurs, il n e  saurait ,&re question d'union 
personnelle qu'entre Etats constitutionnels. 
Dans des gouvernements absolus, c'est le son- 
verain qui fait la guerre , l'État c'est lui, et il 
importe peu alors qu'un de ses lerritoires s'ap- 
pelle Kamtschatka et l'autre Pologne, c'est 
toujoiirs I'empereur de Rnssie qui agit et con- . 
tre lequel on se  défend. 

Noiis ne  considérons pas l'union personnelle 
comme une combinaison bien rationnelle. Si 
deiix Etats n'ont Das assez d'intbrét et de svm- 
palhie rkciproques pour unir leurs destin6es. 
au'ils rcstciit s e ~ a r b s :  l'iridénendance mutuelle 
n'exclut pas ~'afliance qui n i  s e  fera pas atten- 
dre si elle a sa raison d'etre, si elle a une base, 
u11 but. Une union personnelle influencerapres- 
que nécessairement la politique d'un des pays 
liés ensemble au profit excliisif de l'autre: il 
en resulte quelquefois des haines intérieures 
qui sont, on le sait, les plus vives et les plus 
obstinées. 

L'iinion personnelle u'est praticable, ce nous 
semble, que lorsque les deux pays forment 
une unité vis-a-vis de l'etranger. Eiais il ne 
suffit pns qu'ils soient representes par iin seul 
agent diplomatique, il faut-encore queles deux 
armées n'en fassent qu'une et. par conscquent, 
qu'il y ait des finances communes. d'ou il suit 
que les pays reunis doivent avoir - outre 
les chambres respectives pour les affaires spe- 
ciales a chacun d'eiix - iin parlement com- 
mun autorisé a traiter les questions interna- 
tionales. L'histoire du Royaume-Cni fournit, du 
reste, un exemple que d'autres pays devraient 
prendre pour modele, et  la fusion ultérieure 
qui pourrait etre le resultat du fonctionnement 
d'un parlement comrnun nous paralt un avan- 
tage assez grand pour qu'on ne néglige pas le 
moyen d'y arriver. Kous sommes ]neme sur- 
pris qii'on n'y a pas encore pknsd en Suede et 
Norwége, ou I'on devrait commencer par con- 
stituer un parlement commun, si l'on voulait 
bien sérieusement établir le scandinavisme. 

11. B. 

UNITA ITALIANA. Journal quotidien ita- 
lien, organe oficie1 de M. Mazzini. - Ce jour- 
nal a changé plusieurs fois de lieii de publica- 
tion et de titre. 11 s'appela Italie et  Peuple. 
Popolo &Italia, etc.; il s e  publia en 1849 a 
Rome; apres la cliute de la République ro- 
maine, a Genes ; depuis 1860 il s'est etabli a 
Milan. Son tirage avarie de 1,000 a 4,000 exem- 
plaires. Ce journai professe des opinions ré- 
publicaines et il est tres-liostile au gouverne- 
men t francais. 

UNITÉ DE L'ESPECE HUMAINE. Existe-t-il 
une ou plusieiirs especes d'liommes? - Avaut 
d'essayer de repondre cette question, t i -  
chons d'en bien faire comprendre le sens en 
rappelant quelques faits connus de tous nos 
lecteurs. 

Que l'on place i cbt6 I'un de I'autre un de 
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nos petits poneys des Landes ou de la Corse et 
un ine  de Pentelerie exactement de  meme 
taille et i peu prks de meme poil, personne 
n'hésitera ig les déclarer d'espdces dij$e'rentes, 
malgre les rapporls qui existent entre eux. - 
Que I'on compare ensiiite ce  meuie poney a un 
clieval boulonnais ou a un pur sang, et malgrt! 
les tres-grandes différences de taille, de  pro- 
portions, de couleurs, chacun admettra qu'ils 
sont de mdme espece, mais de races dtflren- 
tes. Une foule d'especes animales s e  preteraient 
a des expériences semblables et conduisant aux 
memes conclusions. 

11 ressort de 1 i  que le vnlgaire et le savant 
admettent également que des animaux peuvent 
6tre de meme espece, quoique ne s e  ressem- 
blant ni par la nature ou la teinte du pelage, 
ni par le dbveloppement génkral du corps, ni 
par le rapport de ses diverses parties. 11 en re- 
sulte encore que tous deux distingueut l'espace 
de la race. 

Appliquons l'homme ces premieres notions. 
Chacun sait que les divers groupes hiimains 

se distinguent les uns des autres par la taille, 
les proportions, le teint, la nature et la cou- 
leur de la chevelure, etc. Que signitient ces 
différences? Faut-il p voir des caracteres d'es- 
peces ou des caracl~%es de races? 11 est evi- 
dent que cette question est au fond la meme 
que celle que nous posions au debut de cet 
article. Y repondre ce sera resoudre le pro- 
blkme posé. 

hlais dans ce probleme c'est i'homme lui- 
meme qui est l'inconnu; ce  ne  sera donc pas 
lui qui pourra fournir les données nécessaires 
a la solution. 11 faudra les chercher ailleurs et  
demander a d'autres 6tres pouvant legitime- 
ment servir de  termes de comparaison, com- 
ment on distingue la Pace de I'espkce. Une fois 
fixB sur ce  point par des études complétement 
indépendantes de ccllesqui ont I'liumanitépour 
objet, on pourra revenir a I'liomme. Aleftant en 
regard ce qui existe chez lui et ce qui existe 
chez d'autres, on conclura avec la meme certi- 
tude que le mathématicien qui represente son 
a par des quantites connues e t  en determine 
ainsi la valeur. . 

Quels seront. donc ces &tres chez qui noiis 
irons prendre ces enseignements nécessaires 
pour eclairer notre propre histoire? hvidem- 
ment ce devroiit 6tre ceiix chez lesquels la 
science a depuis longtemps reconnu. distingiié 
et caractérisé i'espece et la race. A ce titre tous 
les etres organises et  vivants saus exception 
devrout &re passés en revue. Comme la zoolo- 
gie, la botanique a ses especes et ses races. 
Les végktaux devront donc etre interroges 
presque a l'égal des animaux. 

Voyons donc d'abord ce que les naturalistes 
entendent par ces mots espece et race. - Sans 
rappeler toutes les déíinitions qiii ont été doo- 
nées, bornons-nous a constater qa'eri depit 
des divergences d'ecole, tout le monde com- 
prend aujourd'hui que ces mots embrassent 
des notions de deux sortes, savoir des notions 
de ressemblance ou de dgkrence e t  des no- 
tions de Jiliata'on. Bien des hommes kminents 

s e  son t efforcks de formuler , #une maniere 
precise, et ces notions et leurs rapports. Apres 
d'autres, j'ai cherché a l e  faire, et  voici les dé- 
finitions que j'ai depuis longtemps adoplées. 

lo L'espece est I'ensemble des individus, 
plus ou moins semblables entre eux, qui sont 
descendus, ou qui peiivent etre regardes 
comme descendus d'une paire primitive uni- 
que par une succession ininterrompue de fa- 
milles. 

2 O  La race est l'ensemble des individus sem- 
blables, apparfenant a la meme espece, ayant 
r e y  et trausmettant par voie de  genkration 
un ou plusieurs caractCres exceptionnels qui 
les dislinguent des autres représentants de  
l'espece. Les défiiiitions qui précedent, ou les 
défiuitions analogues données par les divers au- 
teurs n e  sont nullement arbitraires, elles ne  
sont pas l e  rbsultat d'un d priori. Ce n'est que 
lentement, peu d peu que l'idée, puis la no- 
tion de l'espbce s'est degagbe du vague absolu 
ou les avaient laissees et l'antiquité e t  la Re- 
naissance. A moins de rejeter toute la scieuce 
moderue, il faut accepter l'espece comme quel- 
que chose de  rdel, de fondamental et la race 
comme un ddrivé de I'especc. 

On comprend sans peine, et  d'ailleurs nos 
animaux domestiques sont la pour le proiiver, 
qu'une meme espece peut donner naissance a 
une foule de races, et  que celles-ci peuvent 
enfanter a leur tour des races secondaires, ter- 
tiaires, etc. 

D'apres ce que nous venons de dire, la réu- 
nion de toutes ces races constituera I'espkce 
elle-meme, comme l'arbre est constitné par 
i'ensemble des branches et  des rameaiix issus 
immédiatement oumédiatement du meme tronc. 
Entre ce  tronc et  le dernier des ramuscules il 
existe d'étroits i'apporls et avant tout des rap- 
ports de filiation. Mais entre deux arbres voisins 
quelque rapprocliés qu'ils soient, iln'existe rien 
de pareil; alors m&me qn'ils s'entrelacent, ils 
n'en sont pas moins foncierement étrangers 
l'un a l'autre. Eh bien, il s'agit de recounaltre 
s i  les groupes hiimains, distingues les uns des 
autres par les diffkrences que nous rappelions 
tout a l 'heure, sont isolés les uns des autres 
comme les arbres d'une foret ou s'ils s e  ratta- 
chent entre eux et a quelque tronc primitif 
comme le rameau d'un meme arbre. Exposons 
rapidement quelles sont les raisons a invoquer 
en favciir de ces deux manieres d'apprkcier 
les relations entre groupes humains. 

Que l'on y regarde de pres et l'on reconnal- 
tra bien vite un  fait important a signaler des 
le debut. Les savants qui soutiennent la pre- 
miere de ces deux opinions, ceux qui croient 
i la multiplicild des especes humafnes, les po- 
lygdnistes comme on les appelle aujourd'hui , 
n'invoquent jamais qu'un seul argument. - 
Cet argument tire exclusivenient d e  la morpho- 
logie peut s e  résumer dans ce qu'il a de  plus 
spécieux en disant: cr Entre i'homme noir et  
l'homme blanc il y a trop de  Eiffdence pour 
qu'ils puissent appartenir a la meme espece. E 

Cette maniere de raisonner a le tort d'admet- 
tre comme prouvé prkciskment ce qu'il s'agit 



de reconnaltre. En effet, il suppose dkmontrb 
que les diffkrences entre le negre et  I'Europben 
sont trop grandes pour btre seulement des d(f- 
férences de races. L'étude des &tres organisés 
aulres que l'homme conduit a un résullat tout 
opposk. Dans mes cours et dans le rksumk que 
j'en ai publie sous le titre meme de  cet arti- 
cle, j'ai examink l'espece et  la race chez les 
animaux et  chez les vkgétaux au point de vue 
de la nature et de I'dtendiie de la varialion 
des caracteres. Organe par organe, fonction 
par fonction j'ai passé en  revue les deux regiiel 
et  les ai comparks a l'homme. On peut résn- 
mer en peu de mots les résultats de cette lon- 
gue étude. Ces résultats les voici: 

l o  Chez les animaux et chez les végktaiix, les 
individus de  m&me espece prhsentent souvent 
des varialions anatomiques et physiologiques. 
Chez les animaux on constate, en outre, les 
variations psychologiques. 

Z0 Toutes ces variations peuvent devenir he- 
réditaires, et alors elles caractérisent autant de  
races. 

30 Chez I'homme, on retrouve des variations 
exactement de meme nature. 

40 Donc la nature des diffirences existant 
entre groiipes humains n'aiitorise pas a regar- 
der ces differences comme tenant a iine difé-  
rence d'espece. 

5 O  Cliez les animaux et  les végktaux, les li- 
mites de  variation de toute nature sont beau- 
coup plus etendues d'une race aI'autre, qu'eyes 
ne le sont d'un groupe humain i I'autre. 

60 Donc la grandeur des diffkrences existant 
entre gronpes humains n'autorise pas a regar- 
der ces différences comme tenant a une dzyé- 
rence d'espkce. 

70 Donc pour expliquer la diversite des grou- 
pes humains, il est parfaitement inutile de re- 
courir a I'liypothese de  la multfplicité des 
espdces; I'liypoth6se de I'unitéde l'espece et de 
la mulliplicilé des races sufit pour rendre 
compte de ce qui existe. 

Ces faits sapent kr id~mment  par la base toute 
I'argumentation des pol yghnistes. Toutefois, ils 
ne  conduisent encore qu'a placer, pour ainsi 
dire, sur un pied d'égalité la doctrine de la plu- 
ralitb des especes humaines ou doctrine poly- 
géniste, et  cellc de l'unité de l'espece humaine 
ou doctrine monogkniste. 11s n'apportent en fa- 
venr de  celle-ci aucun argument direct. Pour 
aller plus loin, pour reconnaltre laquelle des 
dcux doctrines est la vraie, il faut quitler l e  
terrain de la morphologie et s'adresser a la 
physiologie. 

Les premiers bléments de cette derniere 
science nous apprennent que, ponr pouvoir s e  
perpbtuer dans un milieu quelconque, une  es- 
pece vivante, qu'clle soit animale ou végétale, 
doit &tre en harmonie avecles conditions d'exis- 
tence que presente ce milieu. S'il en était au- 
trement, les conditions mauvaises, quelqiie 
faibles qu'on les suppose , agiraient comme la 
gonttc d'eau qui creuse le roc; elles fjniraient 
par anéantir I'espCce. Si celle-ci dure dans des 
milieux parfois tres-différeuts, c'est que les 
organismes vivants jouissen t d'une facultd d'a- 

daptation qui manque aux corps bruts. l a i s  
cette adaptation u e  peut s'effectiier sans que 
cíuelqiies -uns  des caracteres antbrieiirs ne  
soient modifiés. Ainsi prennent joiirnellement 
naissance une foule de races animales et végk- 
tales. 

Lemonogkniste aceepte parfaitement ces faits 
physiologiques. Il y voit a la fois la conlima- 
tioii et I'explication de sa doctrine. Si l'liomme 
n'est pas partoiit le meme a lasurface di1 globe, 
c'est que les conditions d'existence different 
d'iine contrée a I'auti'e; c'est que lui-m&me, 
par ses mceiirs, ses iiistifutions, ses croyances, 
son industrie plus ou moins développee, sa ci- 
vilisation plus ou moins avancée, ajoute encore 

ces causes de variation et met a chaque in- 
stant en jeu la faculté d'adaptation dont il jouit 
comme tous les elres vivants. 

Les polygénistes ne peuvent accepter de 
meme le grand fait de l'action des milieux. 
Comme toute leur argumentalion repose sur des 
différences de  forme, ils ne  peuvent-accorder 
que ces formes sont modiliables, car ils kbran- 
leraient eux-memes tout leur systeme. Aussi 
en est-il bon nombre parmi eux qui refusent 
absolument au milieu la puissance de modiller 
Ics organismes et qui n e  lui reconnaissent que 
le pouvoir de les detriiire. Ceux-ci sont les plus 
conséquents, les plus logiqiies; mais ils se 
mettent en opposilion flagrante avec les faits, 
avec ce qui s e  passe constammeiit dans nos 
potagers, dans nos uolieres, dans nos berge- 
rics; avec ce  qui s e  passe pour I'homme lui- 
meme, a i'heure qu'il est, sur bien des points 
du globe. 

Le pliis grand nombre, sentant fort bien qu'il 
est impossible de nier la puissarice modifica- 
trice du milieu et  l'adaptation des organismes, 
les reconnaissent tous deux en principe, sauf 
a nier a peu pres tous les cas particiiliers. 
Qu'importe? S'ils admettent I'un et I'autrecomme 
possible, commcnt peiivent-ils afirmer que les 
races liumaines ri'oiit pas cette origine? 11s af- 
firment, il est vrai, qn'il ne s'en est forme aii- 
cun depuis les temps historiques. A cela il es1 
bien aisé. de répondre par des faits, et pour ne 
citer que l e  plus frappant, le moins incontes- 
table, nous rappellerons que le type Yankec 
diffhre complbtenient du typc anglo-saxon, d'oii 
il est sorti. Ici, le fait est tellenient frappanl 
que I<nox lui-meme est forck de le reconnaltre, 
mais il n e  voit la qu'un signe de dégSnPres. 
cence et la preuve que 1'Eiiropeen ne  peut se 
propager dans I'Anibrique dii Nord l 

D autres polygenistes, eníin, acceptcnt les 
actions de milieu et l'adaptation des especes, 
- par conskquent la formation des races, - 
tant qu'il s'ngit des anirnarix ou des vbgktai~x. 
ils les rejetlent lorsqu'il s'agit de l'liomme, le 
dkclarant un &tre trop exceptionnel pour elre 
soumis aux lois qui régissent les aiitres &res 
oi'ganisés. Nous n'hésitons pas a dire qiie c'esl 
s e  mettre en contradiction avec le résultat le 
plus génbral, le pliis absolu de toutes les re- 
cherclies anatomiqiies el  physiologiques mo- 
dernes. S'il est aujourd'hui quelque chose de 
démontré, c'est que l'homme, par sox corps, 



n'est absolument autre chose qu'un animal, et 
rela poiir ainsi direos par os, miiscle par mus- 
cle, nerI par nerf; qu'en cette qualité, ses 
fonctions animalessont rigoureusement Ics me- 
mes que celles des brutes. - Oui, certes, il 
est erceptionnel, mais c'est a de tout autres 
egards. 

Ainsi, des ce premier pas fait sur le terrain 
de la pliysiologie, nous voyons la doctrine 
inonogeniste accepter tous les résultats de  la 
science cherchés et  trouvCs en deliors de la 
queslion liumaine; s'en éclairer et s'en forti- 
iier. - Au contraire, la doctrine polygCniste 
est obligee de les repousser en toiit ou e n  
partie. 

Par cela seul, il devicnt plus que probable 
que la verite s e  trouve dans le monogénisme: 
mais voici qui est décisif. 

Dans la nature, les especes animales et vé- 
g6talesvivent constammentm~lees,juxtaposées 
les uiies aux aiitres. Or, on sait combien l'in- 
::linct de la reproduclion est irnpérieux chez les 
premiéres; o11 sait aussi comluent cliez les se- 
condes la fécondation est soiivent abandonnée 
a de véritables l ias~rds.  au soune  des vents, a 
l'action des insectes, etc. Os, voit-on pour cela 
les especes s e  meler et donner naissaiice a des 
lignées mktisses, se propagea~it entre les deux 
cspeces pere et mere? La science a constate uii 
iioi-ribre inflnimeiit petit de cas isolés, surtoiit 
parini Ics plantes. BIais janmis ces etres inter- 
1:iédiaires iie s e  sont pi'opagés. 

Bien plus , lorsque I'liomrnc, mettant en jeu 
toiite son industrie, clicrclic 1 marier entre 
clles des cspCces différentes. il éChoiie dans 
I'irnrnense majorité des cas. Quand il rcussit, il 
pi'oduit des mzilets, des hybrides. Mais ceux-ci 
sont preeque toujours absolunient stériles, et 
la science explique cette sterilitS. Quand ils con- 
servent un reste de feconditk, celle-cis'epuise 
si vite qu'on n'a pas d'cxetnple avkré d'liybri- 
(les s'étant propagbs au dela de laquatrienie ou 
de la cinr[iiieme génération. 

Lorsqu'il s'agit des races &une nteme espece 
ct non plus d'especes difdrenlcs, la scene 
cliange du tout aii tout. Ici, qu'il s'agisse des 
iinimaux ou des plantes, rien de plus aisé, rien 
de pliis sUr que Ics croisements, et  les descen- 
dants de ces uoions sont tout aussi fbconds que 
le peie et la mere. Parfois meme, la fkcoiiditk 
sc trouvc accrue. L'expérience journaliére nous 
apprend que le naélissage, bien loin d'Ctre dif- 
ficile, n'est cn rcalile que trop facile. Ros ma- 
ralc,liers, nos jardiniers, nos fermiers saveiit 
bien que la difiiculle n'cst pas de croiser les 
races de clioix, mais bien de les conserier pu- 
res d'allia~ices avec les races inférieures. 

En resumb, le croisement entre especes dzy- 
férentes, l'hybridation, s e  distingue par l'im- 
possibilité d'ordinaire absolue, par l'infécondite 
immédiate ou prochaine des produits obtenus. 
Le croisement entre races d'zine stc'me espece, 
le m6tissage est caractérisé par sa facilité ex- 
trCme et la. fecondite persistante des produits 
obtenus. - Te1 est le resultat d'expérienccs e t  
d'observations faites depuis des siecles sur tous 
les anilnaux sauvages et domestiques, sur tous 

les v&gétaux, cultivés ou non, que i'homme a 
pu observer. 

Lors donc qu'il s'agira de reconnaltre si deux 
groupes d'etres, diffcrents a certains ba rds ,  
semblables a certains autres, sont de meme 
espkce ou d'espkces differentes, il suffira de 
les croiser pour résoudre 1s question. - Si le 
croisement est impossible ou dificilc, s i  sur- 
tout les produits sont inféconds, soit immkdia- 
tement, soit au bout de peu de générations, 
Ics deux groupes mis en expkrience seront 
d'espsces d imen te s .  - Si le croisement est fa- 
cile, si les produits en sont fkconds immédia- 
tement et d'une.mani6re durable, ils ne  sont 
que les races d'une m6me espdce. 

Eh bien, est-il besoin d'insister pour prou- 
ver que le croisement entre groupes liumains, 
quelque distants qii'ils puissent paraitre, pré- 
sente tous les caracteres du métissagel Partout 
ou se  rencontient les représentants de ces di- 
vers groupes, ne  voit-on pas naltre des races 
métisses? Ces races nouvelles n e  s e  in&lent- 
elles pas a tous les degres possibles avec les 
races meres? Partout, toujours - a quelques 
enceptions prCs, toutes locales - ces races mé- 
tisses ne  sont-elles pas aussi fecoiides que 
celles qui leur ont don118 naissance? Ne voit-on 
pas meme, dans certains cas, la fécondité ac- 
crue par ces croisements? - Des lors, com- 
ment ne  pas coriclure que toits ces groupes 
liumains ne  sont que des races &une seule et  
m&ne espice, et, par conséquent, qu'il n'existe 
qz~'zine seule espke hu~naine ? 

J'en ai I'iutime convictioii, si l'on consulte la 
science seule, on arrivera forcément a la con- 
clusion qiii precede. 11 est vrai qu'il faut pour 
cela prendre une route un  peu délournke en 
apparence, comme I'est aussi en apparence 
celle du mathématicien qui cherclie ii mettre 
son probleme en éqnation; il faut encore s e  li- 
vrer i des ktudes spéciales, quelque habile 
niédecin, quelque sarant zoologiste qu'on soit 
d'ailleurs; il faut aussi secouer ccrtains préju- 
ges o11 écliapper a ceriaines préoccupations 
qiii, trop souvent, ont obscurci cette question 
deja si complexe. Ainsi s'expliquent Ics diver- 
gentes actuelles. Mais un peu de labeur et de  
liberté d'csprit rallieront, j'en ai la certitude, 
tous les Iiommes intelligents sur le terrain du 
monogknisme. 

A peine est-il besoin de  faire remarquer que, 
en Ccrivant cet article, je n'ai pu, en realité, 
traiter la queslion qui lui sert de titre; tout ce 
que je pouvais cssayer, c'était d'indiquer la 
méthode a suivre pour la résoitdre. 

Quaiit a son importance politique et sociale, 
elle est dimcile B nier. S'il élait nécessaire de  
la faire ressortir, je me bornerais a rappeler 
que, en 1844, M. Calhaux, alors secrétairc d'E- 
tat, et cliargé en cette qualité des relations di- 
plorqatiques avec I'Enrope, refusa le concours 
des Etats-Unis aux puissances associées pour 
détruire i'esclavage, en se  fondant siir les doc- 
trines de Mortan, le chef dei'ecole polygeniste 
americaine. (Voy. l'ouvrage américain : Types 
of Mankind, Introduction, p. 50 et 51.) 

A. DE QUATREFAGES. 
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UNITE POLITIQUE. On distingue l'unitk de  11 en est de  m&me pour les rCglements de 
la centralisation, et  surtout de  la tutelle ad- I'autorité locale, ils doivent s'appliquer a l'en- 
ministratire. La tutelle s'attaclie a guider les scmble de la communauté. Seulement les re- 
administrations locales, ct considere comme glements d'iine localité peuvent differer des 
mineur tout corps collectif; la ceiitralisation réglements d'une autre, et ici la variété est de 
attire i la capitale, oii reserve aux aulorilés bon aloi, car elle permet de serrer les faits 
supérieures centrales un grand nombre de dé- d'aiissi pres que possible. La wrietC est saiu- 
cisions qui ne  méritaient pas tan1 d'honneur; taire dans Ics iEuvres de bienfaisance, dans les 
I'iinité eníin, c'est, tanlbt, la reunion dans les institutions d'enseignement, dans les opinions 
mains du goiivernement de tous les pciuvoirs et meme dans les cioyances religieuses. La foi 
nécessaires pour maintenir le lieii politique, et est toujours pliis vive dans les pays ou la di- 
tant6t la fusion en un seul Etat de toutes les versité des ciiltes fait naltre iine certaine ému- 
fractions d'une nation. De cetle double signiri- lation, q u e  dans les pays ou ron a mainteuu 
cation du motunitd, la premi&re est opposée au une religiori d'Etat , et la diversité des opinions 
fdddralisme, la seconde au parlictilarisnze. assure le progres civil et politique. 
Ajoutons que l'unité est quelqucfois aussi prlse 11. Parlous de l'unité qu'on oppose au fedé- 
simplement dans le sens d'uniformite. ralisme. Le fédéralisme est une organisation 

On voit que l'emploi du terme d'unitk exige politique qui donne une vkritable souveraineté 
quelques précantions. 11 noiis sera facile, du aux corumunes et nux departenients. Si I'on a 
resle, d'éviter toute coniusion, en examinant pensé a la souveraineté absolue qui en fait 
skparement chacunede ses diverses acccptions. autant d'fitats sépares, unis seulcment par un 

1. Commencons par I'uniformite. Ni Nontes- lien fédéral, et qui rkduit la patrie a etre une 
quieu, ni Benjamin Constant ne paraissent l'ai- association d'associations, nous ne voyons daiis 
mer, et  en  lisant l'Esprit des lois, liv. XXIX, un pareil fédéralisme qu'une sorte d'anarchie 
chap. VIII, ou le Coursdepoliliquecoizstihction- qui ne  tarderait pas a faire naltre le despotisme 
nelle (édit. Laboulaye), t. Ir, p. 170, etc., on voit d'un comité desalut piiblic,,puisceluid'un ngé- 
que ces illustres publicistes s'abandonnaient néral lieureux 8 .  Si I'ou se  borne a considécer le 
plutdt i un sentiment qu'ils n e  suivaient un  fédéralismeconime l'équivalent francais du mot 
raisonnement. Sans doute, iiIontesquieu a rai- anglais seíf-government (c'est du moins ainsi 
son de demander : u Le mal de clianger est-il que I'enteiid Benjamin Constant), nous n'avous 
toujours moins grand que le mal de soiiffrir? n qu'uiie objection: c'est Ic danger d'ernployer 
Mais s'il ne rejetle pas complétement i'unifor- un mot a double critente. Noiis ne  partageons 
mité, ses preferentes sont pour la variélé, car pas d'ailleurs les regrets dc Uenjamin Coiistant, 
il conclut ainsi : u Lorsque les citoyens siiivent que la terre ne  soit plus U couvertedepeuplades 
les lois, qu'importe qu'ils suivent la mCme? a nombreuses et  animées, ou I'espOce humaine 
Benjaniin Constant combat i'uniformitk en mon- s'agitait et s'exercait en tout sens dans une 
trant qu'ou peut en  pousser les conséquences spliere proportionnéc a ses forces. n Nous trou- 
jiisqu'a l'absurde. Qui prouve trop, ne prouve vons qu'un tres-petit Etat presente des incon- 
rien. vénients autres, mais non moins graves qu'un 

hous nous sommes demande s'il n'y avait tr8s-graud et que de nos jours il est moralement 
pas quelque regle qui pfit iious dispenscr d'&tre et  matériellement nécessaire qu'un Etat ait un  
un « génie » pour 0 savoir dans quel cas il faut bon nombre de millions d'habitants. 
I'iiniformité et  dans quel cas il faut des diffé- On a disciite la question de savoir si l'État 
rences » (Montesquieu). Yoici ce que aous avons est une association ou un organisme. Les par- 
troiivé : l'uniformite est preférable dans les lisans de I'une et de l'autre opinioii ont tiré de  
clioses qui dépendent dugoiivernement central, leurs premisses des conséqueiices telles que, 
la variéte troiive son application naturelle , pour éviter les deiix ecueils, il faut s e  tenir au 
spoiitanée dans l'adrninistration locale. milieu, ciitre les deux. Mous pensons en effet 

En eflet, la loi doit etre la ineme pour tous que l'Etat est taiitbt un organisme et tantbt une 
ceus qui s e  trouvent clans les memes circon- association; le premier de ces principes est 
stances, et les diverses parties du territoire favorable a i'unité et i l'ordre; le second pro- 
doivent &tre considerées comme appartenant tege i'indiviclu et la liberté. Lequel des deux 
au meme tout. Selon les idees p i  regnent gé- doit primer l'autre? Ce serait deiiiander s i  
néralement sur le continent, il est absurde l'liomme ou la femme est plus nécessaire pour 
que I'Anglelerrc, par exeniple, s'y prenne a la reproduction de l'cspece. (Voy. Tutelle ad- 
trois fois pour etablirl'enregistrement des nais- ministrativa) 
sances et des dkcks. Une premiere loi crée le 111. L'iinité opposee au particularisme offre 
registre de  l'état civil dans l'aiicien royaunie qiiclques nuances : l o  I'ltalie davant 1859 
d'bngleterre, quelques années plus tard rine était une nation divisée en plusieurs Etats sans 
aiitre loi l'établit en Écosse, et encore quelques lien auciin; 20 I'Allemagne, en 1864, est com- 
annees s e  passeront avant qu'une loi n'appli- posee d'htats souvcrains qu'un lien fédéral réu- 
qiie celte utile organisation a i'lrlaiide. Qu'on nit en un faisceau pas trop serrb; 30 la Suisse 
respecte les anciennes coiitumes particuiieres est une association d'Btats qui ont renonce tiune 
des trois royaumes et qu'on trouve l'uuiformite grande pnrtie de Ieurs attributions souveraines; 
un motif insurrisant poiir changer, soit; mais 4 O  la Turquie a ses Etats tributaires qiii, a cliaque 
lorsqu'on cree une institution nouvelle , une iiistant, menaccnt de  conquCrir la souverainete 
pareille variéte n'a aucune raison d'etre. entiere; 5 O  i'hulriclie peut a de certains, mo- 
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ments &re considérée comme une fédération; 
60, 70 et 80 mentionnons, pour mémoire, l e  
Royaume-Uni, la Sukde et la Nonvége (voy. 
Union personnelle) , la Russie. 

On ne saurait contester que l'unilication de 
l'ltalie a constitué un progres pour cepays, dont 
tous les fruits, sans doute, n'ont pas atteint la 
maturité. Les aspiralions de  1'Allemagne vers 
l'unité sont tres-legitimes , ses efforts, seule- 
ment, ne répondent pas a lagrandeur du but. Le 
volcan gronde cependant; si jamais une irrop- 
tion a lieu, elle caiisera d'autant plus de  ravages 
qu'il aura ramassé plus de matikres incaudes- 
centes. Ne faisons rien pour provoquer cette 
irruption. La Suisse paralt satisfaite; elle a ob- 
lenu I'nnitk qu'elle désirait, il n e  lui en  faut 
pas davantage, mais pas moins, non plus. La 
Turquie n'absorbera pas ses pays tributaires, 
on ne remonte pas le cours des siecles, mais 
elle les perdra des que 1'Europe voudra. L'unité 
de I'Autriche - dans la mesure prevue par la 
patente de février 1861 (voy. Autriche) - est 
iiu but que cet empire doit atteindre et qn'il 
atteindra sans doute. L'Europe n'a aucun inté- 
ret a i'entraver. 

11 ressort de ce qui precede que i'idée de  
I'unité prend un aspect diíTérent selon le pays 
auqiiel elle s'applique. Néanmoins, notre amour 
du seV-government n e  doit pas nous ave!igler 
siir les avantages que I'unité conkre aux Etats. 
Elle en fait un corps compacte vis-a-vis de 1'6- 
tranger et en assiire ainsi l'indkpcndance; elle 
inspire un patriotisme plus profond aux ci- 
toyens, leur rend pliis palpalile la solidarité qui 
Ics enlace, et les dispose aus  sacrifices dans 
I'intéret général; elle favorise les progrhs intel- 
lectuels en conceiitrant dans un meme foyer 
un plus grand nombre de rayons de  lumiere; 
clle etend le champ de l'activité humaine en 
siipprimant les barrieres intérieures ; enfin, 
sans toucber nécessairement a la liberté, elle 
garantit I'ordre et la sécurité, et resserre le 
lien de la société. ~ V ~ A U R I C E  BLOCK. 

UNIVERS (L'). Ce journal dont l e  nom rap- 
pelle des polCmiques s i  vives et si arbentes, 
fut fondé en 1833 dans iin esprit quelque peu 
différent. Instruits par I'expérienee de la Res- 
tauralion sur les inconvénients d'une alliance 
trop étroite avec le pouvoir, les fondateurs de  
I'Univers religieux, te1 etait alors le nom du 
journal, réclamaient seulement pour les catho- 
liques leur part des libcrtés publiques et l'ac- 
complissement de la promesse faite par la 
Charte de 1830 d'organiser la liberté de l'en- 
seignement. Siir toiitcs les qucstions politiqiies 
ou 1'Eglise était a peu pres désintéressée, le 
journal était en génkral favorable au gouverne- 
ment. En matiere religieuse, on s'était declare 
catholique avant toiit, catliolique a la facon de 
I'Eglise romaine, reconnaissant au saint-siége 
tous les droits qu'il s'attribiie, condamnant ce  
qu'il condamne et approuvant ce qu'il approuve. 

Aumilieu des lnttes ardentes que s e  livraient 

1. 11 y en a eu en France avant 1180, en Autriche 
avant 1850; il y en a encore entre la Ruesie et la Po- 
logoe, la Subde el la Norwbge. 

alors les partis, cette attitude parut équivoque. 
Le pouvoir. accepté plutbt qu'appuyé, était 
assez peu sympatliique a des alliés qui se ré- 
servaieiit de  prendre parti contre lui dans tous 
les conflits que pourraient entralner ses rap- 
ports avec 1'Eglise. Selon les légitimistes, cette 
prdtention de n'aller ni  a droite ni  a gauclie 
n'était qii'une tentative d'embauchage des hom- 
mes religieux au profit dii iiouveau régime. 
Se!on les organes des aiitres fractions de  l'op- 
yosition , i'unnivers vivait des subventions que 
lui accordait la piel6 de deuxpersonnes royales, 
la reine Marie-Amélie et  la princesse Adélalde. 
De tout temps e t  naguere encore, les ecrivains 
les plus autorisés a parler de I'Univers ont 
repoiisse ces diverses insinuations comme des 
calomnies. 

L'Univers fut accueilli avec une  certaine 
déíiance par le monde religieux Ini-meme. Le 
souvenir des embarras et difficultés qu'avait 
causés l'dvenir faisait considerer la presse pé- 
riodique comme un instrument présentant plus 
d'inconvenients que d'avantages. Hommes de  
foi ardente, les fondateurs de I'Uniuers n e  s e  
laisserent pas ébranler par la timidité de leurs 
amis. A la longue, le haut c l e g é  comprit la 
nécessité d'avoir un organe spécial, et au bout 
de  dix ans l'llniuers etait devenu le centre 
d'un parti qiii parlait dans les cliambres, dans 
la presse et  avec lequel il fallait compter dans 
un certain nombre des colléges electoraux. 
En 1836, l'Univers, a la suite d'un cliange- 
ment de propriété, btait devenu un journal 
tout aussi politiqiie que religieus, En 1843, la 
rédaction en clief en fiit üoníiée i M. Veuillot. 
Sous cette noiivelle direction, I'Univers devait 
tout a la fois voir le nombre de ses abon- . 
nés se  décupler, voir grandir son importance 
politique et  religieuse dans des proportions 
plus grandes encore et enfin perir de mort ad- 
miiiistrative. Dans cette nouvelle phase, l e  
caractere du journal changea. De postulante, 
son attitude devint militaiite. Non coiitent de  
réclamer sa part des libertes publiques, l'or- 
gane du parti calholique se  montra animé di1 
désir de restreindre a son prolit la part des 
communions dissidentes. 

Adversaire de  la séparation de  I'Église et  de  
llEtat, l'uniuers, pour qui le trait d'union etabli 
entre ces deux pnissances par les lois orga- 
iiiqiies n e  fut certainement jarnais un idéal, 
ct qui en a combattu les dispositions toutes 
les fois qu'elles ont servi i entraver la liberte 
d'action des catholiques et surtout celle des 
prélats, a neanmoins toujours trouve tres-bon 
I'nsage qn'a diverses époques les tribunaux et 
l'administration ont fait de ces lois contre les 
protestants, pour fermer les temples, les écoles 
et  disperser des reunions purement religieuses. 

A la révolution de Pévrier, I'Univers fut na- 
turellement amené a faire cause commiine 
avec le parti conservateur; il adliera ensuite 
des premiers au coup d'Etat de 1851. sRous 
ne sommes, disait-il, ni vainqueurs, ni vaiu- 
cus,  ni mécontents. Le systeme de rCpres- 
sion, établi contre la presse périodique par 
l e  decret du 17 février 1852, ne lui parut pas 
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trop Ngoureux. 11 n'avait que des Cloges pour 
I'avertissement et la suppression des journaux 
par voie administrative. L'avertissement et  la 
suppression, ce  sont, disait-il, les armes de 
I'Eglise, ne  s e  doutant pas que ces deux armes 
seraient un jour employées contre lui. Skduit 
par l e  spectacle de I'unitk plus apparente que 
rCelle, qiie presenta I'Europe chrktienne pen- 
dant toute la durke du moyen &e, l'Univers a 
CtC de tout temps assez peu sympathique a tout 
cequi est sorti dumouvement dela Renaissance. 
Sur tous ces points il lui est arrivé de n'Ctre 
pas plus d'accord avec les plus distingues et  
les pliis Cminents des princes de l'Eglise qu'a- 
vec l e  sentiment general. A deux reprises des 
sentences tpiscopales sont venues frapper les 
doctrines de i'Uniuers. 11 faut ajouter que Rome 
n e  s'est jamais, en ces diverses circonstances, 
associee aiix arrets de  condamnation des pre- 
lats francais. 

Les principes du journal étant. donnCs, il 
Ctait bien difficile qu'il tlnt, i I'occasion de la 
question romaine, une conduite differente de  
celle qii'il a tenue. Dans uii h i t  emane du 
frere du rkdacteur en chef de i'Univers, la sup- 
pression de ce journal est  attribuee a la pu- 
blication de i'allocution dans laqnelle le saiut- 
pere prononqa un jugement si sévere sur l'ecrit 
intitule: le Pape et  le Congres et surtout a la 
publication de I'encyclique Nullis certe, qui 
eut lieu le meme jour que la suppression de 
I'Univers, le 29 janvier 1860. L'arrete de sup- 
pression indique, il est  vrai, d'autres motifs. 
L'Univers y est  dkclark niiisible aux vrais 
interets de l'Eglise et  de la paix publique ; 
considére, de plus, comrne la cause des atta- 
ques regrettables dirigees contre la religion. 

LE MONDE. Quelques jours aprks la suppres- 
sion de I'Univers, permission était donnee a 
son proprietaire de fonder le journal le Monde, 
qui a conservé toutes les doctrines de I'Univers 
et  presque tous ses rédacteurs. Conformément 
aux précédents administratifs déja suiris en 
pareille circonstance, il a etk exigk que l'é- 
crivain qui avait motivé la suppression, ne  fht 
ni  de  sa personne, ni  de  son infl~ience dans 
le nouveau journal. Lours GOTTARD. 

UNIVERSITE. En France I'Université est 
un corps enseignant unique et  qui embrasse 
i'ensemble du Iiaut enseignement. Comme tel, 
I'UniversitC de  France est soumise a un régime 
aniforme et  s e  troiive sous la dependance im- 
mediate du gouvernement. 

11 n'en était pas ainsi autrefois. Les univer- 
sitCs francaises, celle de Paris, celle de Mont- 
pellier, celle de  Toulouse, et tant d'autres, 
ktaient des institutions indépendantes les unes 
des autres et  qui s e  gouvernaient d'apres leurs 
propres statuts. 

L'Université de  Paris florissait d6s les pre- 
miCres années du treizieme siecle. Respectée 
des rois, honorée de I'Église meme dont elle 
combattait les Ccarts, cette inslitution admira- 
ble servit de dod&le aux universitks qui, dans 
la suite, furent fondées a l'étranger e t  dans 
plusieurs provinces de la France. 

La liberte dont jouissaient nos anciennes 
universités. inspirait aux Ames sur lesquelles 
s'Ctendait leur action, je ne  sais quelle noble 
iierté et  quel indomptable courage. On voyait 
sortir de leur sein des intelligences pleines 
d'originalite, des magistrats austeres, de grands 
citoyens. 

Les immunités de ces corps furent suppri- 
mCes en 1790. On eut le tort de confondre leurs 
precieuses franchises avec les priviléges que 
posskdaient d'autres corporations et qui ser- 
vaient a étouffer le travail libre et  spontank. 

Par le dCcret du 17 mars 1808, Napoléon or- 
ganisa, sous le nom d'liniversité de France, 
cette institution que nous possCdons encore et 
qui remplaca, a elle seule, tous les anciens 
centres d'instruction. 

L'Universite actuelle s e  compose d'académies 
répandues par toute la France et dont quel- 
ques-unes renferment pliisieur's facultés, ou 
les ClCves peuvent prendre leurs grades pour 
exercer certaines professions. 11 y a cinq fa- 
cultBs: Ia faculte de  théologie, la faculté de 
médecine. la facultC de droit, celle des sciences 
et celle des lettres. Paris et Strasbourg sont les 
seules villes ou les cinq facultés s e  trouvent 

~ é u n i e s .  A la t&te de chaque académie est place 
un recteur, assisfb d'un conseil acadkmique; 
mais toutea les académies sont gouvernees et 
contrdlées par le conseil superieur de  I'instruc- 
tion publique siégeant a Paris. 

Ni11 ne  voudrait soutcnir uue d e ~ u i s  la réor- 
ganisation de llenseignem&t superieur , les 
hommes instruits et lettrés sont devenus moins 
nombreux en France; mais, d'autre part, il se- 
rait diflicile de nier qu'avec les anciennes uni- 
versités nous n'ayons perdu une chose que 
rien n e  saurait remplacer dans le monde ln- 
tellectuel: la vigueur, la spontankitk indivi- 
duelle. 

hujourd'hui un meme programme est imposé 
aux profcsseurs; une meme pensee dirige les 
acadbniies d'un boiit a i'autre de la France. 11 
en resulte que les intelligences, taillees par- 
tout sur un patron uuique, olfrent dans leurs 
aspirations littéraires et scientifiques une uni- 
formité que nous croyons regreltable. Privee 
de sa liberté native, I'Unirersite forme encore 
des avocats éloquents, des pretres orthodoxes, 
des medeciris excellents ; mais elle parait avoir 
perdu le secret de forrner de grands caracteres. 

Toutefois, il convient d'ajouter ici que les 
anciennes traditions sont restées vivaces dans 
les ecoles de  Paris; car en des moments so- 
lennels on y voit encore la jeunesse s e  presser 
autour de ceux qui combattent pour la libre 
pensee, ou poiir les libertes politiques. 

En Angleterre, les deux univcrsites d'0xford 
et  de Cambridge ont une physionomie toute 
particuliere. Les Ctudiants habitent et poursui- 
vent leurs études dans des halles et des collé- 
ges, vastes établissements dont i'organisation 
a une forte saveur monacale. 11s renferment de 
nombreux musees, des bibliotheques considé- 
rables, et des kdinces religieux. 

Chaque halle et chaque college sont gou- 
vernés par des prkv6ts, choisis parmi les nlem- 
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bres de I'institution. Des proresseurs spéciaux 
dirigent les études des eleves, dont la plu- 
part appartiennent aux premieres familles du 
royaume. Tout est solide, antique , irrépro- 
chable dahs ces établissements qui datent du 
moyen ige et qui se sont constamment déve- 
loppés grace aux IibCralités de l'aristocratie 
angiaise. 

ConformBment a leur origine moitié ecclé- 
siastique, moitié laiqtie, ces halles et colleges 
constituent de véritables bénélices dont les 
heureux possesseiirs jouissent d'un inapprk- 
ciable privilkge: celui de pouvoir se  livrer aux 
plus hautes études sans soucis materiels et dans 
les couditions les plus favorables. 

L'enscmble de ces singulieres fondations 
conslitue Ics universités d'0xford et de Cam- 
bridge, dont chaciine est présidée par un chan- 
celier nomme par les collkges et les halles qui 
out toiijours soiu de confkrei cette dignitk a 
quelque grand personnage politique. 

Ce qui precede fait comprendre comment 
Oxford ct Carnbridge sont devenus les plus fer- 
mes souticns du parti tory et de la haute Eglise 
anglicane. 

Aítn de possbder Bgalement un centre d'in- 
struction considerable, les FYhigs fonderent 
en 1837 une université ii Londres, et lui don- 
nerent une organisation qui offre quelque ana- 
logie avec celle de I'université de Prance. La 
Grande-Bretagne possede encoreles universites 
de Durhm, dlEdirnbourg, de Saint-Andrew, de 
Clasgow, d'Aberdeen; I'lrlande, en outre,Dublin. 

L'hllemagne a maintenu a peu pres intactes 
les franchises de ses universités. Elle a su 
préserver de toute atteinte leurs antiques li- 
bertes alors que la guerre religieuse brisait 
sa puissance politique; elle les défeud encore 
de nos jours contre les empiktementa de ses 
princes ombrageiur. 

Les universités allemandes, avec leur corps 
de professeurs et d'etudiants, sout comme des 
républiques indépendantes. Elles possedent des 
terrcs, des fermes et des propriétés urbaines; 
clles vendent et achetent, gerent et adminis- 
trcnt comme bon leur semble. 

Les professeurs ordinaires sont presque par- 
tout klus par leurs confieres, qui nomment 
aussi le recteur de I'Universitk, le Rector Ba- 
gnificus. 

A cbté de ces ~rofesseurs en titre et des Dro- 
Iesseurs extrao~dinaires (ou supplérnenta~res) 
rétribués, I'lniversitb admet unnombre illimité 
de professeurs non rétribuks, dits PTivatdo- 
cente (professeurs libres), et dont les honoraires 
sont fournis par les étudiants qui assistent a 
leurs cours. L'enseignement est entierement 
libre. Pas de programme officiel, pas de rou- 
tine obligatoire ! Aussi I'orthodoxie et l'hérésie 
se coudoient-elles parfois dans la meme chaire. 
De ce choc d'opinions contraires, librement 
professkes, peut jaillir la vérite. En tout cas, ii 
en résulte un mouvement intellectuel dont rien 
ne saurait donner I'idée. 

Comme les universités ont leur propre juri- 
diction et que les etudiants sont soustraits a la 
police locale, ceu-ci vivent dans une indé- 

pendance qui développe leur Bnergie et les 
excite a prendre une part active dans les Iuttes 
scientifiques et dans les grandes quereiies po- 
litiques qui agitent le pays. En sonime, les 
universités aiiemandes sont des forces vives 
dont la sphere d'action embrasse la vie intel- 
lectuelle et la vie politique de la nation.1 

Les universitks de la Belgique (voy.), de la 
Russie (voy.), de l'Italie (voy.), de 1'Espagne 
(voy.), et meme celle d'hthénes, se rapprochent 
des écoles allemandes par certaines franchises 
qu'on leur a octroyées; mais comme elles res- 
pirent dans un milieu tout autre, elles ne don- 
nent pas les memes résultats. 

Aux Etats-Unis on compte un grand nombre 
d'universités. Quoique, comme les universités 
anglaises, elles soient des fondations particu- 
libres; quoiqu'elles doivent leur prospérité a 
des dotations que leur font de riches citoyens, 
leur organisation n'en est pas moins toute libé- 
rale et toiite démocratique. 11 ne pouvait en 
&re autrement chez un peuple qui, plus que 
tout autre, a eu conflance en la liberté. 

ARNOLD BOSCOWITZ. 

UNTERWALD. Voy. Suiese. 

URI. Voy. Suisse. 

URUGUAY. Ce pays, situ6 entre le Brdsil 
au nord et a l'est, et la republique Agentine 
a l'ouest et au sud, portait sous la domination 
espagnole le nom de capitainerie generale de 
la Bande Orientale. Sa superficie est d'environ 
290,000 kilometres carrés et on lui attribue 
officiellement 350,000 habitants, dont 150,000 
étrangers; mais il est probable qu'il y a exagé- 
ration. 

La Bande Orientale proclama son indkpen- 
dance en 1814. Le 20 juin de cette année, 
le capitaine general espagnol, don Gaspar de 
Yigodet, signait une capitulation et évacuait 
Montevideo. Cette disparition de t'autonte mé- 
tropolitaine eut les memes conséquences im- 
mkdiates que dans la république Argentine. 
(Voy. ce mot.) Les populations des villes et des 
campagnes entre lesquelles existait le mCme 
antagonisme furent bientbt enlutte l'une contre 
l'autre. Les blanquillos et les colorados furent 
au nouvel ~ t a t  ce qu'ktaient les guachos et les 
unitaires a la republique Agentine. La victoire 
fut d'abord poiir le parti des campagnes (les 
colorados). Don José d'brtigas essaya d'établir 
une domination du genre de celle que Rosas 
devait treize ans plus tard installer a Buenos- 
Ayres, et faire durer pres d'un quart de siecle. 

1. Voigi la liste des universitée allemandes (pour 
chaque Etat, par ordre d'sncienneté) : 

Autriche (non compris 1'Italie). Pragne, Vienne, 
Gratz, Pesth, Iuspruck, Olmiite, Lemberg. 

Pruaae. Greifswalde , Kmnigsberg, Halle, Brealaa, 
Berliu, Bonn. 

Bade.  Heidelberg , Fribonrg. 
Saxe royale .  Leipzig; Zea duchda, Una. 
M e c k l m b w ~ g .  Rostock. 
Wurbemberg. Tubingue. 
Heaae. Marbourg, Giessen. 
Baui¿re. Wurzbourg, Erlangen , Mtmich. 
Hooblein. Hiel. 
E w v r e ,  Gmttingue. 
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Le Brésil intervint pour faire cesser cette 
ktrange domination. Don José d'hrtigas fut 
obligé de se  retirer au Paraguay, et  un congres 
assemblé a hlontevideo décréta I'incorporation 
pure et simple du pays au Brésil sous le nom de 
province Cis-Platiue. hinsi se  trouvait réalisé 
le projet congu depuis longtemps par le  Portu- 
gal de donner le Rio de la Plata pour frontiére 
au BrCsil. Mais Buenos-Ayres, qui ne voulait a 
aucun prix de ce partage du Rio, favorisa les 
resistances que rencontra l'installation de la 
domination brésilienne a Nontevideo. Le 28 aodt 
1825, l'indépendance de la Bande Orientale fut 
de nouveau proclamée a Plouda. En 1828, l'in- 
tervention de 1'Angleterre faisait cesser la 
guerre et  amenait le  Brésil reconnaltre I'in- 
dépendance de la Bande Orientale sous le nom 
d'htat d'uruguay. 

Un des articles du traité du 27 aodt 1828 
réservait aux parties contractantes le droit 
d'approuver la constitution que le nouvel Etat 
devait se  donner e t  d'intervenir pour preter 
secours au gouvernement legal si la guerre ci- 
vile venait a éclater. C'est sur cette dispositiori 
que s e  fonda le  Brésil lors de ses interventions 
de 1850 et 1854. Daus les traités intervenus 
entre les deux pays, le 29 mai 1851 et le 2 
janvier 1859, le meme droit s e  trouve reservk. 
Les formules diplomatiques ont encore trouvé 
moyen de rendre cette situation plus humi- 
1,iante pour I'ürugiiay, en reconnaissaiit a cet 
Etat le droit dérisoire d'intervenir au Brésil dans 
les memes circonstances. 

La Constitution votee le 10 septembre 1829, 
approuvee le 24 mars 1830 el juree le 18 sep- 
tembre 1830, n'a, pour ainsi dire, jamais eu 
d'existence pratique. L'ordre légal n'a pas plus 
été respecte par les gouvernants que par les 
gouvernes. Quoi qu'il en soit, voici les princi- 
pales dispositions de cet acte: La Constitution 
de 1830 partage le gouvernement en trois pou- 
voirs, Iégislatif, exécutif et judiciaire. La légis- 
lature s e  divise en deux branclies : une cliam- 
bre des représentants de 39 membres et un 
sénat de 13 membres. Les représentants seront 
élus pour trois ans, ils doivcnt avoir viiigt-cinq 
ans et posséder une proprietk d'au moins 4,000 
~)iastres(l8,000fr.). Les ~Cnateurssont élus pour 
six ans, ils doivent etre bgés de frente ans et 
~iosséder une propribté d e  10,000 p. (45,000 fr.). 
Le président, qui est investi de tous les pou- 
voirs exécutifs ordinaires, est nommé par les 
deux chambres reunies en assemblée géné- 
sale. Depuis trente-quatre ans que cette con- 
stitution existe, la transmission réguliere du 
pouvoir présidentiel n'a eu lieu qu'une seule 
Sois. Rivera qui, en 1834, dut ceder l e  pouvoir 
a Oribe, ne  l'en laissa pas jouir en repos. Ap- 
puyés, le premier. sur les villes et notamment 
sur Montevideo, le second sur les campagnes, 
ces deux présidents se  sont dispute le pouvoir 
jusqu'en 1850, date de l'intervention du Brésil. 
Ces quinse années de lutte amenerent la créa- 
tion d'un troisieme parti, le parti militaire qui 
est renu s'ajouter aux causes déja trop nom- 
breuses d'instabilité politique et  d'intervention 
t'trangere. Presqne toujours ce parti est a l'ktat 

d'insurrection e t  tient en kchec le gouverne- 
ment résidant a Montevideo. Jusqu'a prksent on 
n'a encore trouvé pour lui faire poser les armes 
d'autres moyens que de lui prodiguer les am- 
nisties e t  de contirmer les nominations d'offi- 
ciers faites par les chefs. 

La session de la ICgislature dure trois mois. 
du 15 février au '  ter juin. Pendant l'intenalle 
des sessions, une commission de 2 senateurs 
et de 5 deputés reste en pcrmanence pour 
veiller a ce que le pouvoir executif ne sorte 
pas de ses attributions; cette commission fait 
aussi ofice de conseil d'htat. 

La justice est administrée par une haute cour 
nommée par les Chambres, des tribunaux d'ap- 
pel, de premiere instance, de paix. Les mem- 
bres de la Iiaute cour doivent avoir exerce la 
profession d'avocat pendant six ans et  rempli 
pendant quatre ans les fonctions de magistrat 
dans les cours d'appel. 11s sont en outre tenus 
aux memes justiflcations de propriété que les 
sénateurs. Des justifications a peu pres sem- 
blables i celles des membres de la Chambre 
des représentants sont imposkes aux magistrats 
des tribunaux d'appel et de premiere instance. 
Le jury concourt i l'enercice de la justice cri- 
minelle. 

Au point de vue administratif, I'Urugiiay est 
divise en treize dkpartements. A la t&te de cha- 
cun s e  trouve un chef politique choisi parmi 
les citoyens qiii possedent plus de 18,000 fi: 
de proprietbs immobilieres. Le chef politique 
est assisté d'une junte Ccoiiomico-administra- 
tive qui, entre autres attributions, a celle de  
créer tous les établissements publics et  d'or- 
donner les grands travaux dont le département 
peut supporter la depense. 

La legislation sur la presse, assez indulgente 
quant aux peines, contient en outre un mode 
de répressiou qui a plus d'un trait de ressem- 
blance avec le droit de suspension dont est 
armée la législation franpaise. Tout kcrivain 
condamne peut, en deliors des peines propor- 
tionnées a la gravité du délit, etre puni de 
l'interdiction d'écrire pendant un intervalle va- 
riant de s i s  mois a deux ans. 

L'exemption de tout service de guerre, d'em- 
prunt foi'cé, de contribution et  de réquisitions 
nlilitaires stipulée par le Bresil d a i ~  les traités 
di1 29 mai 1851, eri faveur de ses nationaux, a 
profité a la France,, a l'Angleterre, l'Italie, a 
I'Espagne et aux Etats-Unis, chacune de ces 
puissunces, dans ses traitks de commerce et  
d'amitié avec ]'Uruguay, ayant stipulé en sa 
faveur les avantages de la nation la plus favo- 
risée. 

Les droits de douane fourniss,ent la plus 
grdnde partie des ressources de 1'Etat. Le chir- 
Sise total s'en eleve a environ 18 millions de 
francs. Les dépenses ont a peu pres la meme 
importance. 

La dette publiqiie qui, en 1853, s'klevait déja 
h 40 millioiis de piastres, a depuis plus que 
triplé. En 1856, elle dépassait 100 millions, le 
Dresil ayant exige que les frais de ses inter- 
ventions de 185 1 et 1854 fussent couverts par 
un einprunt dont les intérets et le service 



URUGUAY. 

d'amortissemenl ont éte mis a la charge des 
droits de douane. La dette extkrieure anglaise 
est de  50,000 liv. sterl. 

Dans les intervalles de paix que laisse I'anar- 
chie, le chiffre oficie1 de l'armke est de 12 ii 
1,500 Iiommes. Comme dans tout le reste de 
1'Amérique espagnole, il y a presque autant de 
généraux et d'oficiers que de soldats. 

L'universiti: de Rlontevideo, qui a des reve- 
iius particuliers, distribue également I'instruc- 
tion supbrieure et une partie de l'instruction 
secondaire. L'instructioii des classes inferieu- 
res est entre les mains du clerge; c'est-a-dire 
que sa distribution est, comme dans tout le 
reste de I'Amérique espagnole, a peu pres 
nulle. 11 Y a dans I'intérieur quelaues col lk~es  
ou séniináires, notamment a $aldonada. 

- 
Les étranaers, Allemands, Francais. Suisses. 

Américains du  Rord, Anglais, ont bour l'educai 
tion de leurs eiifarits des écoles a part dans 
lesquelles l'enseignement est assez varie. 

Par la douceur de son climat, la nature de  
son sol, qui est une suite de  plaines ondulées 
de petites montagnes, ses nombreux cours 
d'cau, sa ricliesse et la varikté de ses bois, 
1'Uruguay olTre d'immenses ressources a l'agri- 
culture. On y trouve aussi d'assez abondantes 
mines de cuivre. RIais faute de bras, ce  sol si 
riche est presque eiitierement inexploité. D'im- 
nienses troupeaiix de bccufs, de clievaux et 
de moutons y vivent a l'etat saiivage. Lama- 
jeure partie des nrticlcs du commerce d'expor- 
tation se compose des laincs, des peaux et  des 
graisses de ces animaux. En dépit de l'anarcliie, 
les relations commerciales avcc l'etrangcr vont 
sans cecse en s'accroissant. Ses importations 
ct cxportations réiinies representent une va- 
leur de plus de 100 millions de francs. (En 1862, 
l",illions de piastres a I'importation et 10 mil- 
lioiis i l'exportation.) L'Angleterre y figure pour 
pres du tiers. LaPrance nc vient qu'aprks; puis 
les Etals-Unis, I'Espagne, l'ltalie, le Brésil, les 
villes hanseatiqucs , la république Argentine. 
L'Uruguay est apeu pres sans industrie. En re- 
tour des peaux, laines e t  graisses d'animaux 
qui forment les liuit dixikmes de ses exporta- 
tioiis, I'Europe et  les Etats-Unis lui fournissent 
des tissus, des vins, des spiritueux, des sucres, 
ainsi que 11i plus grande partie des produits 
variés nécessaires aux commodités de la vie. 

L. GOTTARD. 

U. S. Inilialcs de United States (~tats-Uriis). 
Un plaisant - d'aiitres discnt un ignorant - a 
lu Utacle Sam (oiicle Samuel!, de sorte qu'on 
donne quelquefois ce nom aux Etats-Unis. 

USURE. Lorsquc cliacun produisait a peu 
pres tout ce qu'il consommait et qiie le com- 
inerce se réduisait presque a un troc accidente], 
le pret n'était qu'un servicc d'ami, un  acte de  
cliarité. La morale ou la religion pouvaierit f lC-  
trir a juste titre l'hoiiime avide qui abuse de 
la detresse de son procliaiii. 

Mais les relations entre les liommes s e  mul- 
tiplikrent et s e  compliquerent; d'urie rnanihre 
ou d'une autre le capital s e  constitua. Ici c'etail 

un conquérant qui s'empara de terres, de mai- 
sons, d'animaux; la un corsaire rentra chargé 
de  butin; ailleurs on accumula par l e  travail 
et i'epargne. Le superflu ainsi -bien ou mal 
- acquis s e  transforma en capital par I'em- 
ploi qu'on en ílt. Car c'est I'usage auquel un 
objet est destiné qiii enfaitun capi ta1 .P~ 12 force 
des clioses l e  pret rétribué perdit peu a peu une 
partiedelaréprobation qui le couvrait etl'interet 
put s'etabiir, non sans luttes. lalheureusement, 
le capitalrestalongtempsunmonopoleet leloyer 
dut en etre cher. d'autant plus aue  les em- 
prunts s e  faisaient d'abord móins par l'industrie 
ai?e par l e  luxe et  la dissipation. Le capitaliste 
t'iraitde son avoir tout ce-qu'il pouvaic c'etait 
son droit; mais les gouvernements ayant eu 
longtemps l'habitude de  considérer les sujets 
comme des mineurs, ils s e  crurent obliges de 
Uxer le taux de I'interet. 

Depiiis, les temps ont marché, des richesses 
s e  sont accumulCes dans beaucoup de mains, 
il y a concurrence depreteurs, et  ce n'est pres- 
quc plus le luxe, c'est surtout l'industrie qui 
emprunte; mais dans beaucoup de pays les 
préjugés ont maintenu une législation restric- 
tive. C'est fort regrettable. La loeation des ca- 
pitaux n e  se  distingue en rien de celle de tout 
autre objet; leur prix dépend également du jeu 
de I'offre et de la demande. Dans ce bas monde, 
toutes les clioses abondantes sont a bon mar- 
clié, et les choses relativement rares sont che- 
res: les lois humaines sont impuissantes a 
modifier cette loi naturelle dont on peut dire 
également: dura kx, sed lex. (Voy. Science 
sociale.) 

Les lois restrictives n e  peuvent qu'aggraver 
le prétendu mal qu'ellcs s e  proposent d'empb- 
cher. En effet, I'intéret s e  compose toujours 
d'au moins deux éléments: l o  la remunération 
du service reiidu par le pret (ou, ce qui est la 
meme chose, la compensation de  la privation 
que lepreteur s'impose) et 20 l'assurance contre 
le risque de perte. Des emprunteurs tres-sol- 
vables et tres-Iionnetes peuvent, par u n  con- 
cours de circonstaiices défavorables, &re dans 
I'impossibilitk de rembourser le capital. 11 es: 
des époques ou ces circonstances sont fré- 
quentes, et s i  la loi empeche le capitaliste d e  
s'assurer contre les chances de perte en  éle- 
vant proportionnellement le taux de I'interet, 
il arrivera de deux choses l'une: ou le capita- 
liste s'abstiendra de faire crédit, ou il sur818- 
vera le taux de l'intéret par l'adjonction d'un 
troisieme élkment, l'assurance contre la chance 
d'ktre puni. 

On pretend justifler la limitation du taux de 
I'interet par l'obligation de  protéger le néces- 
siteux qui emprunte. Plusieurs objections s e  
présentent immédiatement a l'esprit: lo Si l'em- 
prunteur consent a payer le prix, c'est que l e  
semice qu'on lui rend ne lui paralt pas trop cher; 
on peut emprunter a 20 et 30 p. 100 s i  l'on pré- 
voit qu'on gagnera 40 p. 100. 2 O  S'agit-il d'un 
dissipateur? Vous n e  l'empecherez pas de di- 
lapider sa fortune, il y arrivera d'une fapon ou 
de  l'autre. 30Et pourquoi ne  pas s e  placer aussi 
au point de  vue du preteiir? s i  la rentree des 
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foiids lui paralt plus ou moins douteuse, pour- 
quoi n'aurait-il pas le droit de s e  couvrir? 
40 Quelle différence y a-t-il entre les marchan- 
disea e t  le nimbraire; n e  peut-on (Iégalement) 
vendre la premiere au arix que l'on veut? 5 0  En- 
fin, en  supposant que quelques abus soient iné- 
~ i tables  (ou i'abus manque-t-il?), faut-il géner 
I'usage fréquent, joiirnalier, pour atteindre 
quelques abus relativement rares? Ces abus 
sullisent-ils pour déclarer en tutelle légale tous 
ceux qui pour une raison ou une autre desirent 
emprunter? Est-ce que chacun ne  sait pas dé- 
fendre ses intérets? En un mot, il est d'utilitb 
générale que le commerce des capitaux soit 
iiussi libre que le commerce des marchandises; 
ici on s e  borne a punir la tromperie, qu'on en 
rasse dc meme pour les capitaux. 

D'ailleurs, pour limiter l e  taux de I'intérCt, 
il faudrait en connaltre le t a m  normal. Qui 
pourra le lixerl Le tauxlPgal est de  5 p. 100 en 
France et de 10 p. 100 eii Algérie. Que1 est le 
taux legal aux Etats-Unis, en Turquic? Que1 a 
&té le taux legal a Rome, on au moyen age? 

Les arguments que nous venons de donner 
n'ont pas échappé aux législateurs, et  dans 
plusieurs pays le délit d'usure a &té effacé du 
Code penal; on fera successivement de m&me 
partout. 

On trouvera, sur  cette mati&re, dcs dévelop- 
pements dans tous les traités d'economie poli- 
lique, et dans un certain nombre d'ouvrages 
speciaux dont une liste s e  trouve dans Z'Ustire, 
su d&nition, par M. Marin-Darbel. Voy. aussi 
les ouvrages de Roscher, Rau, les Lois s u r  Z'in- 
te're't de 11. Joseph Lair et le Moniteuv du 21 jan- 
vier 1864. LEFEVRE-JARDIN. 

USURPATION. Tout pouvoir excrcb sur une 
iiation doit etre delegué par elle o11 pris saiis 
son conseiitement; dans ce deriiier cas, il y a 
cisurpation. On entend par cette expression 
soit le fait meme de s'emparcr a force ouverte 
ou par ruse du pouvoir supreme, soit I'etat de  
possession qui succede. Cet etat est nécessai- 
remeut prkcaire , puisqu'en politiqiie comme 
cn droit, la violence ou la mauvaise foi n e  foii- 
dent rien de durable. 

Le but ordinaire de I'usurpation est de con- 
stituer une nionarchie; l'iisiirpateur peut croire 
ce  but atteiiit quaiid le pouvoir est remis eiitre 
scs mains; la ressemblance, toutefois, ii'est 
qii'apparcnte, comme Benjamin Constant l'a 
démontré dans un ecrit denieuré cél&brel, car 
la difliciilte est bien moins de conquérir l e  
pouvoir que de  s'y maintenir; et du vice d'o- 
rigine qui entache la possession de I'usurpa- 
teur, dérivent des inconvénients et des dangers 
etrangers au régime monarchique en lui-meme. 

Ce n'est pas tout de s e  déclarer monarqiie 
1iCrCditaire; ce qui constitue tel, ce  n'est pas 
le trdne qu'on veut transmettre, mais le tr6ne 
qu'on a Iierité. On n'est monarque Iiéreditaire 
qu'a la seconde génération; jiisqu'alors I'usur- 
pation conserrc I'agitation des révolutioiis qui 

1. De Z'esprit de conqutte et de l'uazcrpalion dans Eeurs 
TUpports aaec la cic>ilisaiion ?~lode~l io ,  1813. 

l'ont fondée. Pendant ce temps, la voie restant 
ouverte a toutes les ambitions, l'usurpateur 
est exposé a toutes les comparaisons que sug- 
gkrent les regrets, les jalousies ou les espe- 
rances; il est obligé de justiner son élévation, 
car il a contracté I'engagement tacite d'attacher 
de grands résultats a une s i  grande fortune; il 
doit craindre de tromper l'attente du public 
qii'il a s i  puissamment éveillee, de sorte que 
l'inaction la plus raisonnable, la rnieux motivée, 
lui est interdite. 

La guerre s e  presente naturellement c o m e  
I'une des maiiifestations de cette activité a la- 
quelle l'usurpateur est condamné par sa situa- 
tion: un roi, dit Bcrijamin Conslant, n'a pas 
besoin de commander ses armées; d'autres 
peuvent combattre pour lui, tandis que ses 
vertus pacifiques le rendent clier et respecta- 
ble a son peuple; l'usurpateur doit toujours 
Btre a la tete de ses prétoriens; il en serait le 
mépris, s'il n'en était I'idole. La force arrnéc a 
été nécessaire pour ravir le pou~oir ;  il faut 
ensuite des guerres sans cesse renouvelém 
pour justifier la permanence d'une armée nom- 
breuse et pour salisfaire I'avidité des chefs, le 
désir d'avancement cliez les subalternes. 

A l'intérieur, I'usurpateur, quelque dksir 
qu'il en ait, ne peut, toujours a raison de son 
vice d'origine, parvenir a la pratiquc sincere 
des institutions libres; 11 les representants d'un 
peuple, sous un usurpateur, doivent &tre ses 
esclaves, pour ne  pas étre ses rnaitres. Or, de 
tous les fléaux politiques, l e  plus effroyable 
est une assemblée qui n'est que l'instrument 
d'un seul Iiomme. Nul n'oserait vouloir en son 
n o n  ce qu'il ordonne a ses agents de vouloir, 
lorsqu'ils s e  disent les interpretes libres d@ 
v ~ u  national. 1, Sans remonter au Sénat de 
Rome, le Parlement sous Cromwell aurait pu 
servir d'exemple; mais Benjamin Constant , 
tout preoccupé des Bvénements contemporains, 
ne  clierchait pas ailleurs la confirrnation de ses 
principes. 

Le despotisme Stouñe la liberte de la presse; 
l'usurpation qui, pour s e  faire accepter, a be- 
soin d'uiie apparence d'esprit public, parodie 
et contrefait cette liberté. « Quaiid la liberté de 
la presse est  tout a fait comprimée, I'opinion 
sommeille, mais rien ne  l'égare; quand, an 
contraire, des ecrivains soudoyés s'en saisis- 
sent, ils discutent, comme s'il était question 
de convaincre; ils s'emportent cornme s'il y 
avait de  l'opposition; ils insultent, comme si 
Son possédait la faculté de répondre. 1, ~ i n s g  
I'opinion réelle est btouffbe comme sous le 
despotisme e t ,  dc plus, on a le simulacre de 
l'opinion opposée. 

Condamnb a employer, pour conserver, lee 
moyens dout il s'est servi pour acquérir, com- 
iuent I'usurpateur fonderait-il un établissement 
durable ? Lcs principes siir lesqiiels cet etablis- 
sernent reposerait sont précisément ceux que 
l'usurpateur a foulés au r  pieds; les engagements 
pris envers lui sont de la nature de ceux qu'il 
a enfreirits. 11 a proEte de la faiblesse, spBcul6 
sur  l'avidite, il n'a donc pas a compter sur des 
parlisaris Edkles; la faiblesse qui l'a toléré I'a- 



Iiandonne, i'avidité s e  toiirne vers une nouvelle 
proic. 0u  est I'usurpateur dont la cause ait 
compté des martyrs? La race malheureuse et 
inintelligente des Stuarts a eir les siens, Ri- 
cliard Cromwell lui-meme n'avait foi ni daos 
son titre ni  dans son droit. 

Cette incapacite iiiliCrente a I'iisurpaleur con- 
stitiie la sanction de la loi morale violée par 
son entreprise; mais le mal que celle-ci a 
cause survit longtemps a la chute de son au- 
teur. L'usiirpation, comme le spectacle de toute 
grande fortune acquise par de rnauvais moyens, 
ruine les moeurs piibliqiies; la violence qu'elle 
a exercee .enerve les courages; la corruption 
abaisse les caractkrcs; pour s'en relever, il 
faiit que le pays qui I'a siibie s e  décide a 
mettre lui-meme la main a l 'euvre de sa rC- 
génération. C. FOURNIER. 

.UTAH. Voy. Mormons. 

UTILITE', UTILITAIRES. Les systemes 
modernes aiixquels a donne lieu le rapport du 
juste et  de i'utile ne font qiie continuer sous 
iine forme plus pratique et avec une analyse 
plus penetrante les memorables discussions de 
I'antiquité. Platon et CicCron, pour ne  parler 
que des maltres, ont traitk en métaphysiciens 
et en moralistes les questions dont Jérérnie 
Bentham a examiné les details en jurisconsiilte 
et ThCodore Jouffroy en psychologue. On peut 
donc s'en tenir h ce petit nombre de noms 
pour rbsumer la marche des idees i travers les 
siecles et marquer i'btat présent de ce pro- 
blkme éternel. 

L'utilel le juste I 11 y a de telles afiinités 
entre ces deux termes qu'on ne  saurait pro- 
noncer I'un sans que I'autre s e  présente a I'es- 
prit. Soit qu'on signale entre eux au premier 
coup d'ceil une opposition fondamentale, soit 
qu'a un point de  vue plus klev6 on apercoive 
l'indissoluble lien qui les unit, il est impossi- 
ble de ne  pas les rapprocher. «Si j'ktais lkgis- 
lateur, dit l'Atl4nien a11 second livre des Zois, 
je n'aurais point de chiitiments assez grands 
pour punir qiiiconque oserait dire qu'il y a des 
méchants qiii vivent heureux et qiie I'utile est 
une chose et le jnste une autre. 11 Voila le pre- 
mier et le dernier mot de la philosopliie plato- 
nicienne sur cette matikre; les stolciens qui 
dkvelopperont cette doctrine avec tant de force 
et de precision, ne trouveront pas iine formule 
plus precise et  plus forte. Dans les deux pre- 
miers livres de la Rdp?cbliqur?, Platon rencon- 
tre encore les memes questions: Qu'est-ce que 
le juste? Qii'est-ce que l'utile? (8 Le juste, dit 
Thrasymaque, c'est ce qui est avantageux au 
plus fort. 1) Socrate, avec sa dialectique subtile 
et acCrCe, n'a pas de peine a Iiii démontrer 
combien sa formule est vaine et pleine de con- 
tradictions qui se détruisent elles-memes. - 
Thrasymaqne s'est mal défendu, reprend le 
jeune Glaucon, et en se  défendant mal il ne  
t'a procurC qu'une victoire incomplete. Je vais 
reprendre la discnssion A son point de m e ,  je 
vais développer les arguments qii'il aui'ait pu 
opposer Ates attaques, et te fonrnir ainei I'oc- 

casion d'une attaque plus solide, d'un triomplie 
plus dCcisif. Tlirasymaque a concédé trop tbt 
que I'homme injuste Ctait malheureux; ce n'est 
pas 1 i  ce que confessent les hommes qui sub- 
ordonnent la justice a l'utilité. 11s te diront, e t  
I'expérience te montrera que i'liomme injuste 
peut reussir en toute chose, de  meme que 
I'homme juste peut etre accabl6 des derniers 
opprobres. Prenons des exemples; supposons 
deux hommes dont I'un soit parfaitement juste, 
l'autre parfaitement injuste; n'enlevons rien i 
la justice de celui-ci, rien a i'injustice de ce- 
lui-la; qu'ils soient accomplis tous les deux, 
chacun dans son genre. ir Le chef-d'suvre de 
I'injustice est de paraitre juste sans I'etre. Don- 
nons-lui donc toute la perfection de l'injustice: 
qu'il commefte les plus grands crimes et qii'il 
s e  fasse la plus grande rkputation de vertu; 
s'il fait un faux pas, qu'il sache se  relever; si 
ses crimes déconverts I'accusent, qii'il soit 
assez éloquent pour persuader son iiinocence; 
qu'enfin il saclie emporter de force ce qu'il n e  
peut obtenir autrement, soit par son courage 
personnel et sa puissance, soit par le concours 
de ses amis et par ses richesses. En face de 
r e  personnage representons-nous le juste, 
homme simple, gén6reux, qui veut, dit Escliyle, 
&re bon et non le paraltre. Aussi, dtons-lui 
cette apparence; car avec elle, il sera comblk 
d'honneurs et de recompenses, et alors on ne  
saura plus s'il est juste pour la justice elle- 
meme ou ponr ces honneirs et  ces rkcompen- 
ses. Dépouillons-le de tout, excepté de la jus- 
tice, et rendons le contraste parfait entre cet 
homme et  l'autre: sans &re jamais coupable, 
qn'il passe pour le plus scelérat des hommes; 
que son attachement i la justice soit mis B 1'6- 
preuve de I'infamie et de ses plus cruelles 
cons8quences; et que jusqu'l la mort il marche 
d'un pas f e m e ,  toujours vertueux et parais- 
sant toujours criminel; afin qu'arrives toiis 
deux au dernier t e m e ,  I'un de la justice, I'au- 
tre de l'injustice, on puisse jiiger que1 est le 
pliis heiireux. » Ce spectacle du juste chargé 
d'opprobres et de l'injuste triomphant par la 
perfection de pon art, ce spectacle est siodieux, 
si rkvoltant, que Glaucon a bien soin de  rap- 
peler i Socrate qu'il ne  parle pas en son nom, 
mais au nom des Iiommes qui, jugeant toute 
chose d'aprks les conséqiiences visibles, pro- 
clament I'avantage de I'injustice sur la justice. 
« A  les entendre, reprend-il, le juste, te1 que 
je I'ai représenté, sera fouettk, mis a la tor- 
ture, chargk de fers; on lui brfilera les yeux; 
a la fin, apr6s avoir soiiffert tous les rnaux, il 
sera mis en croix; alors, il faudra bien qu'il 
reconnaisse qu'il ne  s'agit pas d'etre juste, 
mais de le paraltre. C'est A I'homme injuste 
qu'il etit beaucoup mieiix valu appliquer les 
paroles d'Eschyle, car, diront-ils, c'est lui qui 
s'attache 6 quelque c.hose de reel au lieu de 
régler sa vie sur I'apparence, et qui veiit non 
paraltre injuste, mais l'etre. Comme il passe 
pour juste, il a toute autorité daiis i'ktat; il s e  
marie ou il lui plalt, lui et les siens, il forme 
des liaisons de plaisir ou d'affaires avec qui bon 
lui semble, et ,  outre cela, il tire avantage de 



tout, parce que I'injustice ne  I'effraye pas. A 
quoi qu'il prétende, soit en public, soit en  par- 
ticulier. il I'emporte sur  tous ses rivaux e t  at- 
tire tout ii lui; de cette maniere, il e'enrichit, 
fait du bien a ses emis, du mal B ses ennemis , 
offre aux dieux des sacriflces et  des présents 
magniflques, et  sait bien mieux que le juste s e  
reudre favorables les dieux et  les hommes aux- 
quels il veut plaire; d'oii I'on peut conclure, 
ce  semble, qu'il est aussi plus chéri des dieux. 
C'est ainsi, Socrate, qu'ils soutiennent que la 
condition de I'homme injuste est plus heureiise 
que celle du juste, e t  par rapport aux hommes 
e t  par rapport aux dieux. » Alors s e  leve le 
frere de Glaucon, Adimante, qui va compléter 
ce  discours et  indiquer nettement le point de  
doctrine dont ils demandent l'exposition au 
maitre. « Pourquoi, dit-il, les dbfenseurs de 
l'injustice, ceux qui en  proclament l'utilité 
souveraine, ceux dont Glaucon vient de résu- 
mer les réponses en opposant le juste crucilié 
B I'injuste comblé de hieus et d'honneurs, - 
pourquoi nos adversaires semblent-ils avoir 
raison contre nous? C'est que les défenseiirs 
de la justice, depuis les anciens po&tes et les 
anciens hCros jusqii'a toi-meme, Socrate, cn  
ta discussion avec Thrasymaque, n'ont loué la 
justice et blimé I'injustice que d'apres lcs 
consbquences extérieiires, au  lieu de  les juger 
dans leur essence. Personne n'a considéré Ia 

, justice et l'injustice telles qu'elles sont en 
elles-memes dans I'ime humuine, loin des re- 
gards des dieux et  des hommes, et  n'a mon- 
tré, ni en vers ni en prose, que I'une est le 
plus grand mal de I'ime et I'autre son plus 
grand bien. n Et Adimante supplie Socrate d'en- 
treprendre le premier cette dkmonstration né- 
cessaire. Les deux nobles freres, Adimante et 
Glaucon, représenbnt ici I'humanité elle-meme 
avec son idéal, I'humanité nalvement gbné- 
reuse,  instinctivement hérolque, ordonuant a 
la philosophie de consacrer par la dialectique 
les sublimes exigences de son coeur. n Néglige 
i'apparence et I'opinion, comme Glaucon te I'a 
recommandé ... loue la justice par ce qu'elle a 
en soi d'avantageiix, et blfime i'injustice par ce  
qu'elle a en soi'de nuisible. Laisse i d'autrcs 
les éloges fondés sur les rEcompenses et sur 
I'opinion. Je souffrirais peut-etre dans la boii- 
che d'un autre cette maniere de louer ainsi la 
justice et de blimer I'injustice par leurs effets 
extérieurs ; mais dans la tienne je ne  le pour- 
rais ... )I 1 

C'est une heure solennelle et  touchante dans 
l'histoire de  I'esprit Iiumain que celle oh I'har- 
monie du juste et  de I'utile est  rCclamée pour 
la premiere fois par la conscience avec tant de 
nalreté et  de  grandeur. De Platon jusqu'a nos 
jours, le progres des siecles et  les Iiittes des 
Ccoles n'ont fait qiie prkciser davantage cctte 
doctrine immortelle. Que disent lcs stoiciens? 
Que dit Cicéron , leur admirable interprete, au 
troisieme livre du De ogieiis? CicCron, s'inspi- 
rant a la.,fois et  de la philosophie de  Platon 
e t  de  la morale sublime du Portique, atürme 

qu'entre i'honnete et  I'utile toute opposifion . 
est impossible. Si un conflit de cette espece 
parait s'élever quelque part, regardez-y de 
plus pr&s, ce n'est pas I'utile qui est en jeu, 
mais simplement sa trompeiise apparence. L'u- 
tilité qui peiit i premierc vue se trouver en 
opposition avec l'honnete, ce n'est que I'utilitk 
de I'individu, la mienne, la vbtre, non pas I'u- 
tilité de tous, l'intkret de  la société humaine. 
Voila la lo¡ : Chaqzie fois que vous rrneontrereú 4 
un prétendu antagonisme de l'utile el de l'hon- 
ndte, demandez-vous s'il s'agit d'une ulilité , 
zcniverselle e¿ le conflil s'e'uanouira. Cickrou, 
qui a eu I'honueur de formuler cette loi en 
invoquant le caractere absolii, le caractere di- 
vin de l'honnete et  de I'utile, c'est-i-dire de 
la justice elle-meme, de la justice immuable, 
invariable, commune tous les Etres doués de 
raison, superieure a toutes les vicissitudes des 
siecles; Cicéron, qui a eu i'honneur de Bser 
ccs principes avcc une rigueur que Kant lui- 
meme ne surpassera point; - CicProii, dis-je, 
n e  s'en tient pas la. 11 entre dans le détail, il 
foiirnit des exemples, il pose et  résout des cas 
de conscience. Pourquoi faut-il que nous ne 
posskdions pas sa rkfutation du discours de 
Caruéade insérée par lui au troisieme livre de 
la Republique? CarnCade, l'bomme positif, i'u- 
tilitaire du monde ancien, ne voit en toute 
chose que I'avantage immkdiat, et les plusgros- 
siers utiiitaires de nos jours n'ont rien dit de 1 
plus insolent que cet insolent sophiste. 11 s'agit 
bien de justice! 11 faut rkiissir. Deux systemes - 
sont en présence , selon Carnéade: la prudence 
et la justice. La prudence (on va voir comment 
il dégrade ce  mot) , la prudence hiimaine nous 
dit d'augmenter notre puiasance, nos riches- 
ses, d'agraudir notre territoire. La justice noiis 
ordonne, au contraire, d'épargner tout le 
monde, de ménager I'iutéret du genre humain, 
de rendre a chacun ce  qui lui est d 4  de ne pas 
touclier aux choses sacrées, aux propriétés 
publiques, aux biens des particuliers. Qu'ar- 
rive-t-il donc? Si ~ o u s  6coiitez la prudence, 
les richcsses, la grandeur, la puissance, les 
honneurs, I'aiitorité, l'empire deviennent le 
partage des individus et des peuples. n 

Et puisque nous parlons ici de république, 
reprend l'orateur utilitaire, I'exemple des peu- 
pies sera plus frappant que celiii des simples 
particuliers. Or, pour ne rien dire des autres, 
(1 notre peuple romain que Scipion, dans son 
discours d'hier, a suivi des le berceau, et dont 
I'empire embrasse aujourd'hui l'univers, est-ce 
par la justice ou par la politiqiic, que du plus 
faible de tous les peuples, il est devenu le 
peuple-roi<?u La réfutation de ces paroles, 
que le tenips jaloux nous a dérobée. eM con- 
tenu sans doufe une histoire du peuple romain 
considkrée 5 un point de vue tont nouveau. On 
commencait a s'apercevoir, du temps de Cicé- 
ron, que les longues injustices de Rome rece- 
vraient leur chttliment. Ce chitiment. qui a étk 
en m&me temps une réparation, n'est-ce pas 
la longue e t  triste période, la pkriode étrange, 

l. Traduction de M. Couein. 1. Traduction de M. Villemain. 



fatale, nkcessaire, pendant laquelle on voit 
sortir du sein meme de I'avilissement du monde 
ces deux choses immortelles, la fondation de 
I'égalitk par la science du droit et I'affranchis- 
sement des cousciences par le christianisme? 
Cctte reponse aux sophismes de CarnCade. c'est 
la Providence elle-m6me qui I'a bcrite dans le 
livre des sikcles; elle peut nous consoler di1 
manuscrit perdu de i'orateur latin. 

L'histoire s'unit donc la philosophie poiir 
donner raison a ces deux grands principcs: 
l o  que I'honnete, c'est-a-dire le juste, est ab- 
solii, invariable, et par conslquent bien supé- 
rieur a cette utilite si  souvent invoquée par 
les hommes et qui varie perpétuellement selon 
les circonstances; 2 O  que cette utililé meme 
n'est qu'une apparence trompeuse , et qu'a 
juger, non pas un detail, mais ?ensemble des 
clioses, la veritable utilite se  confond avec 
I'honnCte. Tout ce qui est honnete est utile; 
tout ce qui est vraiment utile, utile a tous,  
utile a la civilisation, utile, non pas aujour- 
d'liui ou demain, mais d'une utilité supreme 
et deflnitive, est nécessairement conforme a la 
justice. 

Mais ces principes que l'antique sagesse a 
légués aux nations modernes, sont continuelle- 
ment obscurcis par les passions des hommes. 
En vain apparaissent-ils $a et la chez quelques 
ames d'élite pendant le  tumultedumoyen áge, 
il faut Ctre bien fort pour echapper aux pré- 
jugés de son temps et  pour placer I'intérCt de 
l'avenir au-dessus de I'interet immédiat. Ce 
sont surtout les trois dernicrs siecles-qui nous 
montrent la conscience piiblique noblement 
préoccupbe de ce problkme. Certes, depuis la 
Renaissance, on n'a pas vu moins d'injustices 
dans le  monde, on n'apas vu du haut en bas de 
I'échelle les ambitieiix moins ipres. les politi- 
ques moins intéressés,les hommes d'ktat moins 
dédaigneux de la morale ; mais on a pu voir 
un plus grand nombre de publicistes relever 
ces questions oubliees, en saisir la conscience 
de tous, défendre le droit commnn, réruter 
les adversaires du juste, et  Unalement, des 
haiiteurs lurnineuses de la pensee,'faire pené- 
trer quelques rayons dans I'atmospliére mal- 
saine ou s'agitent les acteiirs du drame de 
l'histoire. hIachiavel, en son désespoir sublime, 
outrage les principes et sacriUe I'honnete a 
l'utilitk immédiate; il ne voit pas, tant son pa- 
triotisme I'aveugle . que I'utilité qu'il invoque 
est une ntilitt? mensongAre, et que ses doc- 
trincs, en leur supposant meme un avantage 
d'un jour, peseront d'un poids terrible sur I'a- 
venir de sa paMe. Yachiavel a des disciples, 
des continuateurs jusqu'au milieu du dix-sep- 
tihme siecle ; mais la Prance, I'Angleterre et 
l'Allemagne lui repondent. Sans parler des 
Bodiii, des Buchanan, des Hotman, des Jacques 
de Thou, des Dumonlin, des Cujas. des Potbier, 
de nos grands publicistes et jiirisconsultes qui 
representent a dcs degresdivers la tradition de 
I'éternelle justice, citons ici Hugues Grotius a 
qui appartient I'honneur d'avoir ressiiscitk les 
principes dePlaton et des stoiciens, enleur don- 
nant une base nouvelle et  iine sanction meil- 

leure. Associ6es dbsormais au christianisme, 
ces doctrines vont dominer le dix-septieme 
siecle, jusqu'au jour ou une période plus rive, 
impatiente de porter partoiit la lumiere et  
d'acc81Crer le progres, les fera descendre des 
lianteurs pour les appliquer aux choses de  la 
vie. Quelle époque a combattii comme le dix- 
huitieme siecle pour les intérets du genre hu- 
main et par conséquent pour I'honnete, selon 
la formule antique et  chrbtienne tout ensemble, 
pour I'honn8te par excellence qui s e  confond 
avec le bien universel? Sa sensibilitk morale 
est si  vive sur  ce point que le plus compket de 
ses interpretes, Voltaire, dans ses Réflexions 
sur l'Esprit des 20;s . va jusqu'a reprocher a 
nlontesquieu d'avoir souvent parlé en  h o m m  
cl'État plut6t qri'en honngte homwe. Toujours 
l'opposition de l'utile et de l'honnete, de l'hon- 
neteté vraie et  de I'utilité apparente I Mais le 
dix-huitibme siecle, a force d'appliquer aux 
details de la pratique les principes qu'il a recus 
de la tradition, s'expose a dégrader ces priu- 
cipes au moment meme ou il en fait un si  vail- 
lant usage. Philosophiam e ccelo evocavit. Dans 
la melée du combat, i l  oublie la formule des 
vérités qu'il défend. De la ses contradictions 
sans nombre. Entre ses thCories et ses actes , 
entre ses intentions et ses paroles, il y a sou- 
vcnt une opposition flagrante. On en voit un 
mémorable exemple chez un jurisconsulR: an- 
glais qui a eté, a la fin du siecle dernier et  ari 
commencement du notre, I'un dcs plus fideles, 
l'un des plus ingenieur disciples de la phi- 
losophie reformatrice de son temps. L'année 
meme ou les représentants de la France afir- 
maient si  glorieusement les droits de I'homme . 
au nom de I'éternelle justice, en 1789, Jéré- 
mie Bentham publiait a Londres son Introduc- 
tiou aux principes de mnrale el de jurispru- 
dence. L'inspiration de Bentham est juste e t  
humaine; il vcut réformer les lois pénales, 
proportionner les peines aux delits. donnerune 
conclusion pratique aux travaux des Beccaria 
et  des Filangieri; mais que d'erreurs philo- 
sophiques dans cette poirrsuite d'un but ex- 
cellent! il veut effacer l'iniquité des vieilles 
législations et  il ébranle la base de toute 
justice ! 11 prktend reformer les lois et  il com- 
mence par supprimer i'idee de I'honnele 1 Jus- 
tice absolue, morale absolue, autant de chi- 
meres aux yeux de Bentham; I'utile seul peut 
etre le criterium des actions humaines. Une 
action est utile ou niiisible, voila le seul motif 
que nous ayons de nous y intbresser, sans 
quoi elle nous serait absolument indifférente ; 
elle est plus ou moins utile, plus ou moins 
nuisible, c'est par la et  par la seulement que 
nous pouvous en apprécierla valeur. Légitimitk, 
bonté, moralité d'une action, ne sont que des 
mots vides de sens, s'ils ne  signifient pas l'uti- 
lité, le plus ou le moins d'utilite d'une action. 
En quelques motsvoila le principe deBentham ; 
l'utilité, le plaisir, telle est la regle supreme , 
la rhgle unique de la morale. 

Est-ce a dire que Bentham n'ait fait que re- 
produire les erreurs des épicuriens '? Non'; c'est 
ici , au contraire, que nous apparalt la supe- 



riorité de la civilisation moderne sur la socikte 
antique. Bentham, qui auraif pu etre un Car- 
nBade chez les pal'ens, est defendu par le gk- 
nereux esprit du dix-huitibe siecle contre 
les erreurs auxquelles son systeme devrait 
naturellement l'entrafner. 11 analyse avec ulie 
merveilleuse flnesse les Bléments dont l'utilit8 
se compose ; il &numere, il compare les diffe- 
rentes especes de plaisir; il détermine leur 
valeur reciproque, et dans cette singuliere 
supputation ou Mate J'instinct calculateur du 
genie britannique, nous ne voyons pas Ggiirer 
seulement parmi les caracteres servant de 
poids et de mesure l'intemite', la dure'e , la 
c e r t i t d  . la proximité, la féconditd, mais 
aussi , fort heureusement pour i'honneur du 
philosophe, la purete'. Voila un mot qui paraft 
sauver tout ; et cependant telle est la rigueiir 
des consequences en ces perilleuses matieres 
qu'une formule fausse, meme corrigée par les 
intentions les plus nobles et les plus ingenieux 
développements, reste toujours une source 
d'erreurs. Le systeme de Bentham, malgre 
d'excellentes parties, est funeste dans son en- 
semble. A une doctnne si singiiliere, mais si 
habilement dbduite, a une doctrine ou le bien 
et le mal sont enchevetrés d'une facon si 
étrange, il fallait opposer une réfiitation aussi 
fiue que forte, aussi minutieuse que solide , 
et dont la vigueur n'alterlt point l'impartialite. 
Theodore Jouffroy s'est chargé de cette tiche 
dans une de ses belles lecons du Collége de 
France, et nous n'avons rien a envier aux dis- 
cussions de la philosophie antique. 

Faut-il maintenant examiner les problemes 
de detail que soul~?ve la question generale de 
l'utile? Ce serait se perdre dans une casuistique 
fastidieuse. Les grands principes doivent suf- 
fire a tout homme de bonne volonte. Il y a des 
esprits impatients, avides de rCsultats visibles, 
et qui ne jugent les choses humaines que d'a- 
pres les applications immediates; on les appelle 
utilitaires. Cette impatience peut devenir un 
énergique agent de progres, a la condition de 
ne pas &tre exclusive. La civilisation a besoin 
de ces esprits nets, pressés, pratiques, comme 
on dit , et qui vont droit au but. Qu'ils prenneut 
garde seulement, en cherchant l'utile, de ne 
pas le skparer de i'honnete; qu'ils sachent bien 
qu'au-dessus de l'utilite du moment il y a l'u- 
tilite dbíinitive, et que celle-la surtout ne se 
révele qu'a la longue. Bien des jours, bien des 
mois doivent s'écouler avant que la séve de 
I'arbre deploie tous ses lrésors, n'imitez pas 
le sauvage qui coupe l'arbre a ia racine pour 
avoir le fruit. A Dieu ne plaise que nous vou- 
lious decourager les esprits actifs, ardents, in- 
dustrieux, qui servent le progres general en 
travaillant pour leur propre intkret 1 Disons 
pourtant , malgrB l'opinion commune, que les 
actious les plus utiles au genre humaiii sont 
aiissi les plus désintéressees. Le devouement, 
le sacrifice, le devoir accompli dans l'ombre, 
la voix du sage mkconnu qui crie dans le dd- 
sert, la resignation courageuse, la persévé- 
rance invincible, tout ce qui eleve I'humanitB 
au-dessus de la nature, tout ce qui donne a 

l'homme une juste idbe de la grandeur de : 
l'homme; tout cela contribue bien autrement 

' 

au progres de la civilisation que les plus mer- 
veilleuses inventions de la mécanique? Le per- 
fectionnement de la vie materielle est plue 
funeste qiie salutaire si le perfectionnement 
moral ne l'a devancé.9 

Ainsi, aux questions de l'antique pliilosophie, 
qnestions btemelles sans cesse reiiouvelCes. , 
jé repondrai simplement, et ce sera la conclu: \ 
sion de ces pages: tout depend de la valeur E 
attribuee au mot utile. Si l'oii entend par 16 . 
I'utilité immediate, grossiere, ce qui doit ser- 
vir un intéret bgolste, ce qui convient a te1 i homme ou a telle circonstance, la poursuite de a 

I'utile peut &tre immorale et dangereuse; s'il + 

s'agit, au contraire, de l'utilite genbrale et 
perpetuelle, si l'on a en vue ce qui doit servir ; 
a tous et toujours, la poursuite de i'utile est . 
un devoir, un devoir impkrieux et le sentiment 
qui nous y porte est un des grands leviers de 
la civilisation. Or, I'utile considere ainsi ne se 
confond-il pas avec l'honnete? Et depuis que 
le cbristianisme a fait sentir au monde son m 

divin aiguillon, le stoicien liberal des temps 9 
modernes n'a-t-il pas le droit de s'écrier avec ; 
plus de skcurite que le stoi'cien des temps an- 
tiques : ir Montrez-moi une action vraiment 
Iionnete qui ne soit pas vraiment utile 1 Mon- ,< 

trez-moi un citoyen utile qui ne soit pas un .j 
homme de bieiil n En d'autres termes, le suc- 3 
ces n'est rien, la moralite est tout. -I 

SAIWT-REN~ TAILLANDIER. 

UTOPIE (du grec 06 róxoc, ce qui n'existe 
nulle part, en aucun lieu). Le mot est de I'in- 
vention de Thomas lorus ; c'est le titre qu'il a ' 

donuk'i un de ses ouvrages, devenu promp- 
tement celebre; mais la chose est beaucoup 
plus ancienne. Ou entend par utopie une cer- 
taine organisation de la societé et de 1'~tat dont 
l'imaginatiou et I'esprit de systeme ont fait tous ..! 
les frais, sans examiner si elle est realisable 
ou non dans un lieu ou daris un temps déter- 
mines, sans recliercher si elle est compatible. 
m&me d'une maniere génkrale, avec les con- 
ditions morales et pbysiques de la nature hu- 
maine. 11 resulte de la que i'utopie change n 4  
cessairement de caractere suivant le systbme 
qui I'a produite. Et, en effet, il y a des utopies 
religieuses et des utopies philosophiques; il 7 
en a d'idkalistes et de sensualistes, de sen-*, 
suelles si l'on veut, et meme de materialistes. 

1. Cela est vrai, mais le progres mat8rie1, en pro- 
curaut aux hommes les loisirs n8cessaires pour cul- 
tiver leur esprit e t  leiir ceur ,  est une des conditions 
du progres moral. L'homme qui est forc6 de iutter 
pour la satisfaction des besoius physiques, n'8eoute 
g u h e  la voix du sentiment. Lisez l'hlstoire des dpi- 
dkmies, des famines, des naufrages e t  vous verrez 
combien le danger et  l e  besoin tuont la piti6, l'affee- 
tion, I'amiti6, I'amour jusque dans l e  caeur deper- 
sonues o& 1'8ducation avait d&ja pu d6velopper les 
meilleurs sentiments de L'humanit6. Qu'auraient fait 
des sauvages dans les m&mes circonstauces? Nous 
en concluons que le bien-etre est favorable il la dif- 
fusiou, i l'affermissement de la morale ; non pas qu'il 
soit une oondition de puret6, d'honn8tet8, de jus- 
t ice,  mais i l  favo~ise  la culture de I'intelligence et 
adoncit les meurs. M. B. 
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11 y en a, enlin, et c'est le plus grandnombre, 
qui prennent leur origine dans le panthbisme. 
La pretention de Grégoire VI1 de faire de la 
cliretienté une republiqiie entierement sou- 
mise, dans l'ordre temporel cornme dans l'or- 
dre spirituel, a l'aulorité souveraine du saint- 
siége ; cette pretention développec ensuite, 
sous une forme systematique, par les plus 
grauds thkologiens du trcixieme et du qua- 
torzieme siecle, est une iitopie religieuse. La 
rkpublique de Platon est une iitopie philoso- 
phique et de plus une utopie idealiste. On re- 
conna'lt; au contraire, les inspirations du sen- 
sualisme dans la doctrine de Fourier, celles du 
matérialisme dans le Léviathan de Hobbes et 
dans le Catt?chismepositiviste d'Aiiguste Comte, 
celles du pantheisme dans les reveries de Cam- 
panella et de Saint-Simon. L'utopie est donc 
autre chose que l'idéal, bien que celiii-ci piiisse 
y entrer quelquefois. L'idkal, qui s'appliqiie 
i la société comme a I'individu, nous eleve 
au-dessus de ce que nous sommes pour nous 
montrer ce que nous devons ct, par suite , ce 
que noiis pouvons &re. L'utopie nous trompe 
sur I'un et l'autre, en placant devant nos yeux 
un biit chimerique, qui peut &re en m&me 
temps un type d'abaissement et de servitude. 
Mais que1 que soit ce but, il interesse la fois 
le gouvernement et la societk; car il est im- 
possible de créer une societk nouvelle saus 
btre amen6 a s'occuper di1 gouvernement qiii 
lui convient et qui est le plus propre ti la con- 
server. On ne saurait donc admettre la distinc- 
tiou Ptablie par quelques publicistes entre l'u- 
topie sociale et l'utopie politique. Toute utopie 
est necessairement l'un et l'autre. 

L'age des utopies ne commence pas, comme 
on le pense generalement, avec Platon ; il est 
beaucoup plus reculé. 11 ne serait pas difficile 
de dkmontrer, par exemple, que la république 
des Hébreux, telle qu'on peut se larepresenter 
d'aprhs les institutions et les lois du Penta- 
teuque (voy. Mosaisme), était en grande partie 
une utopie qui n'a jamais Cté rbalisée; que 
ce peuple de prétres, qui ne reconnalt d'autre 
souverain que Dieu, n'a jamais existe, que ce 
retour périodique des hbritages a leurs bornes 
primitives et des esclaves a la liberte, que 
cette Bgalité p'arfaite des fortunes d'ou devait 
naltre I'égalite des personnes, n'ont jamais bté 
mis en pratique. Mais noiis voulons bien accep- 
ter, comme le dernier terme de l'antiquite, 
l'histoire de la philosophie grecque. La mtme, 
ce n'est point Platon qui vient le premier. 
Nous connaissons par Aristote (Politique, liv. 11, 
chap. iv et v) deux utopistes plus anciens que 
lui, dont l'un, PhalCas de Chalcédoine, donnait 
pour principe a l'ordre social la plus parfaite 
egalité, et dont I'autre, un architecte célkbre 
di1 nom d'Hippodamus de lilet,  aprks avoir 
introduit la régularite et la symétrie dans la 
construction des villes, voulut imposer les 
n16mes qualites a l'organisation de 1'Etat. Ainsi 
il demanda que les citoyens, au nombre de 
dix mille, fussent partagks invariablement en 
trois classes : artisans , laboureurs et giier- 
riers, ou d'apres un autre témoignage, ma- 

gistrats, guerriers et travailleurs, et qu'i cha- 
cune de ces classes fiit affectCe une portion 
distincte du territoire de la république. Tous 
les deux, probablement, appartenaient i I'b- 
cole pythagoricienne, qui a donné a la fois 
l'exemple et le prkcepte de la commiinanté 
des biens. Mais personne avant Platon n'a su ,  
comme lui, donner un corps a ces conceptions 
imaginaires et les faire valoir a la fois par la 
griice de la poésie et la puissance de la dia- 
lectique. 

On sait qu'il a atta&& son norn a deux uto- 
pies entihrement distinctes, dont I'iine est de- 
veloppee dans la Rkpublique et I'autre dans le 
dialogue des Lois. Toutes deux, de son propre 
aveu, apparticnnent iiniqnement au monde des 
idees; mais la seconde est plus pres de la réa- 
lité que la premiere. Celle-ci, en eflet, a pour 
but I'unit8 parfaite, cette unite qui consiste a 
résoudre entierement I'existence de l'bomme, 
daiis celle de la socikté, la personne réelle de 
l'individu dans la personne idéale de ~'État ; et 
celle-la, a défaut de l'unité, se contente de 
l'égalité, qui est aussi un moyen, mais un 
moyen inférieur, de maintenir ensemble, soiis 
l'empire d'une commune loi, les diverses par- 
ties du corps social. Toi~s les elbments dont 
se composent les deux constitutions platoni- 
ciennes trouvent leurexplication et, jusqu'aun 
certain point, leur excuse dans ces deux idées 
premieres. Ainsi les trois classes de citoyeus. 
oii pour mieux dire, les trois castes de IaRépu- 
blipue répondent aux trois facultés de I'iime 
humaine, les magistrats a l'intelligence, les 
gnerriers 2 la volonté oii au sentiment , et les 
artisans et laboureurs i l'appétit. Et parce que 
l'appetit doit etre subordonnk au sentiment et 
le sentiment a I'intelligence, la meme hikrar- 
chie existera entre les classes qui les repré- 
sentent. La pliis importante Centre elles est 
sans contredit celle des guerriers ; car le r61e 
de la caste infkrieure se réduit I'oh6issance, 
et le magistrat ou le philosophe, une fois qu'il 
a rempli sa ticlie, une fois qu'il a fonde la 
cité sur les lois supremes de l'intelligence, n'a 
plus rien a faire. Voila pourquoi ce sont les 
guerriers surtout qui doivent nous offrir I'ex- 
pression de cette unitk idbale dont nous ve- 
nons de parler. De 16 la communauté des biens 
et des femmes, que Platon, en la restreignant 
dans leur sein, considkre comme iin sacriflce 
et non comme un privilege. 

11 est evident que, dans cette organisation , 
la personne humaine et la liberté individuelle 
ne comptent pour rien. Elles sont un peu 
moins anéanties , mais restent encore tres- 
opprimées sous le régime d'bgalitk que nous 
prksentent les Lois. Par exemple, la division 
du territoire devant rester invariable, il faut 
que le nombre des citoyens, iixe par Platon 
a 5,040, le soit hgalement. Tant pis pour les 
enfants qui naltront au deli de ce cliiffre fatal. 
11s seront forcés d'kmigrer. Les familles ste- 
riles serout ohligées de se  complkter par l'a- 
doption. La loi mettra bon ordre a ce que la ri- 
chesse mobilihre ne vienne pas dkranger cet 
equilibre des fortunes. Elle apportera de telles 



entraves i l'industrie, au commerce, a I'ac- 
croissement des capitanx, qu'elle les rendra a 

peu pres impossibles. A plus forte raison son 
joug s e  fait-il sentir sur les mariages, sur l'é- 
ducation des enfants, sur les testaments. Elle 
prescrit, comme a Sparte, les repas en com- 
mun , interdit les voyages, excepté dans cer- 
tains cas de nécessité ou d'intéret public, sou- 
met aux regards de i'autorité les détails les 
plus intimes de la vie et  prescrit des regles 
inflexibles pour toutes les occupations qu'elle 
veut bien permettre. 

L'antiquité parenne ne  nous offre pas d'au- 
tres exemples de I'esprit d'utopie ; car on ne 
peut attacher aucirne valeur a qiielques frag- 
ments perdus, comme ceux dlHécatée d'Ab- 
dere, d'Evhémere, de Théopompe, qui ne sont 
kvidemment que des réminiscences des idées 
de Platon; et quant a la République de Cickron, 
elle est moins i'oeuvre de l'imagination et de 
l'esprit de systeme que du patriotisme et  de 
la passion politique ; on n'y trouva qu'une apo- 
logie partiale des vieilles institutions de la ré- 
publique romaine. 

Le moyen Ige nous ramkne aux utopies re- 
ligieuses , dont la plus brillante assurénient et 
la plus hardie est celle de Grégoire VII. Rous 
l'avons deja dit, la tliéocratie universelle n'a 
jamais existe que dans I'arnbition de ce grand 
pontife. L'état du mcnde , a i'époque ou elle 
s'est produite, et la nature genérale de la so- 
ciéte en ont toujours fait un reve irréalisable. 

Mais apres avoir renc,ontre la résistance des 
faits, la pensée de Grégoire VI1 est entrée dans 
le domaine de la sp6culation. Elle a pris pos- 
session de la philosophie et  de la théologie par 
les ouvrages de saint Thomas d'Aquin et de 
Gilles de Rome, notamment par le  De regimine 
principum et le  traite De ecclesiasliea po- 
testale. Une autre iitopie, éclose a la meme 
kpoque, entre la fln du douzieme et  le com- 
mencement du treizieme siecle, mais qui tient 
peut-&tre autant de la philosophie que de la 
religion, c'est celle qui porte le  nom de l'abbé 
Joachim et que renfermait le  livre de l'Évan- 
gile éte'ternel. Rkunissant les principes pan- 
théistes d'Amaury de Bene et  deDavid deDinant 
i quelqiies textes mal compris de l'Evangile, 
les partisans de cette doctrine attendaient le 
regne du Saint-Esprit ou de l'amour appele a 
succéder au Fils comme le Fils avait succédé 
au Pere. Pendant cette période de notre his- 
toire. que les deux preckdentes n'onl fait que 
préparer, toute difference et  toute inégalité 
devaient disparaltre sur la terre. m&me celle 
du vice et de la vertu, car toutes les passions 
seraient sanctiflees, la chair et I'esprit recon- 
cilies, on pliitbt confondus entre eux, cesse- 
raient de s e  dispuler la prékminence; la sup- 
pfession de la guerre, la communauté des 
biens et  des femmes, feraient de tous les 
hommes une seule famille. 

Avec la Renaissance nous voyons reparaftre 
l'utopie piirement philosophique, et c'est le mi- 
nistre d'un despote, le cliancelier de Benri VIII, 
Thomas Morus qui, en la rappelant la vie , lui 
a donne son vrai nom. Tout n'est pas chiméri- 

que dan8 le livre de Thomas Morus. 11 renferme 
une critique extremement profonde et sensee 
de la politique, de I'économie politique e t  de 
la lkgislation de son temps. Et meme quand il 
paralt s'abandoiiner aux caprices de son ima- 
gination, qiiand il expose avec complaisance 
les institutions et les lois du pays d'utopie, il 
y a une distinction a faire entre sa conception 
politique et  son organisation sociale. La pre- 
mikre est tout simplement le gouvernement 
représentatif inclinant a la république, avec 
un sénat , une assemblée du peuple, un pré- 
sident nommé a vie, et I'élection a tous les 
degrks du pouvoir, du pouvoir spirituel comme 
du pouvoir temporel. La seconde se  resume 
dans le communisme avec quelques-uns des 
éléments qui ont servi plus tard a la construc- 
tion du systkme phalanstérien. C'est assez pour 
nous convaincre que le communisme de Morus 
n e  derive pas du m&me principe philosophique 
que celui de Platon. Autaut celui-ci demeure 
idéaliste, meme dans -ses plus dkplorables ap- 
plications, autant celni-la incline aii sensua- 
lisme. Ce n'est plus en vue de leur perfection 
morale, mais dans I'intérkt de leur bonheiir 
commun que les hommes, selon le philosoplie 
anglais, doivent renoncera la propriété. Il suffit 
que ce but leur soit proposé pour que le tia- 
vail, devenii a la fois plus fécond et pliis agréa- 
ble, satisfasse a tous les besoins de la sociétk. 
La journee ne sera que de six heures : trois 
heures avant le dlner et trois heures avant le 
souper. On évitera la fatigue par Ia diversité, 
car chaqiie citoyen. exerqant la fois plus'eurs 
professions, pourra passer alternativemqit de 
l'une a l'autre. 11 lui restera donc assez de 
loisir pour se  donner toutes les jouissances de 
i'étude et  de la conversation, pour goOter tous 
les plaisirs que procurent les beaux-arts. 

Cependant Thomas Norus ne pousse pas l'il- 
lusion jusqu'a croire que tous les métiers 
indistinctement pourront se  preter i cette com- 
binaison. 11 en reconnalt de rudes et de re- 
poussants qu'on n'exerce que par nkcessité. 
Mais ceux-la seront le  partage des esclaves 
publics, réduits a cette condition en expiation 
de leurs crimes, ou achetés par 1'Etat daos les 
pays étrangers. Ainsi voila I'esprit d'utopie qiii 
ressuscite, auseindu christianisme, l'institution 
des ilotes. Remarquons que les citoyens eur- 
memes ne sont pas beaucoiip mieux traitCs. La 
loi, comme la discipline d'une caserne o11 la 
regle d'un couvent, intervient dans tous les 
détails de leur vie. C'est elle qui decide de 
leurs vetements, de leur nourriture, de leurs 
travaux, de leurs distractions , sans laisser la 
moindre place a leur liberte et  a leur intelli- 
gence. 

Si Thomas Morus fait bon marche de la li- 
berté, il garcle au moins quelque mesure avec 
la morale. 11 respecte le mariage, il conserve, 
jusqu'a un certain poiut , les droits de la con- 
science en fondant sa religion nationale sur 
le déisme. Tous ces ménagements disparais- 
sent dans le systeme de Carnpanella, et  cela se  
conqoit, puisque le panthkisme en est.la base. 
Le pantheisme confond i'homme, la nature et 
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Dieu, il supprime I'individu et ne reconnalt 
plus que I'existence collective de la sociéte. 
C'est précisément ce que fait Campanella dans 
sa fameuse Citédu Soleil. Toutev les actions, et 
jusqu'aux sentiments et aux pensées de  ses 
sujets imaginaires sont souinis e iine autorité 
absolue. Le chef du peuple solarien est quelque 
chose comme le Pére-Suprkme dans le systeme 
saint-simouien , c'est-a-dire, toiit a la fois un 
monarque et un  pontife infaillible, un Iiomme 
revetu des attributions de Dieu. Sous ses ordres 
trois niinistres au département de la Sagesse, 
de la Puissanse et de i'Arnour; et sous ces trois 
ministres, diverses classes de magistrats, p r b  
poses a toutes les vertiis et  i toutes les facul- 
tes, assignant A chacun son rang, sa tiche e t ,  
suivant sa maniere de la remplir, sa part dans 
la joiiissauce des biens communs; car la eom- 
munauté ici n'est pas confondue avec l'egalitk. 
Dc meme, quoique les femmes soient commu- 
nes, il n'est permis d'en jouir que selon les 
rdgles ktahlies par le ministre des affaires 
d'amour , qu'aux jours, aux heures et dans les 
circonstances les plus favorables A i'ameliora- 
tion de la race Iiumaine. Du reste, le despo- 
tisme a toujours été clier a Campanella. Dans 
son Discottrs sur la nlonarchie espagnole, ecrit 
bien des annees avant la Citddu SoleiZ, il ar- 
rive a cette conclusion : le seul et vrai monar- 
que du globe entier sera le souverain pontife; 
toiis les peuples ne formeront qu'un seul trou- 
penii sous la lioulette d'un seul bcrger; le roi 
d'Espagne aura le r6le dii chien chargé d'ame- 
ner au bercail les brcbis égarées et de les dé- 
vorer si elles resistent. 

Dans le meme temps ou Campanella repre- 
nait les idées de Orégoire VI1 et préparait celles 
de Saint-Simon, Bacon Bcrivait la Nouvelle Al- 
lantide, mais il n'y a pas lieu de s'occuper ici 
de cette composition, parce qii'elle se rapporte 
plut6t a la reforme et a la r¿.organisation des 
sociét&s savantes qu'a celle de r ~ t a t .  Elle nous 
oíTre comme un plan anticipe de 1'Institut de 
France. Hobbes et Harrington ont un  autre but. 
Ce sont réellement les lois et  les institiitions 
qu'ils prétendent refaire de  fond en comble sur  
un modele préconqu, le modele qu'ils nous 
presentent, ,l'un dans l e  Lkvialhan et i'autre 
dans 1'Océana. Qiioique diamétralement opposés 
par leurs principes, puisque le premier, au 
nom du materialisme, nous convie a la servi- 
tude; tandis que le second, faisant appel i 
notre dignité morale, nous pousse a la conquete 
dc la libertk; ces deux écrivains ont cela de 
commun, que leurs vues ne s'ktendent PUS au 
(lela de la politique. Du reste, ils sont tous les 
deux des utopistes; car l'unif6 de pouvoir telle 
que la concoit Hobbes, cctte monarchie absolue 
qui dispose a la fois des ames et des corps, de 
la consciente et  des interets, de la religion e t  
de i'Etat, n'est pas plus facile a realiser que 
cet éqiiilibre parfait entre le pouvoir et la pro- 
priéte que poursuit Harrington et qu'il fonde 
sur la loi agraire, comme si la loi agraire n'é- 
tait pas elle-meme un instrument e t  une source 
d'oppression. 

L'tiistoire de Sévdrambes de Denis Vayrasse 

n e  renfermant qu'un mblange sans originalité, 
sans consistance, et  comme un echo agaibli 
des deux systkmes de filorus et de Campanella, 
on peut dire que  i'histoire de l'utopie au dix- 
septieme siecle finit par Ics deux creations de 
Fenelon, la Bétique et la Rdpublique de Salente. 
La premiere iious offre moins une esperance 
pour l'avenir qu'un souvenir du passb C'est 
une rkminiscence classique de  I'Arcadie des 
poetes. Elle nous transporte chez un peuple de 
pasteiirs cornme ceux qui vivaie~it sousle scep- 
tre fabuleux de  Saturne. Elle nous montre des 
hommes qui n'ont aucune des passions e t ,  
par conséquent, aucun des vices de i'huma- 
nit8; qui ont tout mis en commun, parce qu'ils 
ne possedent rien et n'ont presque pas de be- 
soins; entln des enfants livres a la paix et a 
I'innocence de  leur Lge, tandis que la nature, 
en tendre mere, les dispense de tout souci et 
de tout travail. La republique de Salente nous 
dkcouvre beaucoup mieux la véritable pensbe 
de I'illustre archeveque. C'est la peiuture d'un 
peuple qui, sans autre industrie que I'agricul- 
ture, a su atteindre le plus haut degre de la 
perfectiou et du bonheur. La population est 
pour Iiii la source de  toute richesse, et la 
guerre celle de  toutes les miseres. C'est tout 
juste l e  contraire des maximes qui dirigeaient 
le gouvernement de Louis XIV. Mais il y aquel- 
que chose de plus dans la republique d e  Sa- 
lente. Elle foirne, malgré la simplicité de  sa vie 
et  de ses mceiirs, un Etat aristocratique, dont 
les citoyens, divises en sept classes, se dis- 
tingueiit les uns des autres par leurs condi- 
tions , leurs occupations, leurs droits , leurs 
vetements meme, et  ou le premier rang ap- 
partient a la naissance. C'est la republique 
ideale de Platon modifiée par la morale chré- 
tienne et les préjuges de race empruntks a la 
feodalitb. 

Le dix-liuitieme siecle, s i  indépendaut et si 
fécond dans toute autre matiere, a étk peu iii- 
ventif dans ses utopies sociales et mkme poli- 
tiques. Rousseau et l a b l y  s e  sont bornCs i 
reproduire, avec quelques developpemeuts nC- 
cessaires, les institutions de Lycurgiie. C'etait 
uneutopie rétrospective. Morelly, dans son Code 
de la nahire, n'est qu'un echo de Rousseau, 
tandis que Babceuf s e  proposait d'etre son exé- 
cuteur testamentaire. Tous, en parlant sans 
cesse de liberte, n'ont réussi qu'a imaginer un 
systeme d'esclavage fonde sur la douhle base 
de la démagogie et du communisme. 

C'est le siecle ou nous somrnes, c'est la pre- 
miere moitié de ce sikcle qui a vu naltre les 
utopies les plus hardics, les plus radicales, les 
~ l u s  brillantes. l e  saint-simonisme. l e  fourié- 
risme, le sociaiisme positiviste et l a  thkocratie 
athee d'Aueuste Comte. L'ex~osition mkme som- 
maire de &S differentes doctrines dépasserait 
les bornes oCi nous sommes obligé de noiis 
renfermer ici. (Voy. Socialisme.) Mais il nous 
est impossible de  ne  pas remarquer que, non 
moins chimériques que les idées de  Platon , 
de Tbomas Morus, de Campanella, de Hobbes 
et de Rousseau, elles ne  sont pas au fond 
plus liberales. Le saint-simonisme tend A re- 
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tabiir, au profit du panthéisme , la théocratie 
universelle de Grégoire VII. 11 livre les desti- 
nées, non-seulement de rgtat, mais de l'hu- 
manité a la discrétion d'un seul homme, a la 
fois prince, pontife et arbitre infaillible des 
oeuvres de la penske. Point de refuge contre 
ce despotisme univewel, puisque la propriétb 
et la famille out cessé d'exister. Le fourikrisme, 
lui aussi, détruit ces deux institutions fonda- 
mentales : la propriéth etla famiue. La premiere 
sera remplacée par des actions que l'autoritk 
publique délivrera i chaque membre de la so- 
ciété en raison de son travail, de son talent et 
de son capital. De la seconde, grice a la con- 
sécration du libre amour, il ne restera plus la 
moindre trace. Cependant ce n'est point direc- 
tement par 1'établissement du despotisme, mais 
d'une maniere indirecte. par la licence des 
moeurs, par le dhchalnement de toutes les pas- 
sions que le systeme de Fourier anéantit la 
liberté. L'homme pour lui n'est qu'une ma- 
chiue, dont la passion est le ressort, et qiii, 
s'engreuant avec une machinc analogue , pro- 
duit a son insu l'effet désiré. 11 arrive au fata- 
lisme par le sensnalisme et tire du sensualisme 
les cons6quences les plus extravagantes et les 
plus immondes qui piiissent se présenter B la 
pensée hiimaine. Enfin, dans I'utopie matbria- 
liste d'Augiiste Comte les pretres de I'humanité, 
ou poiir mieux dire les pr&tres de l'atlieisme, 
auront un pouvoir non moins exorbitant que 
le PBre-Supreme saint-simonien. 11s aiiront 
droit de vie et de mort sur tous les ouvrages de 

I'esprit , anciens et nouveaiix , actuellemen t 
existants ou a naltre. 11s seront les ma1,tres ab- 
solus de I'éducation publique et de l'Etat lui- 
meme. iis disposeront en outre de l'honneiir 
des citoyens et régleront a ieur guise la vie 
prirbe, ne laissanl au pouvoir lasque que la 
gestion des intérets matériels. Le prolétariat 
sera une institution pub\ique. les majorats et 
les substitutions seront rétablis sous une autre 
forme, et S' Cteudront de la propriétk foncikre ti 
la proprikté commerciale et industrielle. 

Les conclusions qu'on peut tirer de cette 
succession de chirnBres. c'est que le progres, 
le perfectionnement des institutions sociales, 
n'est pas une crkation soudaine, sortie de toii- 
tes pieces d'un cerveau humain et dominée 
par une seiile idbe, mais le fruit de I'expbrience 
et du temps, des mbditations et des épreiives 
d'une longue suite de générations; qu'il n'y a 
de société durable et perfectible que celle qui 
se fonde sur la IibertP. qui respecte les droits 
de I'individu et liii laisse la responsabilité de 
ses actes, le gouvernement et I'iisage de ses 
facultés: que la liberté est inséparable de la 
propriété et qu'il est impossible ou de les sup- 
primer ou de les conserver I'une sans l'aiitre ; 
que la liberté et la proprikté supposent a lrur 
tour la dignité morale et I'inviolabilitk de la prr- 
sonne hurnaine. Les iitopies ont cet avantage de 
donner plus de relief a ces vkritCs et de forcer 
I'esprit humain a ne pas skparer désormais les 
progres de I'ordre social des conquetes de la 
liberté civile et politique. AD. FRANCK. 

VAGABONDAGE. Voy. MendicitB. (Voy. aussi 
le Monileur du 9 dkcembre 1863. Séance du 
Sénat, apres le projet d'adresse.) 

VALACHIE. Voy. Principauths-Unies. 

VALAIS. %y. Suisse. 

VAPEUR. 11 en est des machines a vapeur 
comme de qiielques-unes des plus grandes in- 
ventions dont s'honore I'humanité: onne saurait 
preciser le nom de celui auquel ce bienfait est 
tlii. 11 n'entre pas dans notre cadre de cherclier, 
aprBs tant d'autres, 5 éclaircir ce mystkre, ti 
rksourlre cetteinconnue del'histoirel. La vapeur 
existe, son emploi eomrne force motrice est de 
date récente, celanous suflit, pour que noiis en 
indiqiiions, en quelques traits, l'influence so- 
ciale et politique. 

La société a couquis en la vapeurun esclave 
infatigable, puissant, qui nc se plaint jamais et 
dont I'entretien se rkdiiit au minimiim. On I'a 

!. ?y., par exemple, Examen de la  gue~tion de 
wraonte relative c i  l'invention des machines ia vavenr. 
'par Arago, ainsi qu'un grand nombre de l ivreset d é  
traitks en toiites langues sur les xuacbines .4 vapenr. 

chagé d'une foule de travaux des plus pénibles 
qui ktaient autrefois exécutés a bras d'homme; 
la vapeur a pu meme s'acquitter de taches qui , 
sans elle, seraient restées au-dessus de nos 
forces. Son concours a permis de multiplier un 
grand nombre de produits au point de faire des- 
cendre leur prix au niveau des plus petitcs 
bourses; le bien-&tre des masses s'en est ac- 
cru, la vie humaine s'est allongée , l'intelli- 
geuce dii plus grand nombre s'est élargie, les 
moeurs se sont adoucies. En un mot, les ser- 
vices sociaux que la vapeur a rendus, et ren- 
dra , sont incalculables. 

Mais la vapeur est aussi un agent politique 
de premier ordre, et elle Cgale en irnportance 
presque la poudre elle-meme. Qu'elle pabrége 
les distancesi~, qii'elle procure aux Etats de 
puissants engins de destriiction, ce ne son1 
pas I i  les points sur lesquels nous insisterons 
le plus. Nous aimons mieux mettre en lnmiere 
les cdtés qu'on a plus ou moins négligks jus- 
qu'A ce jour. 

Et d'abord, la vapeur, comme la poiidre, et 
a iin degré bien pliis élevk , tend a conférer a 
I'intelligence la supkrioritb sur la force brutale. 
Arec la poudre un habile capitaine pouvait va- 





ont été plus d'une fois I'organe, et  c'est dans 
leur sein que pour exprimer ce  sentiment a été 
fabriqué le mot élrangérisme. 

Si deplorable que soit l'liistoire de l'anarchie 
des autres républiques espagnoles, celle du  
Venezuela es1 encore plus triste. Les attentats 
et  méfaits commis vis-a-vis des étrangers, tant 
par les populations que par les gouvernements, 
font parfaitement comprendre les projets, plus 
ou moins faciles a exécuter, qui ont été coiicus 
dans ces derniers temws. Dour r e ~ l a c e r  ]'Amé- 
rique espagnole sous 1; dóminatioñeu~o~éenne. 

De laborieux colons e u r o ~ é e n s  . venus dans 
le pays sous la foi des engaicments contractés 
vis-a-vis d'eux par le gouvernement, s e  sont 
vu arracher les cliamps qu'ils avaient defri- 
chés, par des voisins jaloux d'une prospérité 
conquise a force de  travail ct de sacririces d'ar- 
gent. Les pouvoirspublics ont laissé faire. Chose 
bien autrement grave, une loi a été passée pour 
suspendre, pendant des annees entikres, toute 
action judiciaire des étrangers contre leurs dé- 
biteurs indigenes. Les protestations réunies de  
la France, de llAngleterre, des htats-ünis, de  
la Hollande et de I'Espagiie ont Cte nécessaires 
pour faire rappeler une pareille mesure légis- 
lative. 

Grace l'intervention francaise au Mexique, 
gouvernants et gouvernés ont , au Venezuela 
comme sur d'autres points de I'Ameriquedu Sud, 
comprislanécessitéde mettreplus d'équile dans 
leurs rapports avec les étrangers. Le pouvoir a 
du  reste change de mains. Les emules de Rosas 
ont eté obligés de faire place au parti conser- 
vateur. Ce parti qui, il y a vingt-cinqans, Etait 
celui qiii comptait dans ses rangs le plus de 
richesses, de lumi&res, d'honuetetb et de ca- 
pacité gouvernementale, ue  vaut aujourd'hui 
guere mieux que ses adversaires. Si le sort du 
Mexique lui a fait comprcndre la nécessitb de  
mieux se  conduire a l'égard des ktrangers, s'il 
a fait disparaitre de  sa Iégislation la loi qui 
deniait insolemment aux étrangers tout droit 
d'indemnité pour les pertes occasionnées par 
les comrnotions politiqiies, si les transactions 
entre étrangers et Yenczuelains out été mises 
sur l e  meme pied quc les trausactions entre 
riationaux, a lintérieur, ses procédés de  gou- 
vernement et d'administration ressemblent trow 
souvent ii ceux pratiqués, pendant qiiinze a&, 
par la démocratie militaire dont la famille Mo- 
nadas etait l'incarnation. 

L'anarchie el  la guerre civile sont une assez 
triste école de gouvernement et d'obéissance. 
Le pays s i  rudement éprouvk par ces aissen- 
sions intestines, déja demi-séculaires, qui ont 
acreté dans leur germe le développement des 
richesses de tout genre dont la nature l'a doue, 
en est arrivé a faire assez peu de cas de  la 
liberte et  des formes constiti~tionnelles. La dic- 
tature énergique e t  relativemeut honnete du 
géneral Paez, qui a succédé a cellc des Ilo- 
nadas, I'a trouvé assez docile. Malheureuse- 
ment cette dictature repose en  grande partie 
sur  la vénération des Venezuelains pour l e  
vieux soldat qui, il y a quarante ans,  conquit 
leur indépendance sur le champ de bataille, 

et il n e  paralt pas qu'elle doive &tre l'héritage 
d'aucun des autres cliefs militaires créés et 
formés par la guerre civile. 

Théoriqueuient, le Venezuela cst une rkpu- 
blique, ou le pouvoir est partagb entre un 
président, un  congres composé de deux Cham- 
bres et  un corps de  magistrature. Depuis la 
révision de la Constitution, en 1858, toutes 
les personnes joiiissant d'un revenu de 200 fr. 
ou gagnant 400 fr. par l'excrcice d'une pro- 
fession , ont droit de suffrage. 11 faut, de plus, 
savoir lire et  écrire pour exercer les droits 

+ de citoyen. Bour peu que dans la pratique 
on tienne a i'exécutiou de cette disposition, 
le corps des électeurs primaircs doit &re tres- 
petit, car le nombre des individus indiques 
par les statistiques coinme sachant lire ct  
écrire est seulerneut de 1 sur 113. Les assem- 
blées primaires nomment ensuite autant d'é- 
lecteurs secondaires qu'il y a de fois 4,000 Iia- 
bitants dans la circonscription. Ces électeui's, 
dont le revenu doit etre de  400 fr. ou dc 
800 fr. selon qu'il provient d'iine propriéte oii 
dc I'exercicc d'une profession, s e  reuiiisseiit 
a leur tour au chef-lieu de la province poiir 
procéder a l'electiou du présideiit, du vice-pré- 
sident, du Sénat, de  la Chambre des rcpréseii- 
tants. L'élection du président doit reunir les 
deux tiers des voix, sinon c'est au CongrCs lui- 
meme d procéder 5 cette election. Cliaque pro- 
vince élit 2 sénateurs ct 1 meiiilire de la Cham- 
bre des représentants par 10,000 Iiabilants. Dans 
ces dernikres annces, a cette imitatioii dc la 
constilulion américaine est venue se joindre 
l'imitation de l'une des pratiques de l'adminis- 
tration francaise, celle des candidats du gou- 
vernement. 

Dans la Constitution antérieure i celle, du 
24 décembre 1858 les trois secretaires d'Etat 
ktaient responsables. Quand ils ne  voulaient 
pas donner leur adliésion aux mesures pro- 
posées par le vice-présidcnt, celui-ci pouvait 
dcmander I'avis du conseil exkcutif, el passer 
outre s'il l'obtenait. Ce conseil était composé 
du vice-président, d'un inembre de la Cour 
siiprbmc et de quatre membres iiommCs par le 
Congres. Ce rouage assez maladroitcnient imité 
des constitutions particulieres de quelques-uns 
des Etats-Unis a disparu. Le président est rée- 
ligible. Le Sénat est élu pour six ans et  renou- 
velable par tiers. Les deputks sont élus pour 
deux ans; si, dans l'intervalle, l e  siPge des uns 
et des autres devient vacaut, leurs suppléants 
qui sont noinmés en meme temps qu'cua 
prennent leur place jusqu'a la prochainc élec- 
tion. Il y a 26 sénateurs, 2 par province, et 154 
députés. 

Chacune des treize proyinces a sa législature 
spéciale, composée d'au moins sept membres. 
Les actes de ces 18gislatures peuvent etre an- 
nulés par le Congres. Un goiiverneur nommé 
par le président sur une liste de trois candidats 
presentes par la depiitation provinciale est a 
la tete de chaque province. 

L'armée a presque autant d'ofliciers que de 
soldats. En 1859, pour iin effectif de moins de 
3,000 soldnts, il y avait 143 oficiers, dont 19 
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oDiciers généraux, 23 colonels et 60 otYiciers 
supérieurs. A cbté de l'armée se trouve la mi- 
Jice dont jusqu'a ces dernicrs temps le ser- 
vice retombait entierement sur la race melée, 
les blancs en Ctaut exempts. A la longue, cette 
exemption a tournk au prejudice de ceux qui 
s'en étaient fait un privilége, el  les a livrés 
sans défense a la merci des classes qu'ils 
avaient tenues dans un état d'infériorité. Aussi 
le privilége a-t-il été abandonnk. 

La religion catholique est la religion de  I'Etat. 
Lii liberté des cultes n'existe pas d'une ma- 
niere générale, mais les Anglais, les Améri- 
cains et les Francais protestants ont depuis 
longtemps lonte liberte de conscience assurke. 
Le trailC d'amitié conclu en 1862 avec les Etats- 
b i s  stipule en faveur des citoyens américains 
la liberté de conscience la plus parfaite. La cé- 
lebralion de leur culte, soit a I'intCrieiir des 
maisons, soit dans des chapelles particuli&res, 
iie doit Ctre I'objet d'aucun inconvénient , 
pourvu, dit le traité, que le décorum dh aux 
lois, au r  iisages et aux coutumes du pays soit 
observé. 

L'instruction publique est distribuée au de- 
gré supkrieur par l'nniversité de Caraccas rlui 
a ses revenus particuliers; cet établissement 
cst indkpendant de l'fitat. Cependant en 1849 
le gouvernement, gene par les doctrines en- 
seigiiees par le professeur chargé du cours de 
droit public, supprima cette chaire. Treize col- 
léges dislribueiit I'enseignement secondaire. 
Quant a I'instriiction primaice, le clergé en est 
chargé, aussi 1 personne sur 113 sait-elle lire. 
Le clergé de 1'Amérique méridionale ne sau- 
rait, a aucun point de vue, etre comparé au 
clergk catholique d'Europe. Le jugement sé-  
vere qu'en a porté M. Tliiers dans le cours de 
la discussion de I'adresse pendant cetto session 
(1864), n'a été contredit par personne ni a la 
tribune, ni dans la presse. 

L'administration nouvelle ktablit ses budgets 
t i  la facon europbenne, c'est-A-dire que les re- 
cettes y balancent les dépenses sur  le papier. 
Le chiffre des unes et des autres est d'envi- 
ron 18 a 20 millions de francs. Les droits de 
douane en fournissént la plus grande partie. 
Jlais 55 p. 100 du produit de  ces droits sont 
affectés au service des intérets et de l'amor- 
tissement de ces emprunts. 

La dette publique s'élkve a environ 25 mil- 
lions de piastres, dont 2,047,000 piastres de  
dette intérieure, 1 1,437,000 dedetteextérieure, 
et pres de 10 millions de dette differée. Tout 
iécemment cette dette s'est augmentée de  
1 million sterling qui a étk fonrni par un em- 
prunt, dont I'une des nouvelles iustitutions 
de crbdit quien 1863 se  sont formkes en An- 
gleterre sur le modele du Crkdit mobilier fran- 
p is ,  the General Credit and Finance Com- 
pany, s'est fait I'intermédiaire sur  le marché 
anglais. Les droits de douane destinés au ser- 
vice des intkrets sont portés au fur et a me- 
sure de leur encaissement entre les mains des 
consuls britanniques, et expédiés immkdiate- 
ment en Angleterre. Londres est le grand mar- 

[ ché ou jusqu'a present s'est placke la dette 

I 
i 

venezuelaine; elle y est représentée par quatre 
fonds, deux 6 p. 100 cotés (1864) de  56 i 60, 
un 3 p. 100 coté de 22 a 25, un 1 '!,p. 100 cotk 
de 10 ti 12. 

Le commerce extérieur porte sur une valeur 
d'environ 100 millions de francs, importations 
etexportations réunies. Voici, classkesselonleur 
importance, les nations entre lesquel!es s e  par- 
tagent ces opérations commerciales: Etats-LTnis, 
Angleterre, Danemark, Pays-Bas, Villes anséa- 
tiques, France, Espagne. Le Venezuela étant 
entierement agricole, ses exportations consis- 
tent en café, cacao, indigo, sucre, coton. De- 
puis 1862 cette derniere culture y a pris une 
trCs-grande extension. Le sous-sol est égale- 
ment tres-riche: autour du lac Maracaibo, il 
existe des mines de cuivre, supérieures a celles 
de  SuBde. La production, qui en 1800 était de  
1,500 quintaux, dépasse aujourd'hui 100,000. 

Lours GOTTARD. 

VBRIFICATION DES POUVOIRS. On ap- 
pelle ainsi I'examen que fait uneassemblke élec- 
tive de la validité du mandat donné par les élec- 
teurs a chacun de ses membres. Cette opération 
est nCcessairement le premier de toiis ses tra- 
vaux; et avant de proceder a aucun acte col- 
lectif, il faut que le droit d'y prendre légale- 
ment part ait éti: constaté pour chacuu des élus. 

Des l'abord, il s e  présente une grave difli- 
culte. Au debut d'une assemblée politique nou- 
velle, ou a la premiCre séance qui suit des 
élections générales, personne n'a pn encore 
etre vérilié; ce sont donc des individus sans 
pouvoirs reconnus qui prononcent sur  les pou- 
voirs de ceux qui sont dans la meme situation. 
11 y a la un cercle vicieux qni, au premier 
abord, semblerait infranchissable. Pour en sor- 
tir, on emploierait un moyen mauvais s i  on 
confiait la vériljcation a une autocite extbrieure; 
ce serait constituer une hiérarchie, une supé- 
riorité qui serait inadmissible pour une assem- 
blée formant la representation nationale. On 
a résolu le probl&me, autant qu'il peut I'etre, 
en attribuant a toute électiou la presomp tion 
de validité; cliacun est censé valablemeut e t  
rCgulierement élu jusqii'a preiive contraire, e t  
cliaque membre dont l'élection n'est pas con- 
testée peut immediatement prendre part a I'o- 
pération de la vérification. Ce systeme, em- 
prunté a !'Angleterre, est généralement suivi 
dans les Etats de I'ancien et du noiiveau monde 
ou l e  gouvernemeut représentatif est en vi- 
gueur. Telle était la pensée de la Convention 
nationale de France quand, avant la fin de la 
vérification des pouvoirs, elle donnait a ses 
membres la qualification de présumés dkputés. 
Lorsque le nonlbre des deputés vérifiés atteint 
la majorité de I'assemblée, celle-ci est et peut 
Stre déclarée constituée. Jusque-la elle n'exa- 
mine que les élections non contestées, c'est- 
a-dire qui ne  présentent que des irrégularités 
insignifiautes, ou qui ne  soulkvent auciine ré- 
clamation, soit dans l'examen préalable, soit 
dans la discussion publique. 

Pour vériíler les pouvoirs, on partage im- 
mediatement l'assemblée en sections, commis- 



sions, bureaux, auxquels on remet les pro- 
ces-verbaux des klections avec les pieces ou 
réclamations qui les accompaguent. Les mem- 
bres des bureaux, ordinairement dksignés par 
la voie du sort, examinent chaque élection, et 
entendent les personnes qui peuvent leur don- 
ner des renseignements. 11s choisissent parmi 
eux un rapporteur chargé d'exposer et de mo- 
tiver devant la Chambre les rksultats de leur 
appréciation. 

Le rapport se  fait en séance publique, ver- 
balement ou par écrit. Chaque membre de l'as- 
semblée, meme s'il n'a pas encore ktk vkriíie, 
peut discuter le rapport et voter sur les ques- 
tions qu'il souleve. 

Les conclusions du rapport, tendant a vali- 
der ou a dkclarer l'élection nulle, ou a ajourner 
pour un nouveau rapport, oii i l'admission 
pure et simple du candidat élu, sont mises aux 
voix par le président et résolues a la majorité. 
Lorsque l'klection a kté validée, l'admission de 
l'élu peut &re ajournke jusqu'a la production 
des pikces qui justifient son ige et sa nationa- 
Iité, et jusqu'a ce que, dans les pays ou un 
serment est exige, il ait pr8té ce serment dans 
l'assemblée, a moins qu'il ne l'ait prete par 
écrit, ou, selon l'usage francais, a la séance 
solennelle de i'ouverture de la session. 

entier, d'un arrondissement, etc. Cette dis- 
tinction essentielle se presente frkquemment. 

C'est ainsi que des irrégularités dans la 
forme, telles que celles qui affectent la com- 
position du bureau électoral, la forme des bul- 
letins de vote, le mode et la durke du scrutin, 
le dépouillement des votes, etc., ne sont ad- 
mises comme moyen de nullité que lorsqu'el- 
les out assez de génkralitk pour avoir agi sur 
le  résultat du scrutin. 

11 en est de meme du vice d'incapacitk de la 
part des électeurs. Quant aux kligibles. leur klec- 
tion est essentiellement vicieuse, s'ils ne réu- 
nissent pas toutes les couditions exigées par la 
loi pour qu'ils puissent etre l'objet des suffrages. 

La Chambre apprécie les faits qui sont allk- 
gués comme devant entaclier une klection; ce 
sont principalement les fraudes comises a l'in- 
tkrieur ou aii deliors du collége, les violences ou 
intimidations, les manoeuvres frauduleiises pra- 
tiquees par les candidats ou leurs partisans, 
les actes de corruption, l'irnmixtion abusive de 
l'autorité. 

Les faits dknoncks A la Chambre, lorsqu'elle 
vériíle les pouvoirs de ses membres, lui sont 
soumis par la voie oflicielle des proces-verbaux 
d'élection, ou par des rkclamations d'électeurs, 
ou Dar des orotestations. uersonnelles ou col- 

L'assemblée est juge souverain de toutes les leccves. ~e~~ro tes t a t ions~non~mesnemér i t en t  
uuestions que ueut ~résenter  la vérilication aucune confiance: l'assemblee ne s'arrete uas 
des pouvoik. SI elle n'est pas édifike sur la 
légalité d'une élection, sur les faits qui ont 
éte dkbattus i cette o,ccasiou, elle peut de- 
mander au gouvernement tous les renseigne- 
ments dont elle a besoiu. On lui s conteste le 
droit de procéder elle-meme a uue enquete, 
de faire comparaitre devant elle des tkmoins, 
d'appeler des fonctionnaires publics; ce droit 
a été présenté comme un empiétement sur le 
pouvoir exkcutif. Toutefois, le droit d'enquete 
parlementaire, pratiqué depuis longtemps en 
Angleterre, est assez gkueralement admis en 
principe. Dans la pratique on en use avec ré- 
serve. La Chambre n o m e  une commission 
d'enquete devant laquelle les investigations se 
poursuivent, et qui prend les mesures néces- 
saires pour arriver a son but. Quand l'instruc- 
tion est terminke, i'assemblée discute et vote. 

Les irrégularités qui peuvent entralner l'an- 
nulation d'une election tiennent a la forme ou 
au foud des opérations électorales. Dans les 
pays ou le corps electoral est peu nombreux 
et ou le vote a lieu dans un seul ou dans plu- 
sieurs colléges en petit nombre, l'influence de 
l'inobservaiion des formes, ou celle des faits 
de nature a entacher l'election pouvant s'exer- 
cer plus aisement, les assemblées se moutreut 
souvent disposées a admettre les contestations 
sur la validitb; mais dans les pays ou, comme 
en France, le suffrage est si étendu qu'il prend 
le nom d'universel, et se trouve réparti entre 
un grand nombre de colléges, il devient difi- 
cile de peser sur toutes les parties de la masse 
blectorale, et si  on vote par commune, les nul- 
lités qui vicient les élections d'une ou de quel- 
ques comunes  ne sanraient faire annuler l'é- 
lection de toute la circonscription, d'un canton 

non plus a des signatiires sans authenticfié, 
iion attestées comme sinceres et véritables par 
les autorités locales. 11 ne sufit pas qu'elles 
émettent des assertions vagues; il faut qu'elles 
knoncent des faits prkcis, non contredits par 
des actes ou des tkmoignages authentiques et 
qui, s'ils Ctaient prouvés, seraient de nature a 
vicier l'election. On suit les memes rkgles d'ap- 
préciation quand il s'agit d'admettre ou de re- 
jeter une demande d'enquete. 

Quand, apres avoir pris tous les moyens 
d'information, aprks avoir bpuisé la discussion, 
l'assemblée a vote soit la validation, soit l'an- 
nulation d'une élection, sa dbcision est déflni- 
tive, et personue ne peut plus &re admis a la 
conlester. A. GRVN. 

VERMONT. Voy. fitats-Unis. 

VERTUS CIVIQUES. Montesquieu déíinit le 
civisme: al'amour des lois et de la patrie n. ii 
fait cependant une diffkrence entre le civisme 
et le patriolisme; le premier n'est aux yeux de 
cet écrivaiu que a le respect de I'ordrc et le 
désir des avantages les plus utiles au pays u; 
l'autre est nl'klan naturel aux grandes Ames, 
aux imaginations ardentes qu'enliamme l'iunour 
de la patrie u .  - « Ce sentiment, ajoiite-t-il, 
demande une préfkrence conlinuelle de I'intD 
ret public au sien propre. o 

Les vertus civiques consisteraient donc et 
sc résumeraient dans l'amour de cet &re col- 
lectif qu'on appelle la patrie et dans le respect 
des lois; i'oubli et meme l'immolation de l'in- 
téret privé au commun intEret serait la consé- 
cration de ce sentiment et lui donnerait le ca- 
ractere spbcial de vertu. 
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Parmi les vertus du citoyen, il me faut placer sa vie physique se composent d'assimilation 
en premiere ligne le sentiment de la dignitk d'kléments extérieurs et de résorption de ces 
en soi et dans autrui et l'amour de la liberte. m h e s  elements modifiés par sa personnalite. 
L'indépendance morale, la faculte de rksistance C'est a ce titre que le progres des autres, leur 
aux entrainements cornmiins aux majorités me satisfaction, leiir épanouissement et leur paix 
paraisscnt plus precieuses et utiles al'associa- lui sont aussi indispensables que son propre 
tion nationale que l'aveugle passion qui fait perfectionnement. De la découlent, avec une 
épouser ses col&res, sea velléités d'agrandis- conception plus haute de sa destide, des qua- 
sement et de domination. C'est dire que les lités et des vertus dont la pratique constitue 
vertus civiques ont leur source dans les vertus pour ses relations avec ses semblables, la sa- 
privées et que tant valent les individualites, gesse. Les vertus civiques consistent donc: 
tant vaut la patde. 10 dans le respect de soi-meme et des autres, 

La conscience humainc s'est individualisbe, c'est-a-dire la dignite réciproque; 2 O  dans l'o- 
si je puis m'exprimer ainsi, et chose bizarre, béissance raisonnee a des lois et des adminis- 
par cet acte d'indépendance, elle s'est plus trations constamment modiflables; 3 O  dans la 
rapprochée de l'idéal humain rlu'en restant recherche de la verite sous toutes ses formes; 
fidkle aux préjugks patriotiques. Quand, au lieu 40 dans I'arnour de la justice sans distinction 
d'épouser absoliiment et sans ai'riere-pensée de sexe, de races, de nationalités et de castcs; 
les querelles nationales, clle se prononce pour 50 dans i'échange loyal des services et le strict 
i'objet mkme des attaques du pays au nom accomplissement des engagements librcment 
d'une rnorale et d'un droit supérieurs, toutes consentis. Voy. Citoyen et Esprit public (2= 
les notions des vertus civiques semblent ren- partie). 
versées. En effet, autrefois le devoir par ex- Lapratique des vertus civiques, c'est I'hy- 
cellence du citoyen c'ktait le dévouement giene morale, elle est plus indispensable en- 
aveuglc la nation, il fallait adopter, chérir core a la civilisation que I'immense deploiement 
ses erreurs, verser son sang pour ses projets d'activite qui cré,e la richesse des nations. 
ambitieux, faire taire en son cceur tous les F. EDOUARD HERVÉ-THÉVENARD. 
sentiments hurnains et, par une férocité spe- 
ciale qu'on taxait de sublime, immoler jusqu'a VETO. C'est le droit de s'opposer B la forma- 
ses convictions et ses vertus sur l'autel de la tion de la loi ou a son exkcution. Le veto du 
patrie. En s'élevant, notre esprit s'est dégagé tribunat a Rome, celui de chaque noble dans 
de ces grands entralnements, et il sernble qu'a la dicte de Pologne, constituaient un moyen de 
proportion notre ame s'est arnoindrie et qu'a- résistance légale. Le veto que les constitutions 
pr6s s'ktre purgee de son héroisrne, clle ait imitees de la pratiqne anglaise accordent au 
perdu, avec la passion, le mobile dcs grandes pouvoir executif, a plutbt le caractbre d'une 
vertus. Faut-il gémir ou admirer? - 11 faut garantie, destinee a assurer l'équilibre des 
comprendre: les vertus, comme les idées, sont pouvoirs. Entre l'ancien veto (romain, polonais) 
progressives et les preceptes de la morale per- et le veto moderne, il y a cette différence que 
sonnelle et collective sont, comme tout ce qui le premier n'avait pas de correlatif, tandis que 
vit, modiliables et persistants seulement par la le second en a un : la sanclion. Les tribuns ne 
faculté de transformation. sanctionnaient ni les lois ni les sénatus-con- 

Les vertus civiques subissent donc aujour- sultes. Pour qu'une résolution devfnt Ioi, il 
d'hui u w  transformation profonde. Le respect sufisait qu'ils ne protestassent pas. Dans les 
de la loi reste fondamental, mais a la condition constitutions rnodernes , Ic veto n'est que Ie 
que la loi n'empiete pas sur les droits person- refus de saiiction. C'est par le droit de sanc- 
nels queje considere comme placés au-dessus tionner les lois comme par le droit d'initiative 
de la réglemcntation collective. Dans le cas (exclusif ou partagé), que le pouvoir exkiitif 
contraire, la fermeté d'imc, l'indépendance participc au pouvoir législafif. 11 serait plus 
d'esprit qui protestent contre toute iisurpation exact, quand on parle des constitutions mo- 
tentée par le  pouvoir exécutif, fiit-elle sanc- dernes, de dire: le reius de sanction, que le 
tionnee par le pouvoir législatif, sont des ver- veto. 
tus, tandis que la soumission aveugle a tous Le droit de sanction et de refus de sanction 
les caractei'es de la Iicheté et de l'abdication n'cst, si i'on considere son origine, qu'un des 
civique. Voy. Résistance (Droit de). attributs de la puissance royale, qui possedait 

Certes daiis les epoques de transition comme autrefois la plénitude du pouvoir Iégislatif. La 
celle que nous traversons, il est trop d'esprits théorie a suivi les faits, et plusieurs constitu- 
portés a se croire dégages de tout lien social, tions ont donnk au prince le veto comme une 
de toute obligation morale ou politique, parce attribution nécessaire, plut6t qu'elles n'ont 
que la notion du droit est rendiie incertaine respecté dans sa sanction un reste de ses an- 
par le travail qui s'accomplit d a n ~  les conscien- ciennes prérogatives. al1 faut, dit Benjamin 
ces; mais ce sont la des maux inevitables, des Constant, que l'autorite chargee de veiller a 
crises qui sont pour les sociktés ce que sont l'execution des lois ait le droit de s'opposer ti 
pour les individus la naissance et la mort: une celles qu'elle trouve dangereuses, parcequ'au- 
forme douloureuse de la rénovation. cun pouvoir n'exécute a\.ec zele une loi qu'il 

L'homrne a deux modes d'existence, l'un désapprouve: autrement il est bienf6t sans 
personnel, l'autre civil; il vit autant par le mi- force et sans considération; ses. agents lui 
licu social qu'en liii-meme Savic sociale comme désob6issent dans la secrete penske de ne pas 

11. C; 9 



1090 VETO. 

lui déplaire. Enljn, lorsque le prince concourt 
a la formatiou des lois et que son consente- 
ment est néccssaire, leurs vices n'arrivent ja- 
mais au meme degré que lorsque les corps re- 
prhsentatifs décident sans appel. parce que le 
prince et  les ministres out I'expérience des 
effets qu'une loi peut prodiiire.18 (Cours de 
polilique constitutionnclle , t .  P.) 

a Dans le gouvernement mixte dit Filangieri, 
l e  roi étant consideré comme l'un des trois 
corps qui le composent, il est juste qu'il ait 
l'autorité négative, c'est-a-dire le pouvoir de 
s'opposer auxrésolutionsdes deuxautres corps: 
d'abord parce que la coustitution dii gouverne- 
ment exige l e  concours iinaiiime de ces trois 
corps pour i'exercice de la piiissance législa- 
tive; ensiiite parce que s i  ce droit n'appartenait 
pas au roi, la puissance exécutive pourrait etrc 
anéantie par la puissance législative, qiii n e  
trouverait aucun obstacle a son usurpation. » 
(T. Ier, p. 64, édition de 1840.) 

Le veto est absolu, quand la saiiction du 
roi cst indispensable a la formation de  la loi; 
suspensif, quand malgré un oii plusieurs refus 
de sanction, le projet, présenté de nouveau 
par la législature ou par une Iegislatiirc siii- 
vante, a force de  loi, sans le conscntemcnt du 
prince. On imagine aisémen t que les princes 
qui octroieiit une coiistitution se  réservent le 
veto absolu. Cependant i'empereur du Brésil, 
dans les chartes qii'il a octroyécs, n'a con . 
servé que le veto suspensif. On cornprend de 
meme qiie les constilutious delibérées par les 
assemblees seules n'accordent le plus souvent 
au prince que le veto suspcnsif, et que les 
constitutions faites en commun entre le prince 
et  les cliambres lui accordent tant6t i'un, tan- 
t6t l'aiitre. 

Le veto suspensif donne en réalité la puis- 
sance lbgislative tout entibre aux assemblees, 
puisqu'elles décident en dernier ressort et font 
prévaloir leur volontc aprks un délai plus ou 
moins loug. 

Le veto absolu donne au prince une part 
dans le pouvoir législatif, et cette part varie 
selou le nombre ct le modc de nouiination des 
assemblées. S'il u'ya par exemple qu'une seule 
assemblée, le pouvoir législatif, au moyen du 
veto, s e  trouve partagé également entre l e  
prince et  l'assemblée. S'il y en U deur ,  toiites 
deiix klcclives, le roi n'a plus qu'un tiers du 
pouvoir législatif. Sil'une est éleclive et I'autre 
composke de dignitaires noinrnés a vic par l e  
prince, celui-ci regagne, en fait, les deiix tiers 
du pouvoir législatif. (Voy. Pairie.) 

Le veto est absolii en Angleterre, mais il y a 
pres de deux siecles (1 689) que la Cuuronne n'a 
usé de ce privilége. Dansles autres monarcliies 
constitutionnelles on ne t r o u ~ e  que tres-peu 
d'exemples de I'usage du veto. Commeiit, en 
eKet, des ministres, qui sont entendus dans les 
cliambres, qui peuvent y donner toutes les ex- 
plications, qui disposent d'une majorité favo- 
rable, poiirraient-ils faire repousser par le roi 
uiie loi qu'eur-mbmes ils n'auraient pas réussi 
ci fiiire rejeter par l'assernblée? Vaincus dans la 
discussion, prendraient -ils pour nl[irna ralio 

I'irresponsable volontk royale? D'ailleurs, la po- 
litique des ministres devant toujours, d a n ~  la 
tlikorie constitutionnelle, &tre i'expression de la 
volontd dii pays, s'il y a désaccord, on est a 
m&mc dc le faire cesser, soit par le changement 
du ministere, soit par lo dissolutioii de i'assem- 
blke; de sorte que la loi soit exkciitéc par des 
niinistres qui y adhBrent sincbrement, ou que 
la question soit jugée par iine autre assemblée 
et par la iiation. Aii  contraire, un refus absolu 
de sanctionparalyserait l'action des cliambres et 
rendrait les ministres iinpopulaires. On s e  place 
ici, bien entendu , dans 1'hyl)othCse d'un gou- 
vernement représentatif ou I'initiative des lois 
appartient au pouvoir législatif. Quaiid le prince 
aseul  cette initiative, il est clair qu'il n'a nul 
hcsoin du veto. Ce sont alors les asseinblées 
délibc'rantes qui en font usagc en rejetant les 
projets de loi que le pouvoir exkulif leur pré- 
sente; l e  droit de repousser la loi, entre les 
mains des assemblkes, constitiie vkritablement 
un seto absolu. II est saiis exeinple qiie les 
assemblees Iégislatives n'aient eu qii'un droit 
de veto siispensif, c'est-a-dire que le pouvoir 
exbciitif ait pu ,  en vertu de la Constitution, 
imprimer , par sa seiile autorité, le caractere 
de 1oi a un projet repoussé iin certain nombre 
de fois par le pouvoir législatif. 

Denjamin Constant préférait le veto absolu 
au veto suspensif, tant poiir la dignité du mo- 
liarque qiie pour I'exécutiou des lois nikmes. : 
ii I'liisieurs lois, ajoiitait-il, sont importantes .' 
surtout a I'époque ou elles sont faites. C'est 
alors que I'on sent ou que I'on croit sentir leur , 

nkcessité. Le veto suspensif, qiii ajourne a un 
temps éloigné uce loi que ses auteurs disent 
urgente, est une véritable dérision : la question 
s e  dénature; on ne discute plus la loi, ou dis- 
cute sur les circonstances. L'exercice di1 veto 
absolu repose sur une assertion raisonnable : 
s la loi est mauvaise, je la repousse. a L'exer- 
cice du veto suspensif qui s e  borne a dire: u je 
n'adopte telle loi qu'a tclle époque éloignbe, 8 

prend souveiit iiri caractere d'absiirdilé. Les 
auteurs de la loi fixent alors l'attention du 
peiiple, non sur la loi, sur laquelle ils aiiraient 
tort, niais sur I'époqiie qui semble leur donner 
raison. n 

11 semble que Benjamin ~onstaut  ne se soIt 
pas fait une idée bien exacte du veto suspensif. 
Un roi qui ne  posséde que ce droit, ne dit nul- 
lemeiit quand il i'exerce: n je n'adopterai telle 
loi qu' i  telle époque; u il ne  l'adopte pas du 
tout. 11 dit exactement, comme dans le cas du 
veto absolu: n Cette loi est mauraise, je la re- 
pousse. ,) Si iineautrelegislature la represente, 
il ne  I'adoptera pas davantage; la loi s e  fera 
sans son concours. 

La véritable objection contrelc setosuspensif 
serait celle-ci : Comnieiit la constitution peut- 
elle laisser au prince le droit d'ajouruer une 
loi qui paralt bonne a la législature, et qui 
devra paraltre telle i tout le monde au bout 
d'un certain temps ? BIais 11 est facilc de repon- 
dre : Ce droit est moins une par1 laissée au 
pouvoir exécutif dans la confection de la loi. 
qu'un moyeii d'arrbter la precipitalion des as- 
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semblées et de prevenir les mesures funestes : 
la loi neperd,par le veto suspensif, que d'&tre 
ajournee, tandis que le veto absolu a I'incon- 
vénient beaucoup plus grave d'en empbcher 
tout d'abord I'adoption. 

Plusieurs republiques n'ont pas cru attenter 
au principe de la division des pouvoirs en per- 
mettarit au pouvoir exécutif de demander aux 
asscmblées une iiouvelle délibération siir les 
loisqu'elles viennent de voter. Si les assemblbes 
persistcnt dansleur vote, leur résolution aforce 
de loi, meme qiiand le président a le droit d e  
sanction, comme aux Etats-Unis. C'est un veri- 
tablc veto suspensif accordé aii poiivoir chargé 
d'exécuter la loi; en proposant ses objections, 
en signalant les vices d'uiie mesure et les dan- 
gers de son applicalion, il peut en oblenir la 
reforme. La Constitution francaise de  1848 at- 
tribuait an président un droit semblable. 

La tliéorie du veto réciproquement exercé 
par les diffkrents corps de l'Etat, dans lame-  
siire de la raison et du droit, n'est autre que la 
theoiie de la pondération des pouvoirs. Cela sup- 
pose qu'il y a dans le monde autrc cliose que 
la force, et que les rapports sociatix sont régis 
par une loi morale acceptée par les gouver- 
nants et par les gouvernés. Spinosa a dit que, 
suivant la nature, le droit de chaqne homme 
ne  se  determine que par sa convoitise et par sa 
puissance; que cliacun a droit a tout ce qu'il 
peut, ct que celui qui exerce le pouvoir su- 
pr&me a droit a tout ce qu'il veut, autant qu'il 
peut se faire obéir. S'il en était ainsi, il iie faii- 
drait plus parler ni  de veto, ni de résistance 
Iégale, ni de ponderation des pouvoirs ; la forc,e 
serait la mesure de tout, Wais le droit la domine 
malgré ses triomplies passagers. Si les forts font 
qiielquefois leur proie des faibles, du moins ce  
n'est pas, de  meme que les gros poissous man- 
gent les petits. en vertu d'iin droit naturel, 
comme le prétend Spinosa. (Tract. theolog. po- 
lit. C. xvr.) - voy. Btats-Unis , Constitutions 
de  la France , Sanction, Trjbun du peuple, 
Tribunat, etc. EMILE CHÉDIEU. 

VEXATIONS. En fait de prescriptions, de 
contraintes, de formalités administratives, tout 
ce qui n'est pas nécessaire et  Iégal, tout c e  
qui est gratuit et  arbitraire, doit btre qualiflk 
de vexations. Ce sont les mille et une entra- 
ves qu'une théoric mal enteudue peut susciter 
a la pratiqiie, les mille et une tracasseries 
qu'engendre I'esprit etroit et jaloux du fonc- 
tionnarisme, lesmille et une contrari6tCsqu1une 
réglementation excessive impose arix citoyens. 
Vainement une constitution aura reconnu en  
principe la liberte individuelle et le droit ap- 
partenant a chacun d'aller et de venir, s i  
cette liberte et ce droit sont mis i la merci 
d'une police chicaniCre et omnipotente, dont 
les agents s e  considerent, non comme les ser- 
viteurs, mais comme les maitres du public. 
C'est un grave défaut en matiere de  gouverne- 
ment que de négliger , d'abaridonner trop les 
petites-choses aux suba'lternes, sous prétexte 
d'appliquer la maxime : De ?ninimis non curat 
prcclor. On a vu de pelits faits contribuer plus 

qu'on nevoulait le croire auxprbliminaires d'une 
revolution; on voit de  petits abus, de petites 
nerséculions irriter . exas~krer  les individus. 
e t  produire, A un mómeut donné, les effets les 
ulus ficheux. uLes vexations de détail. a dit un  
auteur anglais (W. Paley), aliknent les cceurs de  
laconstitution qui les aut0rise.a Ajoutons qu'el- 
les alienent les esprits du gouvernement qui 
les tolere. L'opposition de certaines gens, Ic 
résultat contraire de certuines élections politi- 
ques, n'ont souvent pas d'autre raison. 

Heureusement un progres sensible s'est dé j i  
opéré depiiis quelques annkes. 

On cherche a simplifier les procedes bureau- 
cratiques; on a presque aboli les passe-ports; 
on a rendii plus expéditives et moins dbsa- 
gréa1)les les formalitks des douanes; on essaye 
de laisser au piiblic plus de  liberte d'allures 
et  de mouvements, on le tient un peu moins 
en bride et  l'oii parvient a obtenir genérale- 
ment plus d'aménité dans les rapports inccs- 
sants que les agents de  I'autorité entretiennent 
avec lui. En un mot, les idées des gouvernants 
et les movurs des gourernbs s'humanisant , I'on 
peiit espérer qu'il viendra un jour ou ces lignes 
qu'écrivait Benjamin Constant en 181 4 cesse- 
ront d'etre vraies: u En France, nos spectaclcs, 
nos fétes sont liérissés de gardes et  de balon- 
nettes; on croirait que trois citoyens ne  peu- 
vent sc rencontrer sans avoir besoin de  deux 
soldats pour les séparer. » 

CHARLES READ. 
11 y aurait beaucoup moins de vexations 

(rkelles ou apparentes) si les citoyens faisaient 
un peu moiiis de rkvolutions, donnaient un peu 
moins de u lecons n , mais dkfendaient. ckacun . 

en ce qui le concerne, leurs droits de toute na- 
ture (meme les droits a la politesse) par lozttes 
les voies Zigaies et avec perskvkrance. 

M. B. 

VIDAME @ice domini). OFIicier qui suppleait 
les év6uues on abbes dans I'administration d e  
leur temporel. 11 régissait leiirs biens, gouver- 
nait leurs fiefs, reudait la juetice pour eux et 
commandait leurs troupes. On les appelait, 
dans quelques pays, avoyers ou avoues (advo- 
cati). Le titre de vidame fut plus tard tout ho- 
noriiique. 11 n'y a plus de vidames. J. DE B. 

VIE MOYENNE. 11 est s i  souvent question 
de vie moyenne et tant de  personnes conside- 
rent cette donnée comme un moyen de  con- 
naltre la prospkrité d'une population, sa com- 
position, sa force réelle ou utile, et on fait des 
emplois s i  variés des diverses combinaisous 
statistiques qui s'y rattachent que nous croyocs 
devoir présenter sur cette matikre quelques 
explications siiccinctes. Nous nous bornerons 
a donner, pour ainsi dice, des déflnitions. 

Vie ntoyenne. - Si nous additionnons en- 
semble le; nombres iudiquant r i g e  de  tous les 
individus morts dans une année quelconque, e t  
que nous divisionsla somme ainsi trouvee par le 
nombre des individus déckdés, le quotient in- 
dique la vie moyenne. Par exemple: 3 individus 
morts a 5 ans ont vécu ensemble 15 ans; ajou- 
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tons 6 ind. de 9 ans = 54 ans, 4 de 20 ans = 80 
etc.; additionnons d'rine part 15 + 54 + 80 
= 149 ans, et de l'autre 3 + 6 $- 4 = 13 
individus; en divisant 149 par 13, on apprend 
que i l  5, a été la vie moyenne de ces indi- 
vidus. 11 est inutile de dire que ces chifies 
n'ont d'autre but que de faire saisir le mode 
d'opkrer. 

Par I'expression vie moyenne on veut dire 
que s i  I'on avait pu repartir uniformément sur 
tous ces individus les annees qu'ils ont vécu 
ensemble, chacun d'eux aurait eu pour sa part 
11 %, ans. A leur naissance les 13 individus 
choisis pour esemple pouvaient espérer d'arri- 
ver cliacun a cet ige. 

Dans unepopulation stationnaire, ou les nais- 
sances et les déces s e  balancent, il meurt tous 
les ans a peu prks le m&me nombre d'indi- 
vidus. Si l'on divise le cliiffre total de la po- 
pulation par le  nombre annuel des décédés, le 
quotient est apeu pres le meme qucla moyenne 
obtenue par le procedé ci-dessus. Ainsi, s i  une 
population de 30 niillions d'habitants compte 
annuellement d'une part un million de naissan- 
ces et  de I'autre un million de dkces, il est 
évident que cliacuu de ces habitants devra vivre 
en moyenne 30 ans , et te1 serait a peu pres le 
résultat du calcul qii'on appliquerait aux Iges 
du million de décédés. Mais les populations 
sont rarement stationnaires, el si  l'on voulait 
troiiver rapidement la vie moyenne d'une na- 
tion, on devrait diviser le cliiffre de la popu- 
lation par la moyenne entre les décks et  les 
naissances. Nous devous cependant faire re- 
marquer que le  résultat n'aiirait yu'une valeiir 
approximalive, mais suítisante pour les com- 
paraisons. 

Loi de la mortalite'. - Cettc loi indique com- 
bien d'individus, sur un nombre donné de nais- 
sances, arriveroxit un hge determiné. On a 
construit des tables pour faire connaitre com- 
bien, sur 1,000 enfants nés dans une année, se- 
ront encore en vie a l'age de 1 an, de 2 ans, de 
3 ans et ainsi desuite jusqu'a 100 ans. Le terme 
de loi nous paralt mal clioisi, puisque i'échelle 
diffhre d'uii pays et  d'une annee ou d'une pé- 
riode a l'autre, mais ne nous arretons pas aux 
mots. (Voy. Statistique.) Voici, a titre d'exem- 
ple, la table de Déparcieux completée, extraite 
de I'Annziaire d z ~  Bureau des longitudes. 

Loi de la  ntortalité ea Frunce, suivant la Table 
de De'parcieux, complktée dans Zcs premieres 
années. 

AGEü. 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 - 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
50 

60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
fi2 
83 
84 

v i v m ~ s  
B chaque 

Bge. --- 
879 
872 
866 
860 
854 --- 
848 
842 
835 
828 
821 --- 
814 
806 
798 
790 
782 --- 
774 
766 
758 
750 
742 --- 
734 
726 
718 
710 
702 - 
694 
686 
678 
671 
664 --- 
657 
6 j 0  
643 
636 
620 --- 
622 
615 
607 
509 
590 --- 
581 
571 
560 
549 
538 --- 
626 
514 
502 
489 
476 --- 
463 
450 
437 
423 
409 --- 
305 
380 
364 
347 
329 --- 
310 
291 
271 
251 
231 --- 
211 
192 
173 
154 
13G --- 
118 
101 
85 
71 
59 

soniix 
dos 

vivanu. 

41,651 
40,772 
39,900 
39,034 
38,174 

37,320 
36,472 
35,630 
34,795 
33,067 

33,146 
32,332 
31,526 
30,728 
29,938 

29,156 
28,382 
27,616 
26,858 
26,108 

25,366 
24,632 
23,906 
23,188 
22,478 -- 
21,776 
21,082 
20,396 
19,718 
19,047 

18,383 
17,726 
17,076 
16,433 
15,597 

15,168 
14,546 
13,1131 
13,324 
12,725 

12,135 
11,554 
10,!J83 
10,423 
9,874 

9,336 
8,810 
8,206 
7,794 
7,305 

6,829 
6,366 
5,916 
5,479 
5,056 

4,647 
4,252 
3,872 
3,508 
3.161 

2,832 
2,522 
2,231 
1,DGO 
1,709 

1,478 
1,261 
1,075 

902 
748 

612 
404 
3!13 
308 
237 

DuRdk DE 

Moyenno. 

Ans. Mois. 
46 11 
46 3 
45 7 
44 11 
44 2 

43 6 
42 10 
48 2 
41 6 
40 10 

40 3 
39 7 
39 O 
58 5 
37 9 

37 2 
36 7 
35 11 
35 4 
34 8 

34 1 
33 . 5 
32 9 
32 2 
31 6 

30 11 
30 3 
29 7 
28 11 
28 2 

27 6 
26 0 
26 1 
25 4 
24 7 

23 11 
23 2 
22 5 
21 9 
21 1 

20 5 
19 9 
19 1 
18 6 
17 10 

17 3 
16 8 
16 O 
15 6 
14 10 

14 3 
13 S 
13 O 
12 5 
11 10 

11 3 
10 8 
10 2 
9 7 
9 1 

8 8 
8 2 
7 9 
7 4 
6 11 

6 6 
6 1 
5 9 
5 4 
5 O 

4 8 
4 5 
4 1 
3 10 
3 6 

LA VIE 
P 

Probable. 

Ana. Mois. 
51 10 
51 1 
50 3 
49 6 
48 9 

47 11 
47 2 
46 5 
45 8 
M 11 

44 2 
43 5 
42 9 
42 O 
41 3 

40 6 
30 10 
39 1 
38 4 
37 7 

36 10 
36 1 
35 3 
34 6 
33 9 

33 O 
32 3 
31  5 
30 8 
20 10 

20 O 
28 3 
27 5 
26 7 
25 9 

24 11 
24 2 
23 4 
22 7 
21 9 

21 O 
20 3 
19 7 
18 10 
18 1 

17 5 
16 8 
16 O 
15 4 
14 8 

14 O 
13 4 
12 7 
12 O 
11 4 

10 8 
10 1 
9 6 
9 O 
8 5 

7 11 
7 6 
7 O 
6 7 
6 2 

5 9 
5 4 
4 11 
4 7 
4 3 

4 O 
3 9 
3 7 
3 3 
2 11 
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intellectuelle. Noiis n'avons eníln aucune in- 
tention de traiter de nouveau ce que nous avons 
exposé aux mots Capitale et Population, nous 
nous proposons seulement de présenter quel- 
ques considérations siir les rapports entre les 
villes et les campagnes. Nous envisagerons ces 
rapports au point de vue : lo legal. Z0 econo- 
mique et 3O politique. 

1. Actuellement, i1 n'y a gukre en  France de 
différence entre les villes e t  les villages; les 
unes e t  les autres sont des communes. La loi 
n e  mentionne que rarement les villes. 11 en cst 
question au  Code Napoléon a I'article 663, ou 
il s'agit du mur mitoyen, et  on en retroiive la 
trace dans les reglements sur  la voirie parce 
qu'ils datent pour la pliipart du sikcle dernier. 
BIais dans d'autres pays les différences sont ou 
ont été plus profondes e t  ont molivé des dis- 
positions législatives spéciales pour les unes 
et les autres. Généralement, jusque dans ces 
derniers temps, une foule d'industries etaient 
réserrkes aux villes, qui jouissaient en meme 
temps d'une organisation municipale plus in- 
dépendante et d'une reprksentation spéciale 
aux chambres. Cetle reprksentation spéciale 
peut tres-bien se justifler; les villes ont soii- 
vent des iutérets autres qiie les campagnes, 
elles sont animées d'un esprit différent, et il 
faut que tons les intkrets, toutes les opinions 
importantes par le nombre de leurs adlikrents 
soient représentés dans l'assemblée nationale l. 
L'autonomie municipale plus étendiie que quel- 
ques ~ t a t s  ont accordée auxvilles s e  justiíierait 
au besoin par la concentratioii des lumiéres; 
le pretexte qui fait tenir les commiines en tu- 
telle n e  s'applique qu'aux villages et autres 
petites localités. En France les grandes com- 
muues n'ont pas des attributions municipales 
plus étendues que les petites; les plus gran- 
des sont meme soumises a une loi de suspi- 
cion, qui les prive d'une partie de celles dout 
jouissent les autres villes. Aiusi ni Paris, n i  
Lyon ne  nomment leurs conseillers munici- 
paux, et  dans les villes de 40,000 habitants 
et aii-dessus une partie des attributions du 
maire ont éte reportées au préfet. Les autres 
différences légales qui existent, non entre les 
villes et les campagnes, mais entre les com- 
munes peu ou Ires-peuplées, sont d'une natrire 
ílscale et ont pour but uuique de rendre plus 
proportionnelle la répartition des impdts. 

Le larif fiscal, qrii par son inhgalité appa- 
rente tend a prodnire l'égalité rkelle, semble 
inattaquable, du moins en principe; maia l'ad- 
ministration des villes e t  celle des villages de- 
vraient jouir de la meme liberté. S'il y a moins 
de lumikres dans les villages, la t iche y est pliis 
simple. Et si la liberté devait laisser quelques 
localités en arrikre siir la moyenne des com- 
munes, ce  qui n'est pas certain, cet incoiive- 
nient nons parait largement compense par les 
avantages gknéraux d'une organisatiou libérale. 

1. Par cette raison il nons semble difficile d'expli- 
quer que des villoa soient dbcouy6es et qu'on ac- 
couple des quarticrs urbains S des communes ru- 
ralea. De cette fopon, ou la ville ou la campagne 
n'aura pas le reprbsentaut de son choix. 

11. On n e  croit plus. comme au moyen %e, 
que I'industrie doive etre renferrnke dans les 
villes ; les lois qui en interdisaient l'exercice 
dans les campagnes son1 presque partout abo- 
lies ; il est meme des industries modernes que 
leur insalubrité a fait reléguer entikrement 
hors des cités. I a i s  si la loi n'intervient plus 
pour établir ou maintenir une situation factice, 
des priviléges contre nature, des restrictions au 
travail, il n'en est pas moins vrai que la nature r 
des choses a établi une différence entre les 
villes et  les campagnes. Les habitants des 
communes rurales ont pour attribution de cul- 
tiver le sol et  d'en tirer nos alirnents et nos 
matikres premieres; les habitants des villes 
transforment ces matieres premieres et en font 
des produits d'uneutilité immédiate. L'iiidustrie 
s'est domiciliée de prkférence dans les villes, 
parce que la plupart de  ses brauches s e  tien- 
neut: il faiit que le cliarron, le forgeron, le 
tauneur, le sellier , le peintre et  tant d'autres 
combinent leurs travaux pour que le carrosse 
puisse entrer dans la cour du seigneur. Cha- 
que artisan, en outre, a besoin d'un certain 
nombre de clients pour subsister, et ce nom- 
bre se trouve rarement daiis iin village. Les 
habitants de la campagne qui emploient les 
produits de ces arlisans, les achetent en ap- , 
portaut leurs denrées au marche de la ville. . 
Le cultivateur trouve d'ailleurs son profit dans 4 
cetle combinaison, si elle est librement con- i 
sentie; l'objet qii'il achete est mieux fait et 
moins cher que s'il avait Btk fait dans le vil- 
lage et  il peut I'eclianger contre son siiperílu. 
Tels sont, en resumé, les rapports bien con- 
nus entre les villes et les campagncs: les unes 
et les autres ont leurs produits particuliers et 
s e  servent mutuellement de  débouclié. 

Quelle est la proportion ratioiinelle entre 
ces deux catkgories de producteurs? Cetle pro- 
porlion varie d'uii pays j. l'autre : ici ce sont 
les ciiltivateurs, la les industriels, qui sont les 
plus nonibreux. Certaines personnes aiment 
assez dire de leur contrée qu'elle est aessen- 
tiellement agricole~i (aoy. t. 1, p. 1068) ; d'autres 
trouvent qu'un pays est d'autant plus riclie 
que les maniifaetures y sont plus nombreiises. 
Pour noiis, nous n'examinerons pas si les bras 
ou les jambes doivent Ctre les plus longs,mais 
s i  les uns et les autres ont des proportions 
avantngeuses. Or, ces proportions ne ressor- 
tent pns d'un mrsurage et ne peuvent pas ktre 
tarifées par centimetres et millimetres ; on 
apprkcie les membres par les services qu'ils 
rendeilt. De meme poiir les rapports entre I'a- 
griculture et I'industrie. Si ellessont prospkres, 
l'une et I'autre, toiit est pour lemieiix: si I'une 
ou l'autre souffre - abstraction faite des cas 
accidentels - il y a lieu d'en recliercher les 
causes et  d'aviser. Si la souffrance vient d'une 
répartition qui PARAIT (il faiit y regarder a cent 
fois avant de  dire qui EST) irrationnelle, désa- 
vantageuse, il faut commencer par kcrire dans 
la loi, en lettres de feu, que la libcrtd indavi- 
duelle est sacrde, et puis ..... il faut faire de la 
mkdecirie expectante: laisser agir la nature des 
choses. Soyez sur que la iiafurc des choses a 
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plus d'esprit que tout le monde, qui, de  son 
cbté, en a dBji plus que vous et moi, voiis l e  
savez. Lanature des choses est non-seulement 
l'intelligence mkme, elle est encore toute- 
puissante. On a dit que laisser fa i rc  etait un 
précepte commode et facile; c'est une erreur, 
il est tres-difficile a pratiquer, car il exige une 
grande force de caractere. Laissez donc dc sang- 
froid sortir l e  ble ou entrer les cotonnades lors- 
qu'il vous semble avantageux et  legalement 
possible de l'ernpeclier I 

Cependant, tout en respectant la liberté in- 
dividuelle, on pourra quelquefois adoucir les 
transitions. Quand les deux plateaux d'une ba- 
lance sont inégalement charges, on rétablit le 
niveau, soit en btant de I'une, soit en ajoiitant 
a l'autre. En thBse generale, noiis n'aimons 
pas qu'on bte, nous preferons qu'on ajonte. 
Ainsi, si I'industrie paraissait exagérée, gar- 
dez-vous de la diminuer, de I'entraver , mais 
efforcez-vous de  stimuler les progrés de l'agri- 
culture. Le meilleur stimulant, sans doiite, 
consiste en une population industrieuse qui 
achéte a bon prix les produits agricoles, mais 
ce n'est peiit-&re pas le seul. Dans tous les 
cas, il importe de  s'abstenir de toute inter- 
vention lorsqu'on n'est pas siir que le moyen 
mis en avant aura le resultat desire. 

Ceci s'applique, entre autres, a iine question 
qu'on entend souvent débattre depuis quelqiie 
temps, noiis voulons parler de  la desertion 
des campagnes. C'est ici qu'il y a du mbrite 
poiir les cultivateurs a Eaisserfaire. Le moyen 
ige,  que1 ige  d'or n'ktait-ce pas .... poiir le 
seigneur ! Le travailleur était attaclié a la glkbe; 
s'il était surpris en flagrant delit de désertion, 
le doujon lui en dtait l'envie pour toujours. De 
nos jours, i'homme est libre, ilpeut ncliercher 
fortunen que1 que soit le lien de sa'naissance. 
S i l  a del'c'tofe et  de la chance, il s e  fera une 
position ailleurs; s'il a trop compte sur ses 
forces ou sur son étoile, il aura changé de mi- 
sere, et qui sait? la misere urbaine est peut- 
&re plus lourde que la misere riirale. 

Mais trkve d'ironie. Décomposons la ques- 
tion en ses 81Cments. L'industrie a-t-eilc le 
droit d'attirer les travailleiirs par l'appit d'un 
bon salaire? Question bien posbe est h moilié 
résolue. voici I'autre moitié de la solution : Si 
l'industrie peut encore offrir de bons salaires, 
c'est qu'elle n'est pas ciicore saturee de tra- 
vail, c'cst qu'elle n'est pas encore poussee 
jusqu'a I'exchs. Pourquoi I'entraver? D'ailleurs. 
qui aurait le droit de mettre des bitons dans 
les roues de son progres I 

Passons iin autre 61Cment de la question 
que nous etudions. L'ouvrier qui quitte la 
charriie pour la truelle. le rnarteau ou n'im- 
porte que1 outil, a-t-il tort d'améliorer sa posi- 
tion? - Voiis pensez qu'il ne I'ameliore pas. 
- C'est probable ; mais respecte2 sa liberti:, 
n'est-il pas responsable de I'emploi qii'il en  
fait? s'il fait une faute, il I'expiera. Vous ne  
poiivez, n i  ne voulez, l e  réduire au servage. 

Mais i'agriculture manque de bras l vous 
Ccriez-vous. Et d'abord si le salaire offert par 
I'agriciilture n'est pas assez &leve pour reteiiir 

I'oiivrier, c'est que les travailleurs s e  font en- 
core trop de  concurrence. L'agriculture est 
toujours sllre de vendre ses produits, yourquoi 
craint-elle la hausse des salaires? Du reste 
n'a-t-elle pas la ressource de perfeclionner ses 
procédés, d'introduire des machines, de ma- 
niCre a rendre le travail plus productif, et par- 
tant, susceptible d'&tre niieux rPtribu6. Tout le 
reste est irnpuissaut. Que d'expedients n'a-t-on 
pas proposes pour retenir chez lui l'ouvrier agri- 
cole I Jusqu'a la construction d'un théitre dans 
chaque village ou dans chaque cantou .... al> 
uno disce omizes. 

11 reste encore un Blémeut a examiner. Ne 
craignez-voiis pas que les villes acquierent une 
importance disproportionnee ? Comment savoir 
qu'uneimportance est disproportionnée? Quand 
on nous aura donné une bonne réponse a cette 
question, nous aurons le temps d'examiner s i  
un  fort accroissement des villes est utile ou 
nuisible a la civilisation, a la chose publique. 
En attendant, nous croyons que l'immigration 
cessera ou se  ralentira lorsque les villes seront 
saturées de travail. Alors, l'ouvrier n'appellera 
ni frere, ni  saeur, ni cousin, ni  cousine, ni 
pays, nipayre,  pour prendre leur part au g i -  
teau urbain; il leur conseillera de rester chez 
eux, de ne pas s'exposer a la misere. On n'en 
est pas encore la, nous n e  craignons donc pas 
l'exces d'importance. La craindrions-nous, que  
noiis n e  saurions pas l'cmpecher sans violence. 
Quand le flux aura atteint son point culminant. 
le reflux commencera tout seull. La scule 
chose a faire, c'est 10 de n e  pas surexciter I'im- 
migationpar des encouragemenls; et Z0 de dimi- 
nuer le contingent annucl de I'armke; les jeu- 
nes soldats n e  prennent que trop souvent dans 
les garnisons des habitudes qui leur font perdre 
le goiit de la vie rurale. 

111. En comparant les vllles et les campagnes 
au point de vue politique, nous sommes frappé 
d'un point. Les campagnes représentent ,siir- 
tout la conservalion, les villes surtout lepro-  
gres, le liberalisme. Nous prions le lecteur d e  
retenir que nous avons dit SURTOUT, car ~ O I I S  
n e  pouvons pas rCpCter cette reserve a cliaque 
phrase de notre raisonuement. Le cultivateur 
est conservateur, parce que la culture ne con- 
nalt qiie des prockdés lents et que le succes 
de son travail dépend en grande partie de for- 
ces naturelles, de saisons sur lesquelles il n'a 
aucune influence. 11 est oblige de s'exercer a 
la patience, il est habitué a voir sa volante 
rester impuissante. - Nous ne liii reproclions 
pas I'esprit de routinel - Le cultivateur, en  
ontre, s'il ne  demeure pas dans des fermes 
isolées, habite de petits centres de population 
ou les faits sont peu varies; la les jours s e  sui- 

1. sommes-nous bien sQrs qne lea villes ~'accrois- 
sent trop vite. Elles s'accroissent plus vite que I'en- 
semble de la population; mais qui vous prouvera 
qu'elles n'ktalent pas au-dessous du niveau? Quei eat 
le rapport rationnel entre la popnlation des villes e t  
celle des campagnes? Ce rapport diffbre- d'un paya 
A l'autre; i l  atteint eon maximum en Angleterre; i l  
descend au minimum en Ruseie. Choi~issez,  si vous 
vonlez, et opposez-vous a la nature des cboses, ni 
voiia pouvez. 
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vent et  s e  ressemblent, et I'uniformitb de  Sa 
vie n'est pas de  nature 1 lui donner des vues 
larges e t  étendues. Aussi, lorsque le cultiva- 
teur cesse d'etre conservateur, il n e  devient 
pas libéral, mais radical. C'est du plus grand 
nombre, nous le rbpétons, que nous parlons. 

L'esprit liberal s'établit de préférence dans 
les villes, bien qu'il n'y soit pas aussi répandu 
qu'on le pense. Toutefois, I'indiistrie et  le com- 
merce d'une part, les etudes littéraires de 
I'autre, lui sont favorables. Le fabricant et un 
grand nombre d'industriels sont obligéc; d'ktre 
constamment a I'afffit des progres, ils doivent 
suivre les fluctuations des inventions; ils sont 
habitués a compter surtout sur  eux-mCmes, 
siir leur volonté, leur activité, leur énergie. 
Les reglements leur sont souvent genants, ra- 
rement utiles. Les lettrés puisent (ou peuvent 
puiser) dans leurs études toutes les notious 
nbcessaires poiir etre éclairbs. EnOn, une  ag- 
glomeration nombreuse d'hommes donne i cha- 
cun de ses membres une expérieuce de la vie 
qu'auciin autre moyen n e  peut remplacer. 

11 nous semble tres-heureus que la nature 
des choses ait Gréé dans chaque pays les deux 
tendances nkcessaires a toute saine organisa- 
tion politique. Une société doit avancer con- 
stamment, sans moment d'arret, mais elle doit 
avancer avec une sagelenteur. Sans la tendance 
conservatrice, le pays ressemblerait au cheval 

. emporte; sans l'esprit liberal et progressif, il 
serait une borne. MAURICE BLOCK. 

VIN (IMPOT SUR LE). On a examiné ailleurs 
(voy. le mot Imp6t) la question de savoir s i  les 
imp6ts qui s e  percoivent sur  les objets de con- 
sommalion sont justes ou injustes, et, en ad- 
mettant qu'il soit bon d'en établir de  nouveaux 
ou de maintenir ceux qui existent, dans quelle 
mesure la science de  I'economie politique doit 
inspirer les actes du Iégislateur. 11 ne  s'agit 
done ici ni du droit géneral qui greve les con- 
sommations en Prance ou dans les pays étran- 
gers, ni meme de la légitimité du droit spécial 
que siipportent les vins, mais uniqiiement de  
la manikre dout la taxe est perque. 

Avant la Révolution I'imp6t des boissons fai- 
sait partie de ceux que ron désignait sous le 
nom ancien d'Aides et dont le produit, jusqii'en 
1790, avait été mis en fermc par le gouverne- 
ment. 11 n'en est qu'un, la gabelle, qui ait arra- 
che plus de  plaintes aux populations. Aussi la 
Révolution le supprima-t-elle. 11 rapportait alors 
envirou 60 millions de livres, c'est-a-dire un 
peu plus du dixiéme de tout le revenu de la 
monarchie. 

L'AssemblEe constituante, en supprimant les 
Aides par la loi des 2-17 mars 1790, surchar- 
gea la cote fonciere des départements oii la 
vigne était cultivée, mais cette surcharge était 
loin de rendre au Trésor puhlic un équivalent 
de  ce  qu'il avait perdu. En 1804 pour la pre- 
miere fois, une loi de finances, celle du 25 
ventose an X l l ,  rétablit la contribution du vin 
e t ,  durant I'Empire, elle subit deux aggrava- 
tions, l'une en 1806, par la loi du 24 avril, 
I'autre, en 1808, par celle du 25 novembre. 

- VIN (IMPOT SUR LE). 

Pendant les Cent-Jours, seulement, I'Empereur, 1 
preoccupé dri cri : n A bas les droits réunis I r 1 
qu'il avait entendu se  meler aux acclamations '; 
qui saluaient son retour, transforma I'impdt I 

indirect en un impdt direct. La loi de finances i 
du 28 avril 1816 remit les clioses dans leur 
état antkrieur. Au lendemain de la révolution 
de juillet 1830, on criit devoir donner quelque 1 
satisfaction a I'opinion piiblique en rbduisant 
au ticrs les droits du débit au détail. 11 en fut 1 
de m&me apres le 24 fevrier 1848; un décret 
du gouvernement provisoire, du 17 mars, pro- 
nonca la levée des droits de détail a partir du 
i e r  janvier de I'année siiivante; mais des le 22 i 
juin 1848, I'Assemblée nationale déclara qu'ils 1 
seraient maintenus. En 1849, la proposition de : 
la suppression radicale de l'impbt des boissons . 
ayant été faite devant le poiivoir Iégislatif, il í 
fut décidé qu'une commission éfudierait avec 4 
un soin tout particulier la consfitution de I'im- , 
pdt et les moyens de le rkformcr. Le rapport 
d e  cette commissioii, rédigé par M. Bocher, t 
son secrétaire, est un travail fort remarquable. 4 
L'Assemblée constituante, adoptant ses con- 
cliisions, mainlint I'impdt en le corrigeant par i la loi du 20 décembre 1849. Depuis ce temps, 
les lois du 17 mars 1852 et du 26 juillet 1860, . 
y ont encore touché; mais, en réalité, c'est i 
toiijours la loi de 181G, modiílke en 1817 et en 
1824, qui est la base de la perception. 

Le vin, le cidre, le poir6 et l'hydromel sont 
frappks du dioit  de cfrculation, taxe de con- i i 
sommation percue sur celui qui s'approvisionne 
en gros, ou du droit de délail, taxe analogue . 
payée par I'approvisiounement fractionnaire. 
Le droil d'enh.de vient en surcrolt de I'une et 
de I'autre taxe, dans un nombre délerminé de 
centres de population. 

Le droit de  circulation sur les vins n'est pae 
exigible a chaque déplacement, mais la forma- 
lité de la déclaration est nkcessaire toutes les 
fois qu'il s'agit d'un transport. La matikre im- 
posable ne saurait donc échapper au Usc pour 
quelquc petite quantite que ce soit; et il n'en 
counalt pas seulement la masse, mais anssi 
I'espece et la qualité, avec le nom de i'expk- 
diteur, le nom du destinataire et la voie par 
laquelle s'efiectue le transport. Sont seulement 
exceptées de la formalité de la declaratiou les 
provisions dc voyage, a rsison de trois boii- 
teilles par personne, et les boissons achetées 
au détail, et portées a la main par le consom- 
mateur. Encorc est-ce i'usage el non la loi qui 
excepte ces dernieres. 

Le droit de circulation n'est percii qu'une 
fois sur un liquide et  s'applique a toute expe- 
dition d'au moins 25 litres; mais quand une 
expédition est faite i un marchand ou debitant 
pourvu d'iinc licence, il n'y a pas de taxe i 
payer, a la condition que le destinataire sera 
sonmis a l'excrciee, c'est-a-dire a la snrveil- 
lance de la vente au detail, et qii'il payera le 
droit de dktail poiir les liquides qu'il ne pourra 
représenter. La loi exempte de la taxe les bois- 
sons qu'un propriétaire fait passer de son pres- 
soir ou d'une de ses caves dans une autre, et 
celles qiii font partie des redevances d'un fer- 
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mage ou d'un bail authentique; mais il faut que 
ce soit sur le territoire d'un mPme canton ou 
des communes limitrophes. Autrement, il y au- 
rait nécessité de s'assujettir a la prise en charge 
des liquides au lieu de leur destination et de s e  
soumettre a l'exercice pour la constatation des 
dkficits. On ne  paye pas de droit de circulation 
sur les vins envoybs a Paris ou dans les villes 
abonnées au Tr6sor ou enfin expédiks hors de  
Prance. On ne  paye pas non plus pour les vins 
a mettre en vinaigre. 

Le droit de circulation est uniformkment de 
50 c. par hectolitre pour les cidres, les poirbs 
et les hydromels. Pour les vins, on a divise le 
territoire en quatre classes de départements 
qui payent G O  c., 80 c., 1 fr. et  1 fr. 20 c., la 
taxe la plus faible Btant perque l i  oii il y a le 
plus de vignes, et  la plus forte la ou il y en a 
le moins. Ce n'est pas, du reste, cette taxe d e  
circulation qui est la plus ouéreuse partie de 
l'impbt. 

Les quantités inférieures i 25 litres payent 
le droit de détail qui est de 15 p. 100 du 
prix de vente. Cette taxe se  perqoit par i'em- 
ploi d'un systkme de surveillauce qui n'est 
pas sans &re vexatoire. L'exercice atteint en  
effet non-seulement le dktaillant, mais le mar- 
chand en gros dans divers cas, l'aubergiste, 
le restaurateur, le limouadier, quiconque enfln 
peut vendre au détail. Tout vendeur autorisk j. 
ouvrir un débit doit donnor a la régie l'indica- 
tion de ses prix de vente. S'ils sont contestés, 
on en réfkre au maire de la commune, et, en 
appel, au conseil de prkfecture. 11s doivent &re, 
en tout cas, affichés dans un lieu apparent, e t  
le débitant ne peut s'en dkpartir sans aviser le 
burcau voisin. Tout fht contenant uae  boisson 
prise en charge est marqué par les employés, 
et  lorsqu'il est fait une visite de la cave, il faut 
représeuter immkdiatement les quantités re- 
cues depuis la derniere pratiqiie d'exercice, 
avec leurs acquits-a-caution et les quittaiices 
des droits d'entrée et d'octroi. Ponr la facilité 
des constatations, il est interdit de recevoir des 
boissons dans des vaisseaux d'une conteuance 
moindre de 1 Iiectolitre ou supkrieure a 5,  de 
mettre en perce plus de trois pieces d'un meme 
liquide et de distribuer du vin dans des bou- 
teilles ou de remplir un tonneau sans avoir ré- 
clame la présence d'un employe de la régie. 
Quand on contrble les inventaires pour l e  paye- 
ment du droit, lo debitant obtient une remise 
de 3 p. 100 pour les déchets et la consomma- 
tion de famille, sans prkjtidice des boissons 
réellement gatées et  perdues, et de la transfor- 
mation du droit de détail en droit de circulation 
pour les quantités vendues en gros dont il peut 
représenter les congés ou les acquits-a-caution. 

Le droit de détail se paye généralement íi 
la Gn de chaque trimestre. On le voit, il n'est 
jamais percu, en somme, que sur  des mar- 
chandises vendues et  dont le prix de vente 
est realise. Ce n'est donc pas le droit , en tant 
que taxe, qui est genant, ce  sont les forma- 
lités qu'il entralne dans son exécution. Mais 
il est permis aux débitaiits de contracter vis- 
i-vis de la regie des abonnements, soit indi- 

viduels , soit collectifs , pour un temps qui 
peut aller jusqu'a la durke de deux semestres. 
Leur valeur est alors payable d'avance et  par 
mois, une fois le prix fix8. C'est le conseil de 
préfecture qui juge les contestations dans la 
fixation des prix. 11 y a aussi i'abonnement gé- 
né ra lpa r  commune qui rachhte le droit d e  de- 
tail au prix d'une somme papable par vingt- 
quatriemes tous les quinze jours. Fort peu d e  
communes y recourent, par cette sage pensée 
que ce  n'est pas a la genkraliti? des habitants 
de faire les frais d'un imp6t qui ne  doit attein- 
dre que les consommateurs. 

Les villes ont d'ailIeurs un autre moyen d'ob- 
tenir la suppression de i'exercice chez lenrs 
debitants, c'est la conversion des droits de de- 
tail et  d'entrCe en une t a se  unipue aus entrées. 
Elles n e  l'obtiennent toutefois que lorsque leur 
population agglomérke est forte d'au moins 
4,000 ames. C'est sur toutes les villes de cette 
population qu'est établi le droit ordinaire d'en- 
trée. 11 varie de 30 c. a 2 fr. 40 c. l'hectolitre 
pour les vins, et  de 25 c. i 1 fr. pour les cidres 
et les poirés, suivant la double base du chiffre 
de la populafion et  de la classe particuliere du  
departemen t. 

Le payement du  droit d'entrée a lieu au 
nioment m h e  ou entre le liquide, sauf pour 
les destinataires qui jouisseut de la faCiilt6 d'en- 
trepbt. Le propriktaire rkcoltant en jouit tou- 
jours pour sa recolte, quelle qu'en soit la quan- 
tité; le négociant n'y peut prétendre qu'en 
faisant entrer la premikre fois, soit dans un 
magasin public, soit chez lui, avec prise en 
charge, au  moins 9 hectolitres de  vin et 18 de  
cidre ou de  poirb. Les dkbitants n'obtiennent 
la jouissance de l'entrepbt que par tolérauce. 
Si le propriétaire iutroduit chez lui sa rbcolte i 
l'état de  fruit, un  régime particulier lui est 
imposé. 

Nous n'ajouterons a cette analyse aucune 
observation , aucune critique, car il faudrait 
delongsd~veloppementspour reproduire toutes 
les objections qui ont été élevées contre le 
systhme de  I'impbt actuel, e t  leur discussion 
nous entratnerait en dehors des limites d'un 
court article. Disons seulement que si les uns 
désirent simpliíler sans cesse I'impbt et dé- 
grever autant que possible les charges du con- 
sommateur, les autres n e  croient pas que les 
modifications introduites dans le régime de la 
perception, depuis 1830, aient kte rkeliement 
favorables. M. d'Aiidiffret est  de  ce nombre. 
11. Passy, aii contraire, a fait en 1849 de loua- 
bles efforts pour faire accepter 1'Ctablissement 
d'une taxe unique et gknkrale de consomma- 
tion. Ce qui est incontestable, c'est qu'il est I 
regretter que jusqu'ici I'on n'ait pas trouve le 
moyen de remCdier i cette injuste egalitk de  
taxe qui frappe tous les vins a I'entrke de la 
meme mauiere et qui rend s i  cher l e  vin des 
classes laborieuses, tandis qii'elle n'ajoute pour 
ainsi dire rien au prix des vins du riche. 11 est  
impossible que le respect des faits établis siif- 
flsetoujours poiirles maintenir et I'on peiit dire 
d'avance que la reconnaissance du peuple est 
acquise au gouvernement qui opkrern dans le 
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sens de i'équite la reforme de  l'imp6t. Sans 
aucun doute les droits du. Trésor, qui est  la 
caisse commune de tous les citoyens, ne  doi- 
vent &re traités Iégerement par personne, et ,  
sous pretexte de démocratie et de philanthro- 
pie, on serait mal venu a diminuer trop scnsi- 
blement ses revenus; mais ce  n'est pas tant 
de  la somme de I'impdt que de sa repartition 
quc l'on se  plaint et  certainement il doit etre 
possible, sans lui faire produire moins , d'en 
modifler I'économie. 1 

L'Angleterre, qui n e  produit pas de  vio, ne  le 
taxe que dans ses bureaux de douane. La Bel- 
gique I'impose de la meme maniere et au droit 
de  douane ajoute un droit d'accise. C'est aussi 
le regime des Pays-Bas. En Suisse l e  vin ktran- 
gcr est taxé a la douane, et le vin produit dans 
le pays meme supporte aussi di~rers droits, et  
particulierement.un droit d'entrée dans cer- 
tains cantous. Le viii est imposé dans presqiie 
toute i'hllemagne. Nous disons presque toiite, 
car en BaviPre il ne  paye rien. La taxe est as- 
sise sur la production dans la Prusse, la Saxe, 
la Hesse et les Btats tliiiringiens, et  les vigno- 
bles y sont classés comme cliez nous. Aillenrs 
ce n'est pas le prodiicteur, c'est le dkbitant et 
le consommateur que I'on a cherché a atteindre. 
L'Autriche pratique a la fois le droit de  détail 
et  le droit d'entree, les separant ou les réu- 
nissant suivant les localités d'un empire ou s e  
rencontrent des peuplcs s i  divers. Le droit de  
consommation n'existe en  Hongrie que depuis 
1851. A Bade on paye un qiiinzieme de la va- 
leur a I'importation ou du prix de vente, et de 
plus un droit de dkbit. Dans le Wurtemberg la 
taxe est d'un dixieme et seulement perciie 
duns les auberges. En ltalie, les taxes sont 
anciennes et de divers genres, mais Btablies 
surtout a i'entrbe et  sur la consommation. En 
Espagne, le droit est gradué d'apres la popu- 
lation des lieux ou le vin s e  consomme. hlais 
c'est en France que i'impot sur le vin a le plus 
d'importance et que, par consequent, il est le 
plus nécessaire de posséder iine bonne legis- 
lation. L'intéret de 1'État et  celui des particu- 
liers i'exigent egalement. PAUL BOITEAU. 

VIOLENCE. Voy. Porce , RBvolution de 1789 
(la dernibe  note) et  Salut public. 

VIRGINIE. Voy. États- nis s. 

VISIR ou VIZIR,  mot arabe qui signifie 
portefaix et par métapliore un ministre qui 
porte le fardeau du gouvernement. Cette dignité 
date de 750 chez Ies khalifes abbassides et de 
1328 chez les Ottomans. Le graud vizir (vézir- 
azem) est le lieutenant du sultan, les autres 
ministres ne  sont pas ses égaux, mais plutdt 
ses subordonnes. 

1. On ne maintient l'égalith des taxes que parce 
qu'ou n'a pas de moyen certain de graduer la valeur 
des vine. En flxant la taxe A la va1eur , meme avec le 
droit de prdemption, on n'aurait trouvh qu'un pal- 
liatif. La difficult6 n'est pas facile A rhsoudre. E n  
attendant, ona Qtnbli denx taxes, l'une pour les vino 
(ordinaires) en fats, l'autre pour los vlns (flns) en bou- 
Leiller. M. B. 

VISITE (DROIT DE). M. Hautefeuille pense 
que la visite des navires en mer n'est pas, i 
proprement parler, un droit, mais le mode . 
d'exercice de divers droits qui peuvent appar- . 
tenir aux belligérants. 

Voici comment s'exprime Martens: aLe sim- 
ple pavillon neutre arboré par un narire mar- 
chand rencontrk n'ktant pas une preuve siifík- 
sante qu'il n'est pas ennemi, la loi naturelle ne 
peut refuser aux puissances belligkrantes le 
droit de visiter les navires marchands que leiirs 
vaisseaux de guerre ou leurs armateurs rencon- 
trent dans u n  Zieu ouil serait permisde saisir 
le navire ennemi' et par conskquent d'amener 
de  tels vaisseaux, si la prenve qu'ils ne  sont 
pas sujets a conílscation est insufisante. Mais 
d'aprhs le droit des gens iiniversel, ladecision 
du litige survenu entre les sujets des deux 
nations sur la légitimite de cette p i s e  n'ap- 
partiendrait a aucune d'elles exclusivement, 
et a defaut d'un accommodement a I'amiable, 
il faudrait etablir un tribunal mixte pour la 
juger,r (Précis du droit des gens, t. 11, % 317.) . Un na\.ire marchand qui s e  refuse a la visite 
est suspect et court le risque d'etre declare 
de  bonne prise. 
M. Cauchy a raison de dire que irle droit de 

visite n'aurait jamais soulevb d'objections si la 
chose n'allait pas au dela de ce que le mot 
exprimeu. C'est contre les abus qu'on s'est 
eleve, car, comme l e  reconnaissent Hüboq , 
Lampredi, et  i'on peut dire tous les hommes 
impartiaux, le pavillon a Iiii seul n'est pas une 
preuve de la nationalite d'un navire; il faut 
encore savoir s i  le bitiment a droit aux cou- 
leurs qu'il porte. 

M. Cauchy ( le  Droit maritime, t .  Ie: p. 55) 
distingue trois degres de vbrification ou de 
contrdle : 

l o  La production des lettres de mer ou 
acongé du prince., passe-port naval qui in- 
dique la nationalité, le port de  depart et la 
deslination du navire ; 

20 La représentation des chartes parties on 
nolissement, ou se trouveiil déclarées I'ori- 
gine, la nature etla qiiantité des marchandises; 

30 La visite proprement dile ou la recherche 
directe du contenu du navire, la fouille. 

Les deux premiers moyens n'ont pas sou- 
levé de contestation sérieuse , tandis qu'on a 
beaucoup discuté le troisieme. M. Cauchy com- 
pare les deux premiers modes de vkritication 
aux preuves, a l'usage de la procédure civils 
et le troisieme a un commencement d'instrue- 
tion c~imlnelle. La visite proprement dite nous 
paralt egalement un moyen qu'on ne doit em- 
ployer qu'en cas de  souppon de contrebande 
de  guerre ou d'une autre fraude grave. On de- 
vrait en génkral s e  contenter des papiers de 
bord. 

De ce qui precede, S1 resulte d'une mani6re 
assez claire que le droit de visite ne se pra- 
tique qu'en temps de guerre; en temps de paix 
il n'y aiirait lieu a visite, que par suite de 

1. C'est-A-dire hora des mera territoriales d'un gtht 
neutre. (Voy. lers.) 
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conventions particuli&res e l  pour l e  but indi- 
qué dans ces conventions. C'est ainsi que les 
Etats-Unis et l'bngleterre ont conclii, le 7 avril 
1862, un traite s'accordaiit mutuellement pour 
dix années le droit de visite et  de recherche 
sur des navires soupqonnés de s e  livrer a la 
traite des noirs. (Voy. les détails aux Archiaes 
diplomatiques de M. Amyot, livr. Juillet 1862.) 
La France n'a pas ratiflé un traité analogue 
proposé par Ianglelerre en 184 1 ,  mais elle en 
a conclu un aulre le 29 mai 1845 .qui dénote 
precisément sa rbpugnance a accorder ce droit 
sous n'importe qiiel pretexte en temps depaix. 

Les navires de guerre n e  sont en aucun cas 
soumis au droit de visite. M. B. 

VOITURES (IMPOT SUR LES). Distinguons 
I'impdt sur le prix des places dans les voitiires 
publiques et l'impbt sur les voitures et  che- 
vaux affectés au service personnel de leur pro- 
priétaire ou au service de sa famille. 

Le premier est un legs de I'ancien régime; 
des la fin du rkgne de Louis XIV, le transport 
des voyageurs e t  des objets de  messagerie a 
constitué une source de revenus pour I'Etat, 
soit que le gouvernement concbdlt un privilége 
exclusif moyennant une redevance íixe, soit 
qu'il exploitat par lui-meme. 

Lors de la révolution, le monopole disparut; 
mais le gouvernement resta entrepreneur de 
transports et conserval'exploitation de certains 
services de voitures pnbliqucs. Bientdt, alarmé 
de la coucurrence qiii lui était faite, ilproposa 
de frapper d'une taxe les voitures exploitées 
par des parliculiers (loi du 9 vendkmiaire an VI). 
Cette origine de I'impdt met en Iiirnibrc s a  vé- 
ritable nature : des particuliers faisaientmieux 
que ~'État et a meilleur marché ; on les frappa 
d'une sorte d'amende, saiif a eux a en faire 
retomber la plus grosse part possible sur les 
voyageurs et les commercanis , de manihre a 
restreindre d'autant et a gener les opérations 
et l'activité des uns et des autres. 

Ainsi constituée, cette taxe est de celles qui 
cohtent innniment plus au pays qu'elles ne 
rapporlent a 1 '~tat  ; elle est 'doublée d'nn im- 
pdt latelzt. Néanmoins, elle a duré, ellc s'est 
etendiie et g8néralisée; elle s'est meme accrue 
dans ccs deiiiiCres annkes, parce qu'en ma- 
tikre d'impbt, les besoins ugen t s  du Tresor 
crient toujours pliis haut que les tliéories éco- 
nomiques les moins contestables. 

La loi du 5 ventbse an XII ajonte au droit 
de 10 p. 100 du prix des places, poiir les en- 
trepreneurs de  voitures a servicc régulier, iin 
droit de 10 p. 100 du prix de transport des 
marcliandises. - Les lois des 25 aoiit 1817, 
17 juillet 1819, 28 juin 1833 et 20juillel 1837 
ont introduit le principe de l'abonnement, 
réglé une deductioii pour places vides et soii- 
mis a la taxe les voitures d'occasion, omnibus 
et voitures en service accidentel. 

La mise en exploitation des premibes lignes 
de cliemins de fer a rendu nécessaire un re- 
maniement de la législation. La loi du  2 juillet 
1838 disposait que I'imp6t serait perqii seule- 
ment sur  la partie dii tarif correspondant au 

prix de transport proprement dit, I'exclusion 
des produits encaissés a titre de  peage e t  qui 
forment en inoyenne les deux tiers des re- 
cettes totales; mais, au monient de la giierre 
de  Crimée, la loi du 14 juillet 1855 a decide 
que le dixieme serait désormais perqii sur le 
produit du prix des places, sans distinction 
entre le pdaqe et le transport proprement dit; 
cet impdt frappe également le produit des mar- 
chandises transportées a grande vitesse. 

La taxe sur les voitzires et chevaus qui 
n'a pas des inconvénients économiques aussi 
graves, a soulevé cependant de vives rbpu- 
gnances; le Sénat avait déclaré inconstitu- 
tionnelle une loi ~ o t é e  dans la session de 1860 
par le Corps lbgislatif; un nouveau projet, pre- 
sente en 1862, a &té encore vivement critique 
au Corps l&gislatif, soit dans son principe, soit 
dans ses details d'application. La commissiori 
avait déji  fait subir plusieurs changements au  
projet du gouvernement ; la discussion a en- 
suite amenc de gravesmodiíications a ce projet 
comme aii travail de la commission elle-meme. 
Nous voudrions croire que de ce irarail si pé- 
nible est sortie une législation irréprochable; 
mais I'expbiience ne permet déja plus d'illu- 
sion. L'exposé des motifs promcttait un produit ' 

de 5,500,000 fr. ; or la somme obtenue depasse 
le liers de ce  chiffre, mais n'en atteint pas la 
moitié; dcs diflicultés de toiite nature ont étk 
soulevées ; les conseils de préfecture ont 6tB 
assaillis de réclamations; en un mot , I'impbt 
paraissait condamnb et, pour obtenir qu'il fiit 
voté dans la session de 1864, legouvernement 
a dii s'engager i faire examiner de quelles mo- 
dilications la 1oi du 2 juillet 1862 serait sus- 
ceptible. 

$videmment, le résultat de cet examen ne  
sera pas la siippression; on sait trop qu'en 
France un impdt, si mauvais qu'il soit, est de- 
finitif dks qii'il est une fois établi; mais, d'une 
pai't, il est douteux que le prodiiit soit jamais 
important, si l'on continue, ceque nouscroyons 
juste d'ailleiirs, a ne  pas faire de la taxe un 
impdt somptuaire, a exempter toute voitiire 
qui est i'instriiment d'une industrie patentee , 
a accorder la meme immiinité aux cbevaux et 
voitures employés a I'agriculture, a ceux des 
ofliciers, des ministres du cul te, etc.; d'autre 
part, cctte sorte d'accessoire de la contribution 
mobiliere correspondant a une manifestalion 
exterieure qui, dans l'état de nos mceurs, n'a 
rien de positif, donnera toujours lieu, surtout 
en raison des exceptions nkcessairement ad- 
mises, a des dificultes multipliées qui pour- 
ront bien coater plus B l'administration en  
embarras et en désaffection que l'impbt n e  
rapportera au gouverncment en especes son- 
nantes. CASIMIR FOURNIER. 

VOLKSTHING. Voy. Su6de et Danemark. 

VOLKSZEITUNG. Voy. Gazette du peuple. 

VOLONTAIRES. 11 faut distinguer entre les 
volontaires d'autrefois, ceux du temps de la 
Revolution et ceux d'aujourd'hui. 



S. - VOTE. 
Autrefois, avant 1789, iin volontaire était un 

jeune homme de  qualité, qui, sans posséder 
un  grade fixe, s'associait de son plein gre i 
une expédition militaire, soit pour son instruc- 
tion, soit par désir de gloire. A la bataille d e  
Cérisoles, l'armke franqaise comptait, dans ses 
rangs, plus de cent gentilshommes accourus en 
poste pour s'y trouvcr, comme nous I'apprend 
Montluc, et  au début du regne de  Louis XIV, 
Coligny en  tralnait cent vingt a s a  suite dans 
s a  campagne de Hongrie. Turenne et Villars 
ont debute comme volontaires. La fougue in- 
disciplinée des volontaires nuisait souvent; 
plus d'un chef d'armée s e  vit obligk de  la mo- 
dérer. 

Les volontaires de la Révolution commencent 
a se  montrer des 1791. Ce sont I'origine des 
gardes nationaux de bonne volonté. mais cette 
inscription libre n e  tarde pas a degénkrer en 
conscription obligatoire, et ces volontaires de- 
viennent des solaats levés dans les rangs de la 
garde nationale. Bient6t toutes les gardes na- 
tionales actives, declarées a la disposition du 
roi en  cas d'invasion, prennent le titre de vo- 
lonlaires nationaux. ces bataillons de volon- 
taires concourent, avec les bataillons de l'armée 
de ligne, a la formatiou definitive de l'infanterie 
francaise constituee en demi-brigades par la 
loi du 21 fevrier 1793: cct amalgame comprend, 
par demi-brigade, deux bataillons de volontaires 
pour un bataillon d'ancien régiment. 

11 Bgure en 1793, dans l'armée francaise, 
des corps jrancs légalement constitiiés, soit Q 
pied, soit a cheval, et l'on en voit reparaftre 
pendant les Cent-Jours: ces corps temporaires, 
formes dans nos départements les plus belli- 
queux, s e  composent de colontuires s'équipant 
et s'armant Q leurs frais. 

La Restauration fait aussi renastre, en 1815, 
principalement dans l'Est et  le Nidi, quelques 
corps de volontaires royaux. 

En 1830, le corps des volontaires de  la 
Cliarte, qui renferme la plupart des combattants 
de juillet est promptement organisé en  régi- 
ment. Une partie de  ce regiment est peu aprCs 
versée dans nos trois derniers regiments d'in- 
fanterie Iégkre et le reste envoyé en Algérie, ou 
il devient le nogau du 676 de ligne. 

La révolution de Février donne naissance 8, 
24 bataillons de volontaires parisiens engagés 
porir un an, et  dits de garde nationale mobile; 
ces bataillons, ou les grades s e  donnent a I'é- 
lection, rendent, conjoinlement avec les troupes 
de  ligne, des services réels pour le rktablisse- 
ment de I'ordre pcndant les journées de juin, 
et sont licenciés le 31 janvier 1850, aprks 23 
mois d'existence. 

Sauf le cas ou l'on créerait encore des corps 
transitoires comme ceux dont il vient d'Ctre 
question, le volontaire d'aujourd'hui est un  sol- 
dat et s'appelle plus exactement un engugd 
volontaire. Nous considérerons ce dernier en  
France, en Anglelerre, en Prusse. 

France. - L'engagé volontaire forme dans 
notre patrie l'exception relativement au soldat 
Iégalement designe par un tirage au sort. En 
dehors du temps de guerrc qui admet, en faveur 

des bommes ayant deja servi, un engagement 
de deux ans, la durke de l'engagement volon- 
taire est de sept ans et cesse a I'expiration 
rigoureuse de  ce terme. 

Angleterre. - L'armée anglaise s e  recrute 
presque exclusivement par l'enrdlement vo- 
lontaire, avec prime de 25 fr. Un acte Iégislatif 
de 1847 a limite la durée dc l'enrblement 
~~olontaire a douze ans pour la cavalerie, l'ar- 
tillerie, le génie et a dix ans pour l'infanterie, 
Gxations trop élevées encorel. (Voy. Grande- 
Bretagne.) 

Prusse. - L'engagement volontaire porte, 
dans I'armée prussienne, un carnctere tout dif- 
férent de ceux dont nous venons de parler. 11 
se  contracte pour iin an et  par des jeunes gens 
qui justifient d'avoir acquis un certain degré 
d'instruction. Moyennant cet engagement, qui 
devance l'appel , et en s'équipant entikrement 
i ses frais , le volontaire d'ün an se  trouse 
libere des trois ans de service que chaque ci- 
toyen prussien doit i l1Etat, ou du moins il 
reqoit, aprCs avoir passk une année sous les 
drapeaux, un congé de deux ans a l'expira- 
tion duque1 il compte dans le premier ban de 
la landwehr. Pourvu qu'il participe arix exer- 
cices militaires, le volontaire peut continuer 
ses Btudes. - 11 existc aussi en Prusse un en- 
gagement volontaire a partir de dix-sept ans, 
autorise en firveur des jeunes gens qui se des- 
linent i la carriere militaire : ceux-ci, au bout 
de s i r  mois de service, sont admis a passer un 
examen pour i'cmploi d'enseigne, grade inter- 
médiaire entre ceux de sergent-major et de 
sous-lieutenant, 

On peut encore rangcr parmi les volontaires. 
les élkves des ecoles militaires qui obtiennent 
en France I'epaulette de sous-lieutenant aprks 
divers examens de sortie; ils doivent etre men- 
tionnks ici, piiisque rien ne  les contraint Q 
subir I'examen d'admission et  qu'ils entrent 
~olontairement au service, soit en contractant 
un  engagement volontaire ordinaire comme a 
I'école de Saint-Cyr, soit en se liant seulement 
quand ils tombent au sort, lors du tirage de 
leur classe, comuie i 1'Ecole polytechnique. 

En. DE LA BARRE DUPARCQ. 

VORORT. Sous la precédente Constitution 
helvetique c'Ctait la ville oii s e  réunissait le 
parlemcnt de cette républiqi~e. (Voy. Suisse.) 

VOTE du latin volum. Dans son sens le plus 
général ce mot est employé pour désigner le 
concours d'un citoyen, d'un membre du corps 
social aux actes qui régissent la sociétk. 

Le vote dlectu est I'acte par lequel les élec- 
teurs désiguent leui's maiidataires. 

Le vote juridique s'entend di1 mode ernployk 
par les juges, jui'ks, magistrats, pour former 
la décision du tribunal ou de la cour. 

1. L'Angleterre possede sussi une nutre clssse de 
volonlaires, corte de garde nationale composPe de 
personncs restees dan8 la vie oivile et ne s'exeryant 
dans les armes qu'i  teurs moments de loisirs. C'est 
la craipte d'une iuvasion qui a fait naitre ce  corps, 
que 1'Etat a adopt0; i l  n e  doit servir qu'A I'intdrieur 
des frontieres. M. B. 
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Le vote Iégislat$ designe I'acceptation ou le 
rejet des lois proposées. 

11 n'existe plus en France, mais on retrouve 
dans plusieurs pays d'Europe d'autres natures 
de vote, et notre histoire politique noiis en 
presente plusieurs autres aujourd'hui dispa- 
rues : - Le vote par ordre désignait la délibe- 
ration des representanfs des diK6rents ordres, 
lorsqu'ils s e  séparaient en trois chambres et  
que cliacune d'elles avait son vote indepen- 
dant des deux autres. - Le votc par t i te  était 
la nianiere de prendrc les décisions lorsque 
lous les ordres se réunissaient en une seule 
asscmblee et dblibéraient a la majorite des 
voix. - On entendait par double vote le droit 
qu'avaient, sous la Restaiiration, les électeiirs 
les plus imposds de voter deux fois dans la 
meme élection, dans le college d'arrondissc- 
rnent, et dans le collége departemental excIu- 
sivement ouvcrt a ces privilegiés en nombre 
fis6 par la loi. Le double vote existe encore en 
Ariglelerre, oii l'on peiit voter a la fois dans 
iin bourg et dans iin comté. 

Le vote dlectQ constitue, d'apres notre légis- 
lation actuelle, un droit dont chaque citoyen est 
libre d'user ou de rie pas user. 11 en est de 
meme du aole législal<f. Le vote juridlque est 
obligatoire pour les jiirés et magistrats.1 

En tout ce qui concerne le vote dlectif il est 
iinportant de s e  reporter au mot Biection; cet 
article renfewant tout cc qiii s e  rattache au 
bullctin de vote, a l'oblipation pour l'klccteur 
de voter en personne, a la bolte du scrutin, etc., 
il noiis reste a examiner les diverses formes 
de vote et les moyens employés pour en ex- 
primer le rksiiltat. 

Vote pzcblic. - Les modes les plus usités 
sont par assis el levd, par appel nominal, par 
proces -verbaux, par inscriplion sur u n  re- 
gistre. 

Le vote p* assis et levé est le mode le plus 
ordinaire dans les assemblees délibérantes pour 
statuer sur toutes les qiiestions d'importance 
secondaire. Le president donne lecture de la 
proposition, puis il invite ceux qui veulent 
I'adopter a s e  lever, ou le plus ordinairement 
a lever la main. hprks la contre-épreuve le bu- 
reau décide. - Le vote par appel nominal est 
pratiqué en Angleterre par le Parlement. Dans 
les pays ou la liberte domine en souverain, le 
I7ote par appel nominal est d'une importante 
de premier ordre : les électeurs comme les dé- 
putés soiit vivcment intéresses les premiers i 
connaltrc la conduite de leurs mandataires, les 
seconds a montrer leur courage ou leur saga- 
cité ii leurs mandants. L'liistoire nous offre 
plusieurs exemples de votes célebres par appel 
nominal motivés. Ce vote est en usage dans les 
cours et tribunaur. Lorsque les magistrats de- 
liberent dans la Cliambre du conseil, chacun 
donne son opinion, en commencant par le der- 

1. L'auteur de cet article a soutonu. dans l'ouvrage 
des Devoirr du suffrage prniversel, que cetto anomalie 
ne  pouvait se justifier et qu'unc legislation bien 
faite devait substituer ?i la facult8 de voter actuelle 
I'obligatwn du stiffrage , obligation aussi Btroite que 
eelle du jure nux assises. 

nier nonimC. Mais les dCtails de ce vote restent 
secrets pour le public. - Le vote par preces- 
verbaux est une simpliflcation du précedent. 
Cliaque votant depose dans une urne un bulle- 
tin portant son nom et d'une couleur deter- 
minée selon qu'il adopte ou repousse Ic projet 
mis aux voir. Le dépouillement eiiectuk, le pro- 
ces-verbal reproduit la liste de  tous ceux qui 
ont vote pour o11 contrc et ceux qui s e  sont 
abstenus ou qui sont en congb. En France ce 
mode est usité par le Corps lkgislati'f et le Se- 
nat. C'est un véritable vote au scrutin public, 
qui est employe lorsque les reglements l'or- 
donnent ou lorsqu'il est réclamé par cinq mem- 
bres. - Le vote par inscription sur  un  regis- 
tre est surtout en usage en Allemagne, ou on 
I'emploie dans les élections. - On rencontre 
encore quelques variétés peu importantes du 
vote public. Aiiisi dans les affaires ou le sen- 
timent de I'assemblée est  bien connu, le pré- 
sident se contente de dire: ~Personne ne  s'op- 
pose i I'adoption du projet? JJ Et en cas de  
silence il prononce l'adoption. - Dans les 
cours il arrire que les votes s e  traduisent par 
un  simple mouvement de tete; de la cette ex- 
pression ancienne: opiner du bonnet. 

Vote secret. -Le point de savoir si en matiere 
polilique ou judiciaire le vote doit elre secret, 
a éte de tout temps vivement débatlu. On pour- 
rait résumer aiiisi le sentiment qui domine au- 
jourd'liui: Lorsqu'il s'agit d'élire des manda- 
taires, lc vote doit &tre secret, parce que c'est 
1 i  un acte de souverainete de la part de cliaque 
mandant. Chacun n'a de compte a rendre de 
son vote i personne; il ne reconnalt d'autre 
autorité que celle de  sa coiiscience. De plus, 
disent les utilitaires, c'est un mode elícellent 
pour assurer l'iudependance. Aii contraire, lors- 
que le yote est emis par une assernblée de 
mandataires, comme tout mandataire doit ren- 
dre compte de son mandat, il est dans la na- 
ture de ce vote d'etre public. - Avant 1789 le 
juge recevant du souverain une quote-part de 
sa souveraineté, il était naturel quc le vote des 
jiiges restit secret. Depuis la révoliition le 
caractere du juge a change; le inagistrat est 
devenu mandataire ; son privilbge est devenu 
fonction; il semblerait donc que son vote dht 
Etre public, mais les soiivenirs de la tradition 
ont maintenu le secret de leur vote sans qu'il 
puisse etre jiistifié par des motifs bien fondCs. 
- Les formes du vote secret les plus en usage 
sont par bulletins, et par bouies de diverses 
couleurs (ordinairement blanclies ou noires) ; 
notons une noiivelle forme appelée aune grande 
vogue: le vote par  mécanisnze mS a u  moyen 
de I'électricité. - Le vote par bullelin est ce- 
lui qui est applique pour I'election des députés. 
(Voy. au mot Biection , Opérations ézectora- 
les.) Les nombreuses et ingénieuses superche- 
ries inventées pour altérer le secret du votc 
ont eveillé l'attention publique. L'impression 
du nom du candidal sur  un papier d'une forme 
particuliere, d'une blancheur nuancée, d'une 
transparente presque complete est trop con- 
nue. Une ruse en appelle une autre: on a vu 
la guerre des bulletins s'ingknier jusqu'i pren- 
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dre les bulletins du candidat adverse, coller sur 
son nom une feuille de papier blanc, inscrire 
en  dessous le nom du candidat préféré, plier 
ensuite le papier, en sorte que extérieurement 
on a~ercevait  touiours la forme et les lettres du 
cand'idat ennemi.Beaiicoup de bons esprits pro- 
posent une double réforme : 10 plus de bulletins 
intprimds; 2O vente par I1État;au prix de L c., 
chez tous les debitauts, de papier blanc d'uue 
forme identique destiné au  vote. 

L'urne qui recoit les bulletins du vote se- 
cret est égalemeiit I'objet d'une atterition gé- 
nkralc. On veut qu'elle ne  puisse meme pas 
&re soupconnée. Parmi les améliorations propo- 
sées, celle qui semble s e  rapprocher davantage 
du but, ce seraient des globes en verre. n'ayant 
qu'une étroite ouverture et que I'on briserait 
lors du dépouillenient. - Le vote par boulc 
blanche ou noire, encore usité, remonte a la 
plus haute antiquitb. Les Romains faisaient pas- 
ser  tous les citoyens électeurs par les ponts 
du Tibre. Al'entrée de chaque pont'les faiscurs 
ck pont (ponti$ces) distribuaient des cailloux 
de  deux sortes, blancs ou noirs. A I'autre ex- 
trkmité du pont l'électeur jetait dans I'iirne le 
caillou blanc ou noir selon qu'il votait pour ou 
contre : puis les faiscurs de pont opéraien t le 
dépouillement. Ce systeme n'a depuis varié que 
dans la matiere et la grosseur des boules. - 
L'industrie propose aujourd'hui, pour les cham- 
bres , un mécanisme composé principalement 
de  grands tableaux reliés au pupitre de chaqiie 
votant par un  fil électrique. Une faible pression 
d'un bouton inscrirait sur  le tableau le vote du 
votant a c6té de  son nom dans les votes pu- 
blics. Dans les votes secrets un simple mou- 
vement de  mkcanique rendrait impossible la 
connaissance du vote de  chacun. 

Les votes secrets ont éte souvent accompa- 
gnes de  formalites multiples dont la plus es- 
sentielle est  celle du sermcnt. Solis la premiere 
République l'électeur, avant de déposersonvote, 
pretait un serment qui aflirmait la pureté de  
ses opinions et de ses sentiments patriotiques. 
En Angleterre, l e  présidciit du bureau et  les 
secretaires pretent serment; l'électeur peut 
&re également contraint a preter serment si un  
candidat l'exige, mais ce serment a potir but 
de garantir la capacité elcctorale du votant. En 
général, plus u11 peiiple est libre, plus il en- 
toure Le vote secret des garanties les plus nii- 
nutieuses, moins encore poiir assurer I'indé- 
pendance du vote que pour écarter jusqu'au 
moindre soiipcon. Ces prkcautions sont l'ex- 
pression d'une idee féconde pour la démocra- 
tie: donner a tous les votes le caractkre de 
véritables actes de justice. EUG. DELATTRE. 

VOX POPDLI, VOX DEI. Est-il réellcment 
vrai que $1 la voix du  petiplc est la voix de 
Dieu~~?  Rous le voudiions bien, car l'humanitk 
serait heureuse s'il y avait un juge infaillible 
dont I'arret pourrait clore les débats qiii la 
divisent et  qui sont la catise de tant d'inimitiés, 
de perskcutions et de maux de  toute nature. 

Mais nous hésitons ii reconnaltre la cornpé- 
tence de ce juge; du moins s a  compétence n'est 

pas universelle; nous I'avons si souvent stir- 
pris en flagrant délit d'erreiir l Ainsi, il faut 
cornmencer par en retrancher tout le domaine 
de  la science. 11 a cru et  croit peut-Ctre encore 
en partie que le soleil toiirno autour de la terre; 
il a ajouté foi a l'astrologie, aiix sorciers, au 
loup-garou, aux sirenes et A mille autres su- 
perstitions I'une plus absurde que l'autre. 

Serait-il plus compétent en matiere de reli- 
gion? Vous n e  sauriez le croire en voiis soii- 
veiiant qu'il y a 350 millions de bouddhistes, 
200 ou 250 millions de bralimanes, 200 mil- 
lions de mahométans, contre 250 millions de 
chrktiens, et ceux-ci s e  divisent eux-memes en 
catlioliques romains, en grecs, en protestants 
de  plusieurs scctesl Rous devans aussi men- 
tionner les israelites, bien qu'ils soient beau- 
coiip moins nombreux, et nous ne  pouvons 
pas oublicr les 100 millions de paiens. 

La compétence de ce juge comprend-elle la 
philosophie? Re nous arretons pas pour l'exa- 
miner. La pliilosophie est le privilége du petit 
nombre et nous sommes trop ami de l'égalitb 
pour nous occuper de  pririléges. 

Passons a la justice. Ah ! cette fois nous tou- 
chons a un <cseiitiment inné et universelr. La 
conscience ne  dit-clle pas a tout homme ce qui 
est juste et ce qui ne  l'est pas ? Du moins, per- 
sonue n'eiiseigne le contraire, a l'exception 
ccpendant de Pascal : pour lui la vérite en deca 
des Pyrknées n'est pas toujours la vCrité au 
dela de ces rr frontikres naturelles~i de la France. 

Nous n e  prétendons ?as qiie Pascal ait eu 
raison, pourtant il n'aura pas été sans quelque 
argumeiit en  faveur de sa  boutade. Ni? pou- 
vait-il pas dire, par exemple, que si la justice 
était universelle, il n'y aurait qu'un code dans le 
monde, code formulé des l'origine des societés. 
11 pouvait meme considerer le code lui-meme 
comme supertlu, chacun sachant, par sa con- 
science, distinguer le jusle de  l'injuste. Et 
piiisque Ic for intkrieur n e  sufit  pas, et  qii'il a 
fallu établir un for extérieur, que voyons-nous ? 
Une hibrarchie de  tribunaux dont le degré supé- 
rieur annule les décisious du degré inférieur 
et dont le degré siipreme contredit aujourd'hui 
l'arret d'liier et  demain celui d'aujourd'liui. 
D'un autre c6té, combien de fois une généra- 
tion n'a-t-elle pas casse le jugement de la gé- 
nération précédente ! La justice ne serait-elle 
donc pas plus éternelle qu'universelleg 1 Chan- 
gerait-elle comme la mode? Cousultez l'histoire. 
- Autre point de vue. Combien de fois n'en- 
tend-on pas des gens qui grincent les dents a la 
seule pensée que letir pays a pu etre envahi 
par un ennemi qui s e  défend contre eux, 
parler d'envahir l e  territoire du voisin dans un 
but de  conquete. La jiistice aurait-elle deux 
poids pour sa balance, uue jiistice pour moi, 
une autre justice pour le voisin. Aurait-elle un 
bandeau, pour qu'elle ne voie pas la véritk? 

Serait-ce i la politique que s'applique le 

l. Ce qui est Bternel , c'ost la proposition : iZ faut 
dlrejuste (daus le moyen tlge on ajouta: sauf avec le8 
h~re'tipues). Mais si vous demandez: Qu'est-ce qui est 
juste? c'est alors que le doiite et la vari&t& se pr8- 
seutent fr8quemment. 
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voz populi? Ici nous n'aurions plus affaire a 
un mystérieux sentimeut inné que persorine 
n'a vu; la politique est le domaine de la raison, 
le manque d'iiniformité n'est plus une objec- 
tion; chaque pays peut avoir sa wnstitution 
parliculiCre sans que cette diversité puisse 
servir d'argument contre la capacite politique 
des citoyens. Mais ici encore ce n'est pas le 
vos  populi qui decide; si l'on est a peu pres 
d'accord pour attribiier le pouvoir supreme a 
I'ensemble des citoyens, on est encore plus 
d'accord pour leur denier le jugement poli- 
tique. Le gouvernement pense que les popula- 
tions out besoin d'Stre guidkes, et les gou- 
vernés s'empressent ou serésignent a selaisser 
guider. L'enfant qui sent sa faiblesse, demande 
ou subit la lisiere, et on a raison de ]'en en- 
tourer , puisqii'il ne  tient qu'a lui de s'en dé- 
barrasser. 

La competente du vos  populi serait-elle ail- 
leurs? D'abordqu'est-ceg0urvour vous quelepeuple, 
la nation ou la populaee ? Nous n'aimons pas 
ces mots j. d ~ u b l e  entente, on abiise tmp sou- 
vent de l'équivoque. 11 est plus d'un tribiin qui 
afecte de n e  voir le salut de i'avenir que dans 
les classes dénuées d'instruction et d'éduca- 
tion, mais pressez-le iin peu et de suite r le 
peuplen sera pour lui I'ensemble des citoyens. 

Pour nous, les notions, les idAes que nous 
avons de la moralc, de la jiistice, de la religion 
meme, dépendent uniquement de l'éducation 
(qui comprend I'instruction qiie nous avons 
reque). L'homme n'a que I'aptitude de deve- 
lopper en lui ces notions ou ces idkes, il peiit 

apprendre i wnnaltre ce  qui est juste, et  il 
accepte forcément ce que lui en disent c e i u  
qui l'entourent. Nous sommes formés morale- 
ment par I'exemple des parents, par nos insti- 
tuleurs e t  professeurs, et  surtout par le milieu 
social dans lequel nous vivons. Ici,les femmes 
trouveront naturel de  tuer leurs Blles nouveau- 
nkes, Ia le iils croira honorer son vieux p e ~ e  en 
le débarrassant par un coiip de tomahawk des 
enniiis de la vieillesse; ailleurs on s e  vantera 
de ses vols, de  ses rapines,; aujourd'hui on 
soutiendra que la rraison d'Etata justilie I'em- 
ploi du poignard et dii poison, et  demain on 
admettra que la poliiiqiie est soumise aux lois 
de la  me morale qiie la vie privee. 

Nous le répétons, c'est l'éducation quiforme 
nos nolions de  morale et de jiistice, et  si la 
voix de l'homme peut jamais représeiiter celle 
de Dieii, ce n'est pas par la bouclie des igno- 
rants et de ceux dont l'éducation a Cte negli- 
gbequ'elle parvient a l'liurnanité. En tout temps 
la véritb est i'attribut des esprits d'élite qui 
sont plus ou moins en avance sur  leur siecle, 
qui sont meme souvent persécutes par leur 
contemporain et qiii en toiit cas forment lami- 
norit8 ; le grand nombre est plus o11 moins en 
arriére. C'est donc d'abord en repandant I'in- 
struction a pleines mains qu'on doit agir; lors- 
que cette partie assez facile de' la tache (c'est 
une affaire d'argent) aura Cté accomplie, il fati- 
dra aborder la seconde partie, bien autrement 
dinicile, celle qui consiste - non pas a influer 
sur  l'éducation - mais a la rendre plus gk- 
nérale. MAURICE BLOCK. 

WALDECK. Principauté allemande, membre 
de la Confédération germanique et du Zoll- 
verein, d'iine superflcic de 31 milles carrks ou 
1,699kil. carrés, avec (dbcembre 1861) 58,604 
liabitants en grande majorité protestants. La 
Constitution estde 1852; les 12depiités (15 avec 
ceux de la pdncipautb de Pyrmont) soiit 811s a 
deux degres; ilssont consultes dans les matieres 
financieres et Iégislatives , peurent mettre les 
ministres en acciisation et jouissent d'un droit 
d'initiativerestreint, c'est-a-dire, qii'ils peuvent 
inviter le gouvernement a présenter un projet 
de loi sur une matiCre donnée. 

Les recettes s'élCvent a eiiviron 450,000 tha- 
lers dans la principaulk de Waldeck et ti 75,000 
tlialers dans la principauté de Pyrmont. Le con- 
tingent fkdéral est de  866 liommes. 

WARRANT. Le « warrant est, dans la lan- 
gue anglaise, un r6c6pissé par lequel des nb- 
gociants s e  transmettent la propriéte de ma- 
tieres premieres, de marcliandises et d'objets 
fabriqués déposes dans des entrep6ts publics 
ou s docks o. Ces marcliandises y sont decrites 
telles que l'administration de l'entrep0t les a 

rccues, et elles changent ainsi de mains sans 
qu'il y ait de  déplacements, d'expertises, de 
coiirtages, de ventes, enfin sans aiiciins frais, 
et  avec cet avantage particulier, qui est inesti- 
mable dans les affaires, qiie la propribté est 
transmise par le simple endossement di1 bulle- 
tin de gage et que, jusqu'au jour ou le deten- 
teur de ce tilre fait sortir ou vendre publique- 
ment la marchandise, nul iie sait que1 usage a 
fait de ses droits le premier depositaire. 

Les embarras que le commerce franqais eut a 
traverser en 1848 lirent songer aintroduire cbez 
nous un instrument de crCdit qui peut rendre de 
si grands services. Yais on crut devoir prendre 
des pr8cautio3s pour l e  faire accepter du pu- 
blic, et on ne voulut pas que la proprieté des 
marcliandises entreposees devlnt tout 5 coup 
si mobile par I'endossement d'un simple bulle- 
tin descriptif délivré par I'entrepdt au premier 
propriétaire. On facilita bien la création de  
docks ou magasins gkuéraux 1) dont les admi- 
nistrations devaient dklivrer les warrants; mais 
on divisa le warrant en deux bulletins qui 
sont l'un le a récépissé n qui sert transférer 
la proprikt6, et  l'autre le warrant proprement 



1104 WARRANT. - WURTEMBERG. 

dit, c'est-Mire le gage que le négociant remet 
a son créancier lorsqu'il veut emprunter sur 
s a  marchandise. De plus, il fut réglé que toute 
transmission de la propriété devait etre inscrite 
sur  les registres du magasin. 11 n'y avait donc 
pas de  secret possible dans les opérations. 
D'autres inconvknients, et, par exemple, la rié- 
cessité des expertises, empecherent le warrant 
d'entrer dans les usages du commerce francais 
dont les décrets des 21 ct  25 mars 1848 et du23 
aobt de la meme annee avaient cependant voulu 
servir les intérkts. Ce n'est que depuis la loi 
du 28 mars 1858 que le systeme des magasins 
ghnéraux, des warraiits et  des ventes publi- 
ques, heureusement simplieé, a pris faveur en 
France. 11 ne peut qu'y devenir de plus en plus 
golité du commerce. En mobilisant les marclian- 
dises, le warrant concourt au développement 
des transactio~is particulieres et du crédit pu- 
blic, et  c'est a c e  titre que nous le mention- 
nons ici. P. B. 

WASA. Voy. Dynastie. 

WIPPER-IN. Voy. Leader. 

WISCONSIN. Voy. États-Unis. 

WITTELSBACH. Voy. Dynastie. 

WORKHOUSE. Un r workhouse a est ,  chez 
les Anglais, comme le mot l'indique, une mai- 
son de travail ou I'on recueille les indigents 
dénués de  ressources particulieres et  ou i'on 
occupe a quelque métier ceux qui ne  son1 pas 
inílrmes. C'est sous le regne de Geoge Ier que 
les paroisses furent autorisées i fonder les 
premiers établissements de  ce  genre. Leur ad- 
ministration a été mainte fois modifiée depuis, 
et notamment par le grand statut qui, voté le 
14 aoiit 1834, sous le nom de  loi des paiivres, 
poor law , regle tout le systeme de  i'assistance 
publique de I'hngleterre. 

Sous la surveillance et la direction suprkme 
d'une sorte de ministere spécial, le bureau de 
la loi des pauvres, les paroisses anglaises sont 
organisées en unions que régissent des bu- 
reaux d'administrateurs élus par les proprié- 
taires qui contribuent a la taxe des pauvres. 
Ce sont ces derniers qui nomment les agents 
auxquels, dans les paroisses particulieres, sont 
coníles la direction et  les principaux scrvices 
(les maisons de travail, et  les indigents n'y sont 
admis que sur  un ordre signé par eux, a moins 
qu'il n'y ait urgence évidente de les admettre. 

11 y a dans le workliouse un directeur qui 
cst meme une sorte d'otlicier de i'etat civil, 
car il enregistre les déces et les naissances; 
une matrone qiii le remplace au besoin et qui 
s'occupe spécialement des femmes; un chape- 
lain, un instituteur et  une iristitutrice et  une 
nourrice pour les nouveau -nés. Le secours 
donné aux indigents dans les workhouses s'ap- 
pelle i n  ahor relief, ou assistance interieure, 
parce que la loi des pauvres admet aussi l'as- 
sistance individuelle et libre, out door relief. 
On y est recu sans condition d ' ige,  de sexe, 

d'origine, de caractkre e t  de conduite. Le pau- 
vre que i'on refuserait d'admettre peut en ap- 
peler au juge de paix. Une fois admis, il est 
placé pour trois jours au plus dans une chambre 
de reception ou il est examine par le medecin 
et revetu du costume de la maison. On le place 
ensuite dans l'unedes sept catégories suivantes: 
vieillards et  inermes, hommes et  jeunes gens 
valides au-dessus de quinze ans, garcons de sepl 
a quinze ans, femmes dgées ou infirmes, femmes 
et jeunes Iilles valides au-dessus de quinze ans, 
jeunes Glles de  sept .i quinze ans, enfants au- 
dessous de sept ans. On ne sépare pas les?époru 
les uns des autres, ni les enfants de leurs pa. 
rents. 11 y a dans ungrandnombre de workhouses 
des locaux spécialement destines aux idiots ou 
aux alienés qui, du reste, ne peuvent y sé. 
journer plus de quatorze jours. La plupart des 
maisons de travail ne peuvent re,nfermer qu'une 
population peu nombreuse; mais il y en a qni 
ont jusqu'a 3,500 habitants. Sauf de tres-rarea 
exceptions, on ne  sort pas de la maison de 
travail tant que I'on est inscrit sur son registre, 
et le regime discipliiiaire est assez dur, maia 
le recours a la justice de paix est toujours uii 
droit de i'indigent. 11 n'y a point de salaire pow 
le travail cffectué dans le workhouse. 

On le voit, cette assistance n'est donnée 
qu'aux veritables n&cessiteux, et la loi an- 
glaise ne  veut pas qu'elle soit de nature 1 
plaire a quiconque peut individuellement se 
faire un meilleur sort. P. B. 

WURTEMBERG. Royaume faisant partie de. 
la Confbdération eerrnaniclue. situé dans le midi: 
de i'hllemagne (Guabe). Superficie : 351 milles 
carrés gkogr. (19,239 hil. c.), avec une popula- 
tion (décembre 1861) de 1,720,708 liabitants. 
En 1842, on en comptait 1,713,518, en 1854, 
1,783,967. La diminution de 1854 a 1862 s'ex- 
pliqiie par une forte émigration. 

La Constitutioii du Wurtemberg donne un 
pouvoir étendu a son souverain, qui doit tou- 
tefois preter serment i la loi fondamentale de 
1819. La successioii a lieu dans la ligne mas. 
ciiline, mais lors de son extinction la couronne 
passe a la princesse la plus proche hkritiere - 
a degré de parente égal, a la plus dgée - en- 
suite la loi salique rentre en vigueur. 

Les états s e  divisent en  deux Chambres. La 
premiere (Cliambrc des seigneurs) se compose , 
des princes du sang, des princes médiatisés, 
des représentants des territoires ou propriétés 
dont le possesseur jouissait du droit de vote 
sous le régirne de l'einpire germanique, enfln 
des personnes auxquelles le roi confere la pai- 
rie viagere ou liéreditaire. 11 ne confere la 
pairie libréditaire qu'a des chefs de maison no- 
biliaire, possédant un majorat d'un produit nef 
(defalcation faite des dettes) d'au moine 6,000fl. 
(2  fr. 10 c.) ; les membres a vie sont choisis 
parmi les citoyens les plus éininents sans con- 
dition dc naissance ou de fortune. Le nombre 
des pairs nommés par le roi ne pcut dépasser 
le tiers de i'ensemble des membres. Les pairs 
sihgent des leur majorité; les seigneurs mb 
diatisés peuvent s e  faire rcprksentcr. 
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La deuxieme Chambre (Chambre des dépu- 
tés) comprend 13 re~rksentants de l'ordre 
Cquestre élus par cet ordre  parmi ses mem- 
bres, les 6 superintendants généraux protes- 
tants, I'évCque et 2 pretres catboliques, le 
chancelier de l'université de Tubingue, 1 dB- 
puté de chacune des 7 principales villes du 
royaume ct 64 députés des bailliages ou cir- 
conscriptions. Les députés qui tiennent leur 
mandat de l'élection sont nommés pour six ans; 
ils doivent etre igés de trente ans, mais il n'y 
a pas de condition de cens. 11 n'en est pas com- 
plCtement de mbme des Blecteurs. Sont élec- 
teurs priniaires tous les citoyens (Biirger) ma- 
jeurs, payant une contribution directe; chaque 
commune cboisit parmi ses liabitants, inscrits 
sur les listes Clectorales, des électeurs secon- 
daires dans la proportion de 1 électeur secon- 
daire sur 7 habitants, mais de facon a ce que 
les dcux tiers des électeurs secondaires soient 
pris parmi les contribuables les plus imposés et 
un tiers parmi les autres. Le député doit reunir 
les deux tiers des voix kmises. 11 est réCligible 
indétiniment. 

La diete (Landtag) se réunit tous les trois ans. 
Elle coopkre a la rkdaction des lois, aucune 
contribution ne peut etre établie, aucun em- 
prunt contracté, aucune partie du terriloire 
aliénée sans son assentiment. Les députés n'ont 
pas le droit d'initiative, mais ils peuvent ex- 
primer des vceux, faire des remontrances et 
mettre les niinistres en accusation. Les députés 
pretent serment de nc voter que selon leur 
conscience et sans se laisser influencer par 
des considérations de quelque nature qu'elles 
soient (serment professionnel). Le prcsident de 
la premiere Chambre est nommé par le roi, 
sans restriction; le président de la deuxieme 
Chambre est également nommk par le roi, mais 
sur une liste de 3 membres présentee par la 
Chambre. Les minislres peuvent prendre part 
aun déliberations. Les séances sont publiques. 

Les citoyens se  divisent en quatre ordres : 
noblesse, clergk, bourgeoisie, paysans. Tout 
Wnrtembourgeois doit preter hommage a son 
souverain (serment de iidélité) ,a l'jge de seize 
ans, tout étranger lord de sa naturalisation. 
Tous les Wurtembergeois sont éganx devant la 
loi; personiie .ne peut etre exclu d'un emploi 
pour cause de religion. La liberté de la presse 
exisle - avec les restrictions nkcessaires pour 
prévenir les abus. - Parmi les droits des Wur- 
tembergeois nous trouvons encore celui dc I'é- 
migration el celui de se plaindre des autoritks 
en s'adressant a leurs supérieurs hiérarchi- 
ques.' 

L'administration du pays est conflée i un con- 
seil privé, dont les ministres font partie; quatre 

1. En reponse au discours de la ronronne du nou. 
veau roi,  le Beohaehter de Stuttgart, publie l e  pro- 
gramme de la démocritio de Wurtemberg. Elle de- 
mande : 1' I'dtablissement du suffrage universel; e" le 
scrutin secrct; 3' une Bpuration des Qlbments privi- 
Iégiés que renferme la Chambre des d6put6s; 4' une 
rhforrne de la composition et  de la compbtence de la 
premidre Chambre; 5' l'abolition du Conseil prive ; 
6' enfin la destruction de toutes los entraves qni s'op- 
posent au complet d6veloppement de l a  liberte de 
presse et de r6union. (Temps, 19 juillet 1864.) 

gouvernements de cercles (comités dkparte- 
mentan)  leur sont subordonnés; et au-dessous 
de ces gouvernements fonctionnent 63 grands 
baillis (Oberamtmann); la ville de Stuttgart a 
une administration separée. Tous les citoyens 
doivent appartenir i une commnne; celle-ci 
peut refuser le droit de bourgeoisie, mais la 
partie léske a le droit de recours au gouverne- 
ment. Les étrangers doivent d'abord etre natu- 
ralisés. Les habitants des communes se  divisent 
en bourgeois (Biirger) et en admis (Beisitzet); 
ces dcrniers payent un droit d'admission plus 
faible; mais ils sont électeurs et peuvent etre 
élus membres du conseil municipal, s'ils cnn- 
tribuent aux impositious municipales. La com- 
mune est administrke, sous l'autoritk du grand 
bailli (sous-préfet), par,un maire (Schultheis), 
assisté d'un conseil municipal et d'une députa- 
tion de la bourgeoisie. Le conseil municipel, 
peu nombreux, partage avec le maire le pou- 
voir exécutif communal. On compte 1,913 com- 
munes. 

La majorité des habitants (i,i79,814 en 1861) 
appartiennent au culte protestant ou évangé- 
lique. Ce culte est administré par le consistoire 
de Stuttgart qui se  constitue en synode par 
l'adjonction des 6 superintendants généraus. 
Le roi est l'évéque supérieur. Le pays est sub- 
divisé en 6 superintendances, avec 49 décanats 
composés de 884 paroisses comptant environ 
1,000 pastenrs. Les (527,057) catholiques ont 
un eveque (a Rottenbourg) avec 29 décanats 
catlioliques, 652 paroisses et 900 pretres. Les 
1,138 israélites forment 48 paroisses en 12 cir- 
conscriplions rabbiniques. 

L'enseignement est bien organisé. L'instruc- 
tion primaire est obligatoire pour les enfants 
de six a quatorze ans. Chaquelocalitéayant 30 
familles doit avoiruneécoleprimaire; l'Etat vient 
en aide aux localités pauvres. 3 écoles normales 
primaires, dont 1 catholique , préparent les 
instituteurs pour l'exercice de leurs fonctions; 
l'instruction secondaire compte 6 grands gym- 
nases, 4 lycées(petits gymnases), 8 Realschulen 
superieures, 55 Realschuten inférieures. L'u- 
niversite de Tubin~ue com~rend 6 facultés : l o  
Ilii.ologic ~vangclique, 20 ihkologie catholique, 
30 droit, fin medecine, ~hilosouhie. oo éco- 
nomie politique. 11 existe-en o 4 r e  un grand 
nombre d'écoles spéciales. 

La justice est divisée en 3 instantes : l e  tri- 
bunal supérieur; les 4 tribunaux d'appel, 1 par 
eercle; les tribunaux de bailliage. Les crimes 
sont juges avec l'assistance du jury. Une haute 
cour de justice connait des crimes politiques. 

Les íinances du Wurtemberg sont dans une 
situation florissante. Les chiffres se sont accrus; 
comme partout, mais souvent ona pu maintenir 
les dépenses au-dessous des recettes. Ainsi 
celles-ci se sont élevées en moyenne, dans la 
pkriode financiere du 1" juillet 1845 au 30 juin 
1848, a 10,870,000fl., et les dépenses n'ont at- 
teint qiie 10,711,000 fl. Pour lapériode triennale 
1852-1855 nous trouvons en moyenne annuelle 
12,187,000 fl. aux recettes, et 12,063,000 fl. aux 
dépenses. Dans la période triennale de 1855- 
1858 les recettes et  les dépenses se balancent; 

7 O 
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enfln i'éraluation pour 1861-1864 (juillet a juin) des exercices militaires; ti I'expiration des six 
s'bquilibre aiitour d'une moyenne annuelle d e  ans le nom du soldat est porté sur les registra 
15,727,547 fl. D'apres les comptes Gnanciers l e  de la landwehr. Le contingent levé annuelle- 
rksultat rkel de  l'année 1861-1862 a été comme ment est de 4,600 Iiommes (1861-1864). L'ar- 
suit (en florins de 2 fr. 10 c.) : mée wurtembergeoise compte sur le pied de 

paix 10,371 hommes (dont 6,745 d'infanterie et  
Recettea. 2,010 de cavalerie), et  sur l e  pied de guerre 

Pioduit brul. Recette netie. 
- 25,065 hommes. 

Prodnit de6 domaines. . . .  1,264,285 759,072 La population paralt &re répartie d'une ma- - forets. . . . . .  4,715,156 2,411,300 niere rationnelle entre les diverses industries. 
~ ~ ~ ~ t . u ~ A n : s . d , e  fÉ' : : ?$:;$:: La moitié envimn du nombre des habitants s'oc- 
Chemins de fer de 1 4 t a t  . . 5 , 6 1 7 , ~ i  1,891,010 cupe d'agriculture, et  sur une superficie totale 
Postes e t  t&16graphes - - . . 1,7%100 236,000 de 6,188,307 mogens  (3 1.5 ares), les terres ara- 

Lac de Constance 184,635 
Vapeurs { Necker . . . . . .  20,200 22$z bles prenncnt 2,628,337, les jardins 121,504, 
Douanes et contributions les vignes 82,921, les prés 881,607, les ptitu- 

indirectes . . . . . . . . .  5,157,955 4,505,035 rages 266,93 1, les forets 1,9 19,311. En 1852on 
Contributions directes . . .  4,753,007 3,994,889 a c o m p t ~  lesarbres fruitiers ettrouvb 4,724,102 
Divers . . . . . . . . . . . . . m  120,000 

TOTAL 27,983,213 15,207,721 
arbres portant.des friiits a pépins, et  3,223,572 . . . . .  arbres anoyaiix. Selon le recensement de 1853, 

Dipenaes. 
Lirte civile . . . . . . . . . . . . . . s . .  882,400 il y a dans le Wurtemberg 95,038 clievaux, 351 
Apanagea . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244,792 áncs et mulcts, 8 1 1,159 b&tes a cornes, 458,488 
Dette publique . . . . . . . . . . . . . . .  3,527,665 betes a laine, 42,064 cliCvres, 143,524 porcs. 
Traitements e t  penaions. . . . . . . . . .  960,130 
DBpartement des afaires QtrangBres. .. 213,866 Le pays produit pres de de scheffels 

- de ia justice. . . . . . . . .  I , o F ~ , G ~ ~  (177.23 1.) d'épeautre et  de froment. Le Wur- - de I'intBrieur . . . . . . . .  1,752,958 temberg n'a pas un grand nombre de mines, - de l'instruction e t  des cultes 1,947,019 maiS un certain nombre d'usines a fer impar- . . . . . . . .  - de la guerre. 3,586,249 . . . . . . . . .  - des finances 811,270 tantes. L'industrie textile promet de s'étendre, 
DBpense des chambres. . . . . . . . . . .  178,687 mais elle est encare peu developpée. On tra- 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70,065 vaille les mCtaux dnns une quarantaine d'kta- . . . 15*223s78G blissements, dont quelques-uiis considerables. 

La dette publique du Wurtemberg a été de La plupart des autres branches de l'iridustrie * 

20,784,997 fl. au 30 juin 1844. Par suite des manufacturi8re sont égnlement représentées 
emprunts contractés depiiis lors,principalement dans le pays, n e  serait-ce que par une seule 
pour la construclion de cliemins de fer, la dette fabrique. 
s'est élevée en 1853 a 52,351,592 fl. y compris Le commerce du Wurtemberg est confondu 
3 millions de papier-monnaie, et en 1862 a dans celui du Zollverein.L'éteiiduedes chemins 
70,753,792 fl. dont 30 millions a 4 '/*, 21 mil- de fer y est de 382 kilometres, la longueur des 
lions a 4 et 15 '1, millions a 3 '1, p. 100. routes, de 2,50 1 milles (7.1 kilom.). Lanavigation 

L'armCe est recrutée par la voie de la con- sur le lac de Constance cst importante, celle sur 
scription. Tout homme igé  devingt-un ans doit le liaut Danube et le Weckcr (afliient duRliin) 
le service militaire pendant six ans, mais le rem- l'est moins. La poste a delivré en 1862 7 a 8 mil- 
placement est admis. Liu reste, les soldats de  lions de letlres (arrivée) et en rccoit pres de 
l'infanterie ne  restent que dix-liuit mois sous 7 millioiis (diipart). La longneur des lignes tblé- 
les drapeaux, sont renvoyks en congé illimité gi'apliiques va en croissant, et le public est 
et  rappelés s eu leme~~t  de temps a autre pour admis a en proíiter. L. SCHWARTZ. 

XBNIE. Contrat d'hospitalitk, usité entre les 
chefs de la GrCce aux temps héroiques. l e s  
contractants écrivaient leurs noms sur une ta- 
blette d'ivoire ou de mktal, la brisaient, et en 
conservaient chacun une moiti6. Plus tard, les 
citoyens des républiques firent des alliances 
semblables; c'était une ressource dans les 
guerres ou les proscriptions. Dans plusieurs 
villes, les étrangers nommaient un proxene de 
I'une ou de i'autrecité, chez qui ilsdesccndaient, 
qui les assistait, jugeait leurs différcnds, e t  
remplissait A pen pres les fonctions de nos con- 
siils. Soiivent il obtenait un caractdre oiiicicl; 
i l  avait droit aux premieres plnces dans les 
spectacles , au for  diplomatique; quelquefois 
des citoyens exercaient d'eux-memes laproxi-  

?zie envers des ktrangersaíln de se  faire nommer 
proxenes. A Sparte et a Atlienes, les proxenes 
etaient des fonctionnaires , nommés, dans la 
premiere de ces rkpubliques, par les rois, dans 
la seconde par le peuplc, pour recevoir et in- 
troduire les ambassadeurs, et pour juger les 
contestations entre les marchands étrangers. 

Les xérzics étaient des presents d'hospitalitb. 
Lcs Romains, a leur Cpoque grecque, appli- 
qnerent üc niot aiix anciennes étrennes des 
Saturnalcs; puis aux prescnts que les clients 
faisaicnt aux avocnts, ct rjui souvciit furent rk- 
cluits ou mi'mc iiitcrtlits par Ics lois. Soiis le 1 Ras-Ernpii'c, Ics sbnics btaicut des prksents 
qu'oii taisait aux gouvcrneurs, selon l'usage j 
asiatiquc. J. DE B. 



YANKEE. On désigne souvent ainsi, dans 
l'Uuion aniéricaine, les habitauts de la Nou- 
velle-Angleterre (Maine, Aew-Hampshire, Ver- 
mont, Massachussetts, Connecticut , Rhode-ls- 
land) ,  et en Europe les Américains du Kord 
en general. Ou attribue l'origine du mot aux 
Indiens et on le croit une corruption de  english 
(anglais). 

Considéré comme type, le Yankee est un 
liomme intelligent et ingénieux , actif, sobre, 
aimaiit l'indépendance par-dessus tout. En re- 
vanche, il est peu idealiste, peu sentimental, 

peu amateur de  l'abstrait. 11 a beaucoup de  vi- 
gueur dansle caractere, aucun obstacle ne  l'ar- 
rete. il ne compte que sur  lui, cbange facilement 
de position, poursuit la fortune avec ardeur, sans 
trop s'occuper de ce qui adviendra de  son voi- 
sin. On lui reproche une forte dose d'égoisme 
et un pencbant non moius grand pour la rnse 
et  la tromperie; il ne reculerait pas non plus 
devant la violence. 

Nous ne  disons pas que te1 est l 'hér ica in ,  
mais te1 est a peu pres comment on analyse en 
Europe le type du Yankee. M. B. 

ZEHRINGEN. Voy. Dynastie. 

ZANZIBAR. État de la cdte orientale d'Afri- 
que, entre le Mozambique au sud, les Soumalis 
independants au nord, I'occan Indieu a l'est, 
d'une étendue indelerminee a I'ouest. Sa capi- 
tale, située dans iine ile appelée aussi Zanzil~ar, 
en porte le nom; elle g1t par 60 de latitude su6 
et 300 de longitude est, au nord-ouest de lfa- 
dagascar et des lles Comores. On estime la po- 
pulation de la ville a 25,000 Lmes, celle de  l'ile 
a 100,000, celle du pays entier n'est pas con- 
nue, ,meme approximativement. 

L'Etat de Zanzibar, longtemps partagé entre 
divers cliefs indigenes, fut réuni a celui de 
Mascate, i l'entrce du golfe Persiqiie, par le 
sultan de ce dernier pays, le fameux Si-SaId, 
quicouclut avec les puissances européennes di- 
vers traités, entre autres celui dii 21 novembre 
1844 avec la France. Apres la mort de ce prince, 
survenue en k857, l'un de ses Gls lui a succédé 
5 blascate; un autre, du nom de Seid-Pedjid, a 
Zanzibar qui est ainsi redevenu de fait un Etat 
indépendant sous I'autorité d'un maltre absolu. 
Aujourri'hui isole de toute grande voie de com- 
munication, ce pays acquerra une grande im- 
portance quand le canal de Suez sera ouvert 
au commerce maritime. Les éléments de  tralic 
sont, dans ces parages, les memes que dans 
toute la zoue Fquatoriale: betail vivant et ses 
dépouilles et issues (peaux, Iaines) , I'ivoire , 
l'écaille; des fruits, des gommes, des résines, 
des teintures, des épices, le girofle entre autres 
dont le sultan de  Zauzibar a dévcloppé la cul- 
ture dans ses Etats. Zanzibar est en outre de- 
venu une station de missionuaires catlioliques 
et protestauts, et le point de  départ des voya- 
geurs voulant explorer les sources du Nil et le 
Soudan orienlal. JULES DUVAL. 

ZELE. On counaft le fameux mot attribué a 
un diplomate de  ce sikcle, en qui a été per- 
sonnifié le machiavélisme politique, 11. de Tal- 
leyrarid. a Surtout, pas de zele! a aurait-il dit a 
un jeune secrétaire d'ambassade qui entrait, 
plein d'ardeur et d'illusion, dans la carriere. 
Qu'est-ce donc que le lele.  pour qu'il puisse 
6tre ainsi reconirnandé tout particulieremeut 
a un homme politiqiie de s'en abstenir? Ne 
faut-il pas entendre par la une qualité Ires-dé- 
sirable, c'est-a-dire I'attachement au devoir, la 
ponctualité, la ferveur pour les intérkts dont 
on est cliargé? Oui, sans doute, c'est la une 
des acceptions du rnot zele, et ainsi compi'is il 
désigne une chose excellente et admirable. 
Wais si ir l'excks en tout est un défaut s, il l'est 
spécialemeut en cette matiere; le zele outré 
n'est que trop souvent, de meme que le faux 
zCle, l e  pire des íiéaux; corruptio optimi pes- 
sima. 

11 faut, en effet, distinguersoigneusementplu- 
sieurs sortes de zkle. 11 y a celui qui consiste 
5 vouloir bien faire, a vouloir réussir, mais e n  
suivant l e  droit chemin, en n'écoutant que les 
inspirations d'une conscience éclairée, en gar- 
dant toujours une juste mesure: c'est le zkle 
du devoir, zkle méritoire, dont il serait a sou- 
liaiter que chaque serviteur d e  la cliose publi- 
que fiit toujours animé. 

Il y a un zele qui manque de retenue, qui 
cede aux entralnements, s'exagerant l'impor- 
tance du but et s e  faisant illusion sur les 
moyens : il peut &re sincere, mais il est in- 
discret et tres-dangereux, et  c'est ti  lui qu'il 
convient d'appliquer le ne quid ninzis. C'est 
de cette nature qu'est le zele du fauatisme re- 
ligieux ou politique, cette plaie de l'état social, 
i'uue des plus fuuestes, et qui a fait dire a 
Addison que « s i  l'on avait i'histoire du zele 
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depuis Cain jusqu'i nous, on n'y trouverait 
que meurtres et  massacres. n 

11 y a eníin un zele affecté ct hypocrite, z6le 
effréne, capable de toutes les lichetés et de 
toutes les turpitudes : celui-la, on ne  saurait 
I'arrSter, il faut tácher de l'ktouffer; si l'on 
n'en vient a bout, c'est lui qui voiis enserre et 
vous étouffe. 

11 faudrait que le zkle réel et desinteressé 
et celui qui n'est qn'une fihvre d'égoisme fus- 
sent, dans la pratique, discernés avec clair- 
voyance et récompensés selon leurs merites 
respectifs. Trop souvent c'est le contraire qui 
arrive: le zele véritable est méconnii, l e  zele 
faux et trompeur est comblé. 

Etait-ce pour le mettre en  garde contre les 
emportements possibles du  zele ou contre les 
déceptions probables de la carriere, que la 
froide expkrience, représeutée sous les traits 
du prince de Bénévent, donnait au jeune ap- 
prenti diplomate le précepte que uous avoiis 
rappelk: « Et surtout, pas de zele l u La ques- 
tion n'est point faale a rksoudre. 

CHARLES READ. 

ZOLLVEREIN. Ce mot allemand signiGe 
union de douanes, et  il sert a désigner la 
grande association qui embrasse la plupart des 
Btats allemands, ou ils sont entourés d'une 
seule ligne de douane et régis par le meme 
tarif. Comment, apres le rctour de la paix gé- 
nkrale en  1815, I'Allemagne ressentit les fu- 
nestes effets de  son morcellement douanier 
et  commercial, quels efforts fiirent faits, quels 
essais furent tentes poiir y mettre un terme, 
comment la Prusse étendit peu i peu son 
systeme de douanes, et arriva en  1833 a fon- 
der le Zollverein allernand, comment cette as- 
sociation rallia successivement d'autres ~ t a t s ,  
quelles modiíications furent appoi-tées A son 
regime intérieur, comnient elle résista a la 
tempete politique de  1848, qiiels projets fu- 
rent agitéa alors pour compléter l'unité com- 
merciale du pays; c'est ce que j'esquisserai 
dans le prksent arlicle. J'y retracerai rapide- 
ment ensuite le vaste plan d'union austro-alle- 
mande, la grande crise du Zollverein com- 
mencee en  1851 par le traite d'accession du 
Hanovrc, terminbe en 1853 par le traite ayec 
l'dutriclie et la noiivelle situalion qui en est 
sortie. 

La révolution francaise, en faisant dispa- 
raltre tous les prélats souverains, la plupart 
des villes libres et nombre de petits princes, 
en réduisant les htats de trois cents a pres de 
quarante, avait simpliGk la carte de 1'Alle- 
magne. Mais quelle complication encore et quel 
dédale que cette simplicité! Chaciin de ces 
Etats avait entouré sa frontiere d'un réseau 
douanier , les douanes provinciales s'ajoiitaient 
aux extkrieures, et, par suite d'abiis tradi- 

1. Le zéle n'est souveni que I'enthousiasme en- 
flammé jusqu'i I'illuminisme : il produit la persécu- 
tion et le martyre, les bourreaux et Ics victimes; i l  
fait les Albigeois et les inquisiteurs; i l  fait les puri- 
taius, les septemhriseurs, les orthodoxes, les réae- 
tionnaires de tous les temps et de tous les pays. 

tionnels, les douanes des communes et des 
particuliers a celles du goiivernement ; sous ' 

ce rapport l'All~magne etait encoi'e en plein 
moyen ige. Les Etats eux-memes, comme par 
un  caprice bizarre, avaient &le constriiils avec 
des morceaux de  territoire enclaves, enclie- 
vetres les uns dans les autres. Aussi, pour 
parvenir de la frontikre au centre du pays en 
s e  dirigeant soit du nord au sud, soit de l'ouest 
a l'est, sur u11 espace de 50 a 60 milles alle- 
mands (370 a 445 kilometres), les marclian- 
dises n'avaient-elles pas moins de seize lignes 
de donanes a franchir et  davantage sur quel- 
ques points. L'état des liimieres ct les besoins 
que la paix venait de creer protestaient contre 
ce  morcellemciit fuueste. 

La queslion de la liberté du commerce entre 
les Btats allemands fut agitée a plusieurs re- 
prises au sein de la diéte germanique, mais 
sans y &tre resolue; elle engageait le droit de 
souveraineté des differents ~ l a t s ,  et  des lors 
elle ne  pouvait Stre decidée par un vote de 
majorité. Ayant éclioue aupres du pouvoir fé- 
dkral, il fallut recourir a la voie des negocia- 
tions particulieres. 

Alors la Prusse reforma son régime de 
douanes sur des bases tres-libérales, surlout 
pour l'kpoque, et sa loi de 1818, faite pour 
uu État de dix millions et demi d'liabitants, 
devait regir plus tard toiite une grande asso- 
ciation. Mais iinmédiatement cette loi , aiusi 
que des mesures de l'Autriclie, exciterent des 
mkcontenlements dans le reste de i'Allemagne. 
Les négociants et les indiistriels qui s e  trou- 
vaient réunis en 18 19 a la foire du printemps 
de  Francfort-sur-le-Ilein, en étaient vivcment 
Pmus , lorsqiie des alfaires partizulikres amc- 
nerent dans cette ville un jeune professeur du 
W'urtcrnberg. Frédéric List , c'est son nom , 
mis cn rapport avec eux, rédigea une pktition 
remarquablc, qui fut couverte de signatiires et 
eiivopcc a la diete. Alors s e  fonda des le 18 avril 
une societb dite de commerce et d'iiidiistrie 
dont il fut I'agcnt. List deploya pour la cause 
de I'association douaniere, notamment a Vienne 
ou siegeait un congrés, une activité extraor- 
diuaire, qui,  si rlle n'eiit pas de résultat im- 
médiat, prepara du moins l'oeuvre de l'avenir. 

A partir de ce iuoment commence une longue 
serie de nbgociations diplomatiques : en pre- 
mier lieu une convention preliminaire conclue 
le 19 mai 1820 a Vieniie entre les petits Etats, 
et peu apres iin congi-Ps a Darmstadt ou la 
question de l'union douaniereest sérieusement 
disculée, mais n'aboutit pas;  puis en 1825 le 
congres de Stuitgart, qiii ne  decida rieu non 
plus, niais qui, comme le précédent, ne fut 
pas depourvu d'utilite. Vint enlin, entre la Ba- 
viere et  le Wiirtemberg, le traité de commerce 
du 17 avril 1827, et  bient6t le traité d'union 
douaniere du 28 janvier 1828. L'association 
bavaro-wurlcmbergcoisc ktait un premier re- 
sultat sérieux ciprbs bien dcs titonnernents. 

Pendant ce temps, la Prusse, tout en incor- 
porant a son systtrne doiianier ses enclaves, 
etait restée étranghre au mouvement du reste ' 
de I'AIlemagne. Ce ne fut pas d'elle-m6me 
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qu'elle sortit de son isolement, elle necéda qu'i 
une sollicitation du dehors. De premibes ouver- 
tures de  la Hesse grand-ducale en 1826 n'a- 
vaient eu aucune suite ; de no~ivelles démarches 
en janvier 1828 aboutirent, des le 14 février, 
a un traité d'association , prélude de tous les 
autres. Cette nouvelle attitude de la Priisse 
inspira des déliances, et  provoqua, entre le 
Hanovre, la Saxe et  d'autres petits Etats une 
nouvelle union, purement négative du reste. 
iiinsi 1828 avait enfant+ trois associations, qui 
furent dénommées, d'aprCs la positiou géogra- 
phique des États qui les composaient, I'uniori 
du nord, celle du centre et celle du midi. Des 
1829 les deux associations du midi et du nord 
éprouverent la nécessité d'un rapprochement 
et concliirent le 27 mai un traité de commerce. 
La révolution francaise de 1830, en faisant 
comprendre la nécessité de resserrer le lien 
federal, hita le dknouement. L'expérience de  
la Hesse electorale, du reste, était faile pour 
encourager les autres États. La Prusse gagna 
du terrain dans i'opinion, et bientbt des acces- 
sions nouvelles, notamment celle de la Hesse- 
Cassel. Par cette derniere aceession I'intér&t 
prussien proprement dit était satisfait; mais le 
cabinet de Berlin avait des vues pliis élevées. 
De la les négociations avec I'union du midi et le 
traite du 22mars 1833, qiii établirent, le 1 er j an- 
vier 1834, une association régie par le tarif 
prussien. L'adhésion de la Saxe royale suirit 
de Iiuit jonrs celles de la Bavidrc et  di1 Wiir- 
temberg ; et, en moins de deux mois d'inter- 
valle, ce fut le tour des duchés et des princi- 
pautés de la Thuringe. 

Enfln l'assodation allemande était fondée. 
Sans etre complete, i beaucoup pres , elle for- 
mait une masse imposante , capable d'exercer 
de l'attraction. Combien n'avait-il pas fallu 
d'eForts pour arriver a ce résiiltat ! Combien le 
grand conrant des idees en Allemagne qui ten- 
dait vers l'association n'avait-il pas rencontrk 
d'obstacles ! 

Les deux années qui onvrent la premiere 
p6riode du Zollverein sont marquees par d'im- 
portantes accessions, par celles de Bade, de 
Nassau et de Francfort-sur-le-Meiu. En meme 
temps le Hanovre organisait sur le littoral de la 
mer du Nord; avec Brunswick, Oldenbourg et  
Schaumboug-Lippe, une association indépen- 
dante qui prit le nom de Steuerverein ou asso- 
ciation d'impbts. Outre ce  graupe d'Etats, les 
trois villes anséatiques et le Mecklembourg 
restaienl en deliors dri sysfeme priissien. 

Les vingt et qiielques Etats allemands qui 
avaieut apporté dans le Zollverein la totalitéoii 
une partie de leur territoire, n'y participaient 
pas tous au meme titre. Les uns etaient des 
associés véritables, traitant entre eux sur le 
pied d'égalité ; les autres, satellites des pre- 
miers, n'appartenaient a l'association qu'indi- 
rectement. En 1836 les assoeiés directs étaient 
au nombre de dix, savoir : la Prusse, la Ba- 
viere, la Saxe royale, le Wurtemberg, Bade, 
les deux Hesses, Nassan, Francfort-sur-le-RIein 
et la Thuringe. Les associés indirects s e  com- 
posaient de petits Btats ou de portions de ter- 

ritoircs voisins, m&me étrangers au Zollserein, 
par exemple du Hanovre, du Holstein oii du 
Mecklemboiirg, que des arrangements particu- 
liers avaicnt annexes, soiis le rapport des 
douanes, a l'associé direct dans le territoire 
duque1 ils Btaient enclavés. 

Formulées par les traités de 1833, les bases 
de I'association consistaient en trois points: une 
législation uniforme aux frontieres, la liberté 
du commerce a l'intérieur, et la communautk 
des recettes. Elles comportaient quelques ex- 
ceptions qu'il n'g a pas lieu de mentionner 
dans cette courte esquisse. Le trait caractéris- 
tique du pouvoir Iégislalif etait l'unanimité re- 
qiiise pour ses résolutions. Lamajoriténe faisait 
jamais loi. L'Cgalité absolne régnait dans les 
délibérations du Zollverein, quels que fiissent 
la population, le titre, l e  rang Iiierarchique de 
son souverain. Saiif Francfort-sur-le-Mein et 
Nassau, ,qui partageaient une voix commune, 
chaqiie Etat avait sa voix. 

Tous les ans les commissaires des Etats de- 
vaient se rassembler. Le congres douanier était 

la fois le pouvoir législatif et la hante cour 
administrative du Zollverein. Il délibérait su r  
les cliangements i apporter a la lkgislation, a u  
tarif, a l'administration, en un mot sur le per- 
fectionnement du systeme. En meme temps il 
arrklait les comptes délinitifs de I'annee et  ' 

counaissait de 1:inobserration des conventions 
dans te1 ou te1 Etat, lorsque l'affaire n'avait pas 
été terminée par échange de note entre les 
cabinets. Son sibge n'était pas ffxe, comme ce- 
lui de  la diéte germanique ; chacune des capi- 
tales l e  possédait a son tour; a la clbture de 
chaque session, les commissaires dbsignaient . 

de concert le lieu de la prochaine conférence, 
en  ayant bgard 3 la nalure des sujets qui de- 
vaient y &re débattus; la premiere assemblée 
se  tint a Munich. La Prusse n e  s'était pas attri- 
bué la présidence du congres, pas plus qu'elle 
n'avait imposé sa capitale. Les commissaires 
nommaient eux-memes leur président, et ladi- 
rection des débats ne  conférait a celui-ci au- 
cune préeminence sur  ses collegues. 

Le tarif prussien de 1818, remanié en  cer- 
tains points, etait celui de I'association. Ce qui, 
sous le rapport de la forme, l e  recommandait 
particulierement, c'était l'adoption du poids, 
du nombre, de la mesnre, comme base de per- 
ception des droits. Dans le fond il était assez 
libéral. Les taxes les plus loiirdes a l'impor- 
tation portaient sur les denrées de Iiixe, sans 
etre exagérées. Les matikres premieres Ctaient 
admises en franchise ou soumises a des droits 
minimes. Le tanx du droit protecteur variait, 
pour les objets manufactiirés; il était généra- 
lement modéré; mais, fante de distinction, il 
ménageait les objections de luxe, et traitait les 
articles courants avec sévbrité. Le principe de  
I'immunil8 a la sortie n e  souffrait qii'nn petit 
nombre d'exceptions. Nais le régime dri trausit 
était d'une grande complication. A tout prendre, 
l e  tarif du Zollverein a son début Btait, dans 
son ensemble, beaucoup moins restrictif e t  
moins compliqué que ceux des grandes puis- 
sances du continent i la meme époque, e t  
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meme bien des Bgards que celui de l'Angle- 
terre réformé par Huskisson. 

Qiielques avantages que le Zollverein elit 
produits, les souffrances industrielles, dont la 
transition d'un régime a l'autre n'avait pu  Ctre 
exempte, les avaient obscurcis un peu pen- 
dant les premieres annkes. Le Zollverein, en  
ouvrant une carriere plus vaste, indemnisa 
amplement les intérCts lksés au dkbut, e t  re- 
pandit une vie nouvelle sur toute la contrée 
qu'il embrassait. Les résultats dans I'ordre ma- 
tériel et dans l'ordre moral a la fois furent 
consid6rables. 

Une association anssi fkconde que l'avait étB 
le Zollverein dans sa premiere p6riode ne  pou- 
vait manquer d18tre renouvel6e. Les trailes, a 
moins d'avoir été dCnonc6s deux aniiees d'a- 
vance, restaient en vigueur, a partir de 1842, 
pour une seconde pkriode, dont la durée était 
5xée a douze ans. 11s ne  furent point dénoncés, 
et  les cliambres des Etats constitulionnels ex- 
primerent a I'unanimité le soeu de leur renou- 
vellement. 11 Littkralement ils seront continués, 
pour douzc annkes, s'écriait a cette occasion 
iin eminent publiciste, ils l e  seront en rCalité 
pour toujours. a 

Le traitk du 8 mai 1841 pour la prorogation 
du Zollverein offrit trois innovations. En pre- 
mier lieu, pour indemniser la Prusse des pertes 
financieres que I'association lui avait fait éprou- 
ver, les États formerent, relativement aux droits 
de sortie et de transit, deux groupes distincts: 
i'un comprenant les provinces orientales de la 
Prusse, la Saxe et la Thuringe, et  l'autre le 
reste de I'association. Rien ne fut changé quant 
aux droits d'entrée qui donnaient la presque 
totalité des revenus, seulement ce fut exclusi- 
vement sur  leiir pi'oduit que les frais de sur- 
veillance et  de  perception furent dorCnavant 
prelevés, au lieu de l'Ctre sur l'ensemble. Un 
autre ebangement consista dans I'adoption d'un 
nouveau régimc pour les denrPes indigbnes 
soumises, dans les divers Etats, A des taxes 
de  consommation diffkrentes, ce qui supprima 
i'espece de douane intermédiaireque les trailés 
priniitifs avaient établie entre la Baviere, le 
Wurtemberg et  Bade, d'une part, et  les autres 
~ t a t s .  de l'autre. Enfin l'acte de renouvellement 
posait le piincipe de la taxation du sucre, de la 
betterave et  de celui qiii serait fabriqué avec 
toute autre matiere indigene. Une convention 
spkciale de la meme date en réglait I'applica- 
tion. On remarque encore dans le traité de  
1841 le renouvellement d'engagements de 1838 
en  matiere de  monnaies, et l'adoplion déunitive 

Orammes. du quintal de donane de 50 kilo, 
A cette époque solennelle eurent lieu plu- 

sieurs accessions; dans les derniers mois de  
184 I celles de la principaute de Lippe-Detmold, 
du duchB de  Brunswick, du comlk de Schaum- 
bourg, de  la principaulé de Waldeck; au com- 
mcncement de l'annke suivante, celle du grand- 
duché de  Luxembourg. 

En ouvrant sa seconde pBriode avec un ter- 
ritoire et une population accrus, le Zollverein 
avait espCré de I'accession du Brunswick un 
nouvel agrandissement. llais son attente fut 

dBpue. Des nkgociations entre les cabinets de 
Hanovre, de Berlin et de Brunswick, dont on 
augurait favorablement dans I'origine, n'eurent 
pour résultat qu'une irritation réciproque, et 
un  ajournement indéifni de l'accession du lit- 
toral du nord. 

Arreté ainsi dans le cours de ses conquCtes 
territoriales, le Zollverein ne poiirsuivit qu'avec 
plus d'ardeur ses conquetes indiistrielles, et 
daiis ce but il éleva sur qpelques articles les 
droits de son tarif, Cette tendance fut forte- 
ment accus6e dans la révision générale faite 
par la confkrence de Stuttgart en 1842. On 
augmenta le droit d'entrée sur divers lainages; 
deja en possession complete de la fabrication 
des draps, on voulut s e  rendre maltre bgale- 
ment des autres branches de i'indiistrie des 
laines. Le congres de Stuttgart surtaxa anssi 
pliisieurs articles du couimerce franpais, daiis 
l e  but d'exercer confre nous des représailles. 
Ces rigueurs étaient fondees sur des nialen- 
tendus; aucune hostilité de notre part ne les 
avait provoquées. En 1844, la suite de lon- 
gues nPgociations, on adhkra 2 i'établissement 
d'un droit de 2 fr. 50 c. par 100 kilogramrnes 
siir la fonte brute, et d'une aggravation propor- 
tionnée sur les diverses especes de fer en 
barres. 

Deux autres questions, qui s e  dkbattaient 
depuis quelques années avec une vivacité ex- 
treme et dont I'iine en particulier mit le Zoll- 
verein en feu, ne furent rksoliics qu'en 1816. 
Elles concernaient les droits siir les iils de co- 
ton et  sur  les fils de lin. On éleva un peu les 
droits sur les nns et sur les autres. En mPme 
temps on augmenta sensiblement le tarif des 
différentes especes de tissus de lin. 

Pendant cc temps-la slCtaient concliis avec 
l'étranger plusieurs traitks de commerce et de 
navigation. Le trait6 du 2 mars 1841 avec 1'An- 
gleterre, qui, sous l'empire de I'acte de navi- 
gation britannique, n'oflrait qu'une rkciprocité 
illusoire, eut en Allemagne peu de succes. 
Dans un pays préoccupe avant tout d'kchanger 
ses produits agricoles contre les articles ma- 
nufactures de l'dngleterre et disposé borner 
I'essor de sa navigation marchande a la Balti- 
que et a la mer du Nord, le traité anglais eht 
mérité une entiere approbation. iilais 1'Allema- 
gne n'en était plus la; deja l'ambition manu- 
facturiere et commerciale commencait a s'em- 
parer des esprits; deja l'id6e de I'échange des 
articles fabriqués allemands contre les denrées 
importées par des relations directes avec I'A- 
merique commenqait a prendre faveur, et le 
traité anglais contrariait ces tendances. Tout 
autre fut I'accueil fait au traité conclu en 1844 
avec la Belgique, apres beaucoup de tiraille- 
ments. 11 fut accueilli par une satisfaction a 
peu pres unanime, que de faibles réclainations 
de I'industrie métallurgique ne purent troubler. 
On lui attribua une portée immense. Le Zoll- 
verein , disait-on, était dorknavant en mesure 
de  dkterminer les Pays-Das a des con$essions, 
les États maritimes a I'accession , les Etats-Unis 
et  le Brésil a des conventions réciproquement 
avantageuses. Un député de  Hesse-Cassel pro- 



clama ce traité le fait capital de  l'histoire du 
pays, depuis le traité d'association avec la 
Prusse. !dais, ainsi que l'événement l'a fait 
voir, ces magnifiques perspectives étaient de 
pures illusions. Un troisieme traité du Zoll- 
verein, dans la meme période, est celui du 
27 janvier 1847 avec les Deux-Siciles, repro- 
duction fldele de stipulations deja obtenues 
par l'hngleterre et par la France. Des espéran- 
ces qu'on avait fondées sur des traités avec 
les htats-6nis et le Brésil ne  se réaliserent pas. 

Ce n'était pas au sein de la tranqiiillité pro- 
fonde dans laqiielle s'était 6coulée la premiere 
période du Zollverein, c'était au milieu de vi- 
ves discussions qu'avaient été prises les diffe- 
rentes mesures qui vienuent d'btre retracees. 
La publicité, si restreinte outre Rhin a I'égard 
des questions politiques, trouvait un cliamp 
plus libre dans les matieres économiques et s'y 
donna pleine carriére. La polkmique des joiir- 
naux et les débats des chambres constitution- 
nelles s e  portaient de préférence sur ce ter- 
rain, et  les affaires de I'association étaient 
devenues I'objet d'un intéret passionnk. Un 
homme qui a déja figuré dans le présent rkcit, 
Frédéric List, fut I'ame de ce  mouvement. 11 
avait jet6 sur  le sol de sa patrie la semence fé- 
conde d'ou devait sortir le Zollverein. Plus tard, 
apres un long exil, il avait travaillé i consoli- 
der son ceuvre au moyen d'un réseau national 
de chemins de fer. Un seul de ces roles aurait 
sufi  a sa  gioire, son ardentpatriotisme le poussa 
a en remplir un troisikme. Par son Syslirne na- 
tional d'économie politique, par ses articles de 
la Gazetle d'dugsbourg, par ceux du Zollve- 
reinsbdatt, il émut fortement scs compatriotes 
en disciitant leurs intérets industriels et com- 
merciaux. 11 fut le promoteur $une agitation 
protectionniste; sous sa pliime et sous celle 
d e  ses amis, de 1841 a 1846, la these de la 
protection, au point de vue de l'Allemagne, 
fut soutenue avec un éclat inaccoutumé et une 
supériorité manifeste. Sa mort, arrivée en 
1846, laissa en Allemagne un grand vide. Si, 
dans la lutte de  ses dernieres années, il n'avait 
été exempt ni  d'emportement, ni d'illusions, 
si les résultats n'avaient pas rkpondu a ses ef- 
forts et  a son attente, sa carriere avait ét6 
pleine et féconhe; et ,  quelle que soit la forme 
que doive revetir la nationalité allemande, il 
occupera un des rangs les plus glorieus parmi 
ses fondateurs.' 

La question des droits différentiels de navi- 
gatiou était l'une des tlibses favorites de FrédC- 
ric List. Par cette expression, on entendait une 
imitation, bien adoucie, d'une mesure qui a 
joué un grand r61e dans l'liistoire des deux 
derniers sikcles: I'acte de navigation d'hngle- 
terre. Déja la Prusse, qui était le seul Etat ma- 
ritime du Zollverein, percevait un droit ex- 
traordinaire de pavillox sur les bitiments des 
puissances étrangeres qui n'avaient pas avec 
elle de traité de réciprocité. l a i s  on voulait 

1. Nous croyons que la liberte est un meilleur 
mopen de progres Bconomique que la protection; 
nous n'en croyons pus moins pouvoir nous associer 
& 1'8loge de Fredciric List. M. B. 

quelque chose d e  plus. DBs le 11 mai 1839, d 
l'occasion d'un traité du  Zollverein avec les 
Pays-Bas, dont la durée fnt courte, quelques 
vues a cet égard avaient BtB emises dans u n  
mémoire oficie1 de la ville de Breme, jalouse 
d'étendre le cercle de ses opérations maritimes; 
et  elles avaient été mieux accusées encore l e  
ler  juin 1842 dans un autre mémoire du meme 
port, provoqué par le traité de navigation con- 
clu entre le Zollverein et l'bngleterre. C'est de  
la promulgation de ce dernier traité que date 
l'agitation pour les droits diff6rentiels; elle fut 
bientdt encouragbe par I'exemplc de la Belgi- 
que, qui, a la suite de longues délibkrations, 
avait adopté ce systeme dans I'intkret de s a  
marine marchande et de son commerce exté- 
rieur. 

Les promoteurs y voyaient un moyen d'ob- 
tenir pour le Zollverein l'extension jusqu'a la 
mer du Nord, une marine marchande et un ac- 
c6s privilégié sur les marclies transatlantiques 
dont l'approvisionnement en produits manufac- 
turés semblait appartenir de droil a une puis- 
sance sans colonies. La diplomatie s e  mit en 
campagne sous l'influence de ces idées, mais 
sans résultat, comme il a été dit plus haut. Le 
négociateur prussien du traité avec la Belgique, 
le baron d'Arnim, avait publib, sous le litre de: 
Testa~nent de polilique commerciale, un écrit 
ou il cherchait A btablir que le traité de sep- 
tembre 1844 en portait une demi-douzaine 
d'autres dans son sein. hlais il fut bient6t évi- 
dent rlu'on s'était abandonné a des illusions. 
11. d'Arnim en particulier comprit que, par ses 
vastes réformes commerciales, I'Angleterre gra- 
tiíiait les Etats du nouveau monde d'avantages 
commerciaux supérieurs a ceux que le Zollve- 
rein était en mesure de  leur offrir, et il ajouta 
son testament un codicille qui l e  révoquait en  
entier. 

Ce qui était impraticable au moyen des trai- 
tés ne  pouvait-il pas s'effectuer par voie Ikgis- 
lative? Cette opinion fut développée dans un 
mémoire du président du bureau de commerce 
de  Prussc, M. de Ronne, qui proposait de fa- 
voriser, pour certains articles, l'importation 
directc des pays transatlantiques par bitiments 
nationaux ou assimilés. Breme retronvait ses 
propres idées dans le plan du fonctionnaire 
prussien; elle préférait toutefois un autre mode 
d'exécution : aii lieu d'un dégrevement par le 
Zollverein des produits importes directement, 
elle désirait qu'on frappit les produits impor- 
tés indirectement d'une surlaxe a percevoir 
dans les ports d'arrivée; ce  mode offrait l'avan- 
tage d'embrasser non-seulement les importa- 
tions du Zollverein, mais celles de l'Allemagne 
entiere, et de  s'accommoder de la diversité de 
ses tarifs. L'expression la plus complete de  
la pensCe de Breme fut un écrit dii sénateur 
bremois Duckwitz, publie en 1847 et intitulé: 
I'Union allemande de commerce e t  de navi- 
gulion. Son plan, élaboré avec détail, devait, 
d'apr6s son auteur, procurer plus d'avantage a 
I'AIlemagne que l'accession du littoral au Zoll- 
verein. 11 lui donnerait certainement ce qu'on 
atteudait, peut-etre inulilement, de I'accession : 





un rapprochement plus facile. Cependant I'u- 
nion douaniere n e  devait pas etre brusquement 
opérée; elle serait préparée au moyen d'un 
traité stipulant plusieurs périodes de transition. 
A l'appui de ces propositions et  pour en prou- 
ver la sincérité, le mCme journal publia, dans 
son numero du 16 novembre suivant, les bases 
oficiellement arrktées pour l e  remaniement du 
tarif autrichien. 

C'est ainsi qu'A la suite d'une longue eclipse 
I'Autriche reparaissait tout a coup a I'horizon 
de l'Allemagne. L'article de  la Gazette de Vienne 
rendait son prestige une puissance en  quel- 
que sorte déchue. 11 faisait revivre une espé- 
rance d'unité presque anéantie; sans Ctre. a 
beaucoup pres, accueilli par tous avec la meme 
faveur, il fit une sensation profonde. 

Apres avoir saisi l'opinion de  son projet, le 
gouvernemeut autrichien ne  tarda pas a le com- 
muniquer aux diverses piiissances allemandes, 
et  avant tout a la Commissiou fédérsle provi- 
soire de quatre membres qui, par ses efforts, 
s'etait constituée dans l'intervalle et avait pris 
a Francfort la place de  i'archiduc Jean. 11 leur 
adressa, le 30 décembre 1849, un mCmoire si- 
gné de  Bruck dont la conclusion était de prier 
la Commission fédérale de réunir le plus promp- 
tement possible en un congres douanier les 
plénipotentiaires des différents Etats. 

On concoit que cette attitude noiivelle de 
1'Autriche ii~spirilt de l'ombrage au gouverne- 
ment prussien. On coneoit de mCme qii'il lui 
fht impossible de faire éclater ses sentiments, 
de repousser ouvertement un plan populaire et 
de s'abstenir dans une qucstion de cette gra- 
vite. Sa tactique naturelle était d'afllcher les 
meiileures dispositions, mais d'entraver en fait 
la négociation ou au moins d'en restrcindre les 
bases. C'est dans cet esprit que fut concue la 
répoiise faite le 28 février 1850 par son mi- 
nistre des affaires étrangeres. 

Faute d'une coopération sincere de la Prusse, 
le plan del'Aiitriche kprouvait unprernier ajour- 
nement. Cependant sa politique avait au fond 
le dessus. L'union ~estreinte ktait en pleine 
dissolution avant d'avoir existé; et le cabinet de 
Berlin, inquiet meme au sujet du Zollverein, 
convoquait une conférence doiianiere avec I'in- 
tention de lui soumcttre des propositions cal- 
culées poiir maintenir les goiivernements as- 
sociés dans son alliance cornmerciale. Cette 
situation parut favorable au  cabinet de Vienne 
poiir complkter l'expression de sa pensée. Un 
second mCmoire, qui avait également pour au- 
teur M. de Bruck et qui portait pour date l e  
30 mai 1850. exnosa non nlus les moveiis de 
préparation, 'mais les bases d'organiiation et  
la ~oli t iaue cornmerciale de l'association Dro- 
jetie. C; second mkmoire, par son étendue 
comme par son style, s'écartait de la forme 
ordinaire des communications diplomatiques ; 
c'était a la nation, beaucoup plus qu'aux ca- 
binets, qu'il était adressé, et il renouvels l'é- 
motion que le yremier mémoire avait déja pro- 
duite. 

La Prusse cependant réunit a Cassel, au 
commencement de juillet 1850, les commis- 
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saires du Zollverein pour reviser l e  tarif des 
douanes. Le cabinet de Vienne, blessé de l'o- 
mission de son plan dans la communication du 
gouvernement prussien ii ses associés, s'en 
plaignit par une depeche du 20 juillet. Cette 
intervention de l'butriche, soutenue par la Ba- 
viere et par la Saxe, menaMt de  sterilité les 
délibérations de  Cassel. L'insurrection qui éclata 
sur ces entrefaites dans la Hesse électorale et  
la guerre qui s'ensuivit en  amenkrent la c16- 
ture. Ces hostilités faillirent mettre aux prises, 
sur  le champ de bataille, les deux grandes 
puissances allemandes. Elles eurent pour con- 
séquence, aprés la paix d'olmiitz, la reconsti- 
tution pure et simple, a Francforl-sur-lelein, 
de I'ancienne diete germanique. 

L'exécution des desseins de I'Autriche, non- 
seulement sur I'AIlemagne, mais sur  l'Italie, 
etait subordonnée a une condition essentielle: 
i'abolition de son régime prohibitif et i'adop- 
tion d'un tarif plus rapproché de ceux sous 
lesquels vivaient ces deux contrées. Une autre 
condition non moins nécessaire ktait l'acheve- 
ment de  I'unitb douaniere au sein mCme de la 
monarchie. L'une et I'autre furent successive- 
ment remplies; car la crise ou l'empire d'Au- 
triche avait failli perir et  ou il s'était en quel- 
que sorte rajeuni, était pour lui une &re de 
reformes et de progres. La patente du 7 juin 
1850 supprima tous les droits d'entrke e t  de 
sortie qui, sous des dénominations diverses, s e  
percevaieiit entre les pays hongrois et le reste 
de la monarchic. L'abolition du systeme prohi- 
bitif, preparée des 1849, était réservée a l'an- 
née  1852. 

Le programme de cette reforme s e  résumait 
par ces mots : bon marchd des denrées alimen- 
taires, protection eflcace du travail national. 
La commission administrative de  révision, nom- 
mée en avril 1849, poursuivit assidument ses 
travaux jusque vers la fin de I'annCe suivante. 
Son projet fut adressé alors aux Cliambres des 
manufactures et  du commerce qui pour la plu- 
part venaient d'etre créees. Enfin il fut soumis 
a l'épreuve d'une discussion publique dans un 
congres des délCgués de l'agriculture, des ma- 
nufactures et  du commerce. au nombre de 56, 
qui fut réuni B Vienne el  ouvert le U janvier 
1851. Le congres adopta la plupart des propo- 
sitions. La reforme douanikre avait a subir une  
derniere épreuve, celle de l'examen d'un cou- 
seil de l'empire. Aprks quelques hésitations, l e  
nouveau tarif fut signé le 6 novembre 1851 par 
I'empereur pour etre mis en vigueur l e  le' fé- 
vrier 1852. 

Mais revenons au Zollverein. 11 avait victo- 
rieusement sontenu l'épreuve de 1848. Tandis 
que d'autres institutions avaient péri ou a ~ a i e n t  
été ébranlées et  que quelques-unes n'avaient 
vécu qu'un seul jour, il n'avait pas recu la 
moindre atteinte. 11 n'avait étémenacé d'aucun 
demembrement ni  du rétabliseement d'aucune 
barrikre. Cependant ses commissaires ne  S'& 
taient pas reunis depuis 1848. L'attitude du ca- 
binet de Vienne decida en 1850 celiii de  Berlin 
a ressaisir les renes d'une association qui était 
son ouvrage et  qu'une abstention prolongée 
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pouvait compromettre. Un congres douanier fiit 
convoqué pour l e  mois de  juillet a Cassel, ann 
de  préparer le tarif pour les trois années 1851- 
1853. Avant de  lui soumettre ses propositions, 
le gouvernement prussien crut devoir prendre 
l'avis des délégués dii commerce et de  l'indus- 
trie et celui des représentants de  l'agriculture 
du royaume. Ces propositions peuvent &re ré- 
sumées comme suit : t o  a l'importatiou, dégre- 
vement de certaines substances alimentaires; 
dégrevement d'un grand nombre de matiéres 
nécessaires w x  fabriques; aggravations sur les 
fils de  coton, de  lin, de laine et sur la soie 
grége, combinées avec des restitutions de  
droits a la sortie siir les tissus de la matiere; 
remaniement di1 tarif des tissus calculé de 
maniere a degrever les articles communs et a 
surtaxer les articles Bns. Les débats des deux 
assemblées y Grent apporter quelques modifl- 
cations. Il y eut un moment ou leur adoption 
parut certaine dans la conférence de  Cassel. 
Iviais cette confkreuce fut dissoute par suite de 
la giierre. Elle s e  réunit de nouveau, apres la 
paciucation de  l'Allemagne, en fcvrier 1851 a 
Wiesbaden. Les propositions de l'année précé- 
dente, relatives aux fils et  aux tissus, avaient 
été retirées. Les résolutions mises en vigueur 
au  ter octobre reproduisirent la liste, un peu 
rnodiliée, des matieres premieres et en genéral 
toute la partie libérale du projet; en meme 
temps elles augmeuterentquelques droits d'en- 
trée, mais sur des articles de peu d'importance. 

Un fait considerable expliquait l e  retrait 
d'une partie des propositions primitives ; une 
négociation, qui avait écboiié dix années au- 
paravant, venait d'eitre reprise avec succes et  
terminait dignement la seconde période du 
Zollverein. Le 7 septembre 1851, la Prusse 
avait conclu avec le Hanovre un traité par le- 
que1 ce dernier royaiime, avec ses associés 
du  Steuerverein, Oldenbourg et  Schaumbourg- 
Lippe, entrait dans I'association des doiianes 
allemandes a partir du le* janvier 1854 et pour 
une période de douze ans. Outre les stipula- 
tions communes aux autres traites d'accession, 
celui-ci en  coutenait plusieurs qiii lui étaient 
particulieres; c'étaient : le maiutien. dans le 
Hanovre, du commerce libre du  sel. objet de  
monopole dans les Etats du Zollverein ; des ré- 
ductions considérables, a l'entrée et a l a  sortie, 
dans le tarif général de I'association, et I'elé- 
vation de  la taxe sur le sucre indigbne; l'exemp- 
tion de  toute perception rétroactive sur les 
marchandises étrangeres qui s e  trouveraient 
dans le Hanovre lors de l'accession, exeniption 
achetée par la mise en vigueur dix mois d'a- 
vance du tarif du Zollverein sur les artic!es les 
plus importants; un préciput pour cet Etat de  
75 p. 100 dans le partage des recettes; enGn 
le droit de  prendre part, au meme titre que ce- 
lui de Berlin, aiix négociations pour le renou- 
vellement di1 pacte genéral d'unioii douanibre. 

Ces concessions aii Hanovre ktaient inu- 
sitées, enormes. Evidemment la Prusse avait 
ctk pressée de conclure, et elIe n'avait reculé 
devant aucuu sacriiice en  vue d'un rbsultat 
ardemment désiré. Nais il s'agissait d'obte- 

nir I'adhbsion des autres gouvernements. Le 
cabinet de Berlin leur communiqiia le traite 
ratiRb, en I'accompagnant d'iin habile memoire 
explicatif. Dans le sein du Zollverein, en gC- 
néral; le trailé de septembre avait été acclame 
comme iin pas effectif et heureux vers I'unitk; 
et  ce concert n'avait étéqiie faiblement trouble 
par des critiques de détail. Quant aux gouver- 
nements , plusieurs avaient, dans le principe, 
paru partager les sentiments des populations; 
mais, a la rbtlexion, .la conduite de la Priisse. 
surtout le myslere dont elle avait entouré la 
négociation, les avait blessés; et ,  par siiite de 
leurs griefs, le cabinet de Vienne aidaiit, un 
acte avantageux en lui-meme allait soiilever 
des tempetes etmettre en question I'existence 
de l'association qu'il grandissait. 

La crise du renouvellement du Zollverein 
Btait pour les projets du gouvernement autri- 
chien une occasion favorable et unique qui, 
s'il la laissait échapper, pouvait ne plus se 
préseoter de longtcmps, une fois que I'asso- 
ciation douaniere aurait itté reconstiti~ée sous 
I'influence exclusive de la Prusse. 11 le comprit, 
e t ,  le 25 novembre, en commiiniqiiant aux 
autres puissances allemandes son nouveaii 
tarif, en leur expliquant le caractkre et la 
portée de cette mesure, il les invita, pour le 
commencement de janvier 1852, a des confé- 
rences libres a Vienne, ou un nouvel examen 
de ses propositions devait servir de  prélude 
aux couférences de Berlin. 

Tous les ~ t a t s  de la Ciinfédbration ne  se ren- 
dirent pas a cet appttl; la Prusse, notamment, 
refusa catégoriquement I'invitatiou. Les confé- 
renceslibres nes'en ouvrirentpasmoinsle 4 jan- 
vier 1852. Les travaux des commissaires abou- 
tirent Q deux projets de traité, savoir: un trait6 
de commerce, applicable a partir de 1854, par 
lequel le Zollverein et  l'hutricbe s'accordaient 
les plus grandes facilités; et un traité d'union 
doiianiere, exéc~itoire en 1859, sous reserve 
de  délibération préalable en 1856, mais deja 
assez net dans ses stipulations pour ne laisser 
sur la mise en vigueur aiicune incertitude. 

Les travaux furent clos le 20 avril et adoptés 
par un p,rotocole, par lequel I'Autricbe et huit 
autres Etats contracterent des engagements 
formels. l a i s  les engagements publics du pro- 
tocole avaient el6 prccedés d'engagements se- 
crets plus précis, qu'avait provocjués I'attitude 
du cabinet de Berlin. Ce cabinet avait, le 6 mars 
1851, convoqué pour le 14 avril les plénipo- 
tenliaires du Zollverein et du Steuerverein. Sa 
circulaire, qui écartait 1'Aiitriche , détruisait 
l'ceuvre entiere du congres de Vienrie. Or c'est 
ce  que ne  pouvaient admettre ni le gouverne- 
ment imperial ni cevx des Etats qui avaient 
pris une part sérieuse aux travaiix de ce con- 
gres. Ces Etats songerent donc a s'uuir étroi- 
tement pour la défense de leurs intérets, et 
sur la proposition de la Bavikre, ils signerent 
le 6 avril, a Darmstadt, trois couventions a cet 
effet, conventions qui resterent daiis le mo- 
rnent ignorées di1 cabinet de  Berlin. Ils flrent 
en meme temps a ce cabinet des réponses 
knergiques. 
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Les conférences de  Berlin s'ouvrirent le 
19 avril. Des le 26, le goiivernement bavarois 
et ses alliés signiíikrent, par de  nouvelles 
notes individuelles, aii cabinet de  Berlin;jque, 
sans l e  blamer d'avoir presenté le tra é, de 
septembre pour servir de texte a leurs ! &libé- 
rations. ils jugeaient nécessaire une négocia- 
tion simultanke sur les projets de Vieniie. A la 
meme époque les conventions de Darmstadt 
furent livrées a la publicité et firent une 
grande sensation. 11 fut des lors kvident que 
les délibkrations de Bei31in seraient steriles ; 
la coriliance dans la diirée du Zollverein fut 
ébranlée; I'industrie et  le commerce langui- 
rent. Une serie de notes et de déclarations 
fut échangée entre les cabinets durant plus 
de six mois, sans modifler une siluation en  
apparence désespérée. 

On se sépara en septembre. Dans les condi- 
tious ou elles s'étaient ouvertes, les confé- 
rences de Berlin pouvaient dificilement aroir 
une autre issue. Ni la Prusse, ni la coalition 
n'avaient adopté sans rCflexion l'atlitude que ,  
des le commencement, elles avaient prise, et  
une fois leur ligne arrCtCe, il n'y avait pas a 
espCrer que I'une des deux consentlt a s'en 
dkpartir. En septernbre comme en avril, apr6s 
tous ces kchanges de notes, la coalition per- 
sistait a demander la nkgociafion simultanée 
d'un traité avec I'Autriclie et des traitbs poiir 
la reconstitution dii Zollverein commela Prusse 
a exige la conclusion préalablc de ces derniers 
traités. On en était resté au meme poiiit, sauf 
que, dans cette pkriode de s i r  mois, on s'était 
aigri de part et d'autre. 

Ces dissensions intestines réagbsaient de la 
maniere la pliis fácheuse sur le travail. Devant 
I'éventiialité d'une dissolution du Zollverein, 
les ateliers et les fabriques s e  fermaient; les 
aifaires étaient suspendues. A la grandeur des 
avantages que le Zollverein arait procurés, on 
mesurait I'&tendiie du mal qiiesaruptiire allait 
produire, et les interets matériels exprimaient 
Iiautement leurs alarmes par l'organe des 
cliambres de commerce o11 dans le sein des 
corps poliliques. Cornrne si le Zollverein Ctait 
deja dissous , les imaginations s e  donnaient 
carriére pour inventer des combinaisons noii- 
i7elles destinées a le remplacer. 

Dans cette sorte d'éclipse du Zollverein, 
lorsque sa  fin prochairie était annoncée de  
toutes parts, que quelques-iins niaient ses 
bienfaits el proclamaient ses prktendus désas- 
tres, lorsque I'administration prussienne pa- 
raissait prendre des dispositions pour le cas 
d'une rupture définitive , les esprits clair- 
voyants ne cessaient pas un mornent de croire 
a la prolongation de cette union douaniere, 
agrandie du Steiierverein et rattacliée a 1'Au- 
triche par de larges stipulations. Cette convic- 
tion se fondait sur une appréciation exacte de 
la situation de llAllemagne et de celle desEtats 
en lutte. Lorsque, depuis loiigues annees, les 
idees et les faits tendaient vers i'iinitk, était-il 
vraisemblable que tout ce  travail ahoutlt au 
dualisrne ou a une triple division? Ce Zollve- 
rein, éprouvé par le temps, entre dans les 

hahitudes, que l e  cataclysme de  1848 avait 
respecte, la crise de 1852 serait-elle donc ca- 
pable dele dissoudre? La vivacité des manifes- 
tations pour son maintien dans toutes les par- 
ties de I'Allemagne, n e  permettait pas de le 
penser. Les sentimeiits et  les interets des po- 
pulations seraient apparemment plus forts qiie 
i'antipathie entre les cabinets. Mais les cabi- 
nets eux-mkmes pouvaient-ils de gaieté deccenr 
briser des liens déja anciens et mutuellement 
avantageux ? Pour celui de  Rerlin , en  particu- 
lier, c'était détruire son pliis be1 ouvrage; c'é- 
lait, la Hesse électorale s e  retirant, séparer 
de nouveau les provinces orientales et occi- 
dentales de  la monarchie, que I'accession du 
Hanovre n'avait qii'imparfaitement rejointes. 
Avait-il meme lieu de co,mpter sur I'alliance du 
Hanovre et  des autres Etats du Steuerverein? 
En accédant 4 son systkrne. ils avaient cru 
s'incorporer a un vaste territoire cornmercial, 
et non a la Prusse a peu prPs isolée. Les gou- 
vernements de la coalition, de leur c6té préoc- 
cupés de leur indépendance, désiraient i'équi- 
libre des deux grandes piiissances allemandes; 
ils ne voulaient nullcment, la suite I'a prouvk, 
se livrer a l'une pour écbapper a l'autre. L'Au- 
triche elle-m&me avait besoin de i'existence 
du Zollverein pour la réalisation de ses plans 
unilaires. 

Apres la rupture des conférences de Berlin, 
le gouvernement autrichien avait de  nouveau 
convoqué ses alliks aiipres de lui pour con- 
venir du parti a prendre dans de  si graves cir- 
constances. 1.e langage de son rninistre des 
affaires Ctrangeres fut rnodkré. L'espkrance 
exprimée d'iine reconciliation n'était pasvaine 
et elle allait se réaliser. Lcs deux cabinets siir 
lesqiiels pese la principale respoiisabilitb des 
destinees de I'Allemagne, eurent la sagesse de 
reconnaltre la grandeur du dariger. Toiit acoup, 
au milieii de l'autornne de 1852, on annonpa 
ofliciellement que le Zollverein ne  périrait pas. 
Les deux monarques se virent, et  une nego- 
ciation fut ouverte entre les deux cabinets. 
Quelles que fussent les diiricultes de la nkgo- 
ciation, les deux parties ktaient fermement dé- 
cidées a s'entendre, et elles s'entendirent en  
eriet. Elles conclureiit le traité du 19 fPvrier 
1853 qui laissait entrevoir iine union douani6re 
austro-allemande. 

La questiou qui avait désuni la Prusse et la 
coalition de Darmstadt étant rksolue, nul ob- 
stacle n'existait plus a la reprise des confé- 
rences de  Berlin. Elles s e  rouvrirent au milieu 
de mars. Ce n'elait pas le moment de dklibérer 
sur diverses ameliorations proposées dans la 
circulaire prussienne de l'année precedente. I I  
fallait un prornpt résultat. Le traitk du 4 avril 
1853 reconstitiia le Zollverein pour douze ans 
a partir du l e r  janvier 1854,  sans aiitres mo- 
dilications essentielles que celles qui résultaient 
des traités avec le Hanovre et I'hutriclie. 

Le traité pour la prorogntion et  pour l'exten- 
sion du Zollverein eut pour annexe une con- 
ventiou de la meme date qni klevait I'irnpOt sur 
l e  sucre de  betterave. 

Le commencement de la troisieme pkriode 
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espgces, sous la denomination de  couronne e t  
de demi-couronne: la couronne, a la taille de  
50 par livre d'or fin; la demi-couronne, a la 
taille de 100. Blais ces deux piCces n e  consti- 
tuent pas une monnaie légale, personne n'est 
obligé de les recevoir en payement; le rapport 
entre I'offre et la demande en regle seul, dans 
les transactions, la valeur en argent. 

Ce traité ~ e u t  Stre. a certains énrards. consi- 
dere comme un progies. 11 rapprocGait pÍusieurs 
svstemes différents Dar une délinition ~ r é c i s e  
des rapports qui d&aient exister entre eux, 
par la création d'une commune monnaie legale 
en argent, par cclle d'uiie commune monnaie 
commerciale en or. Blais il manoue de simpli- 
cité. Un lriple systeme a été maintenu, lorsque 
la soiution veritable du Drobiéme monktaire 
était l'adoption d'une m&naie unique. Cette 
question ne  paralt pas mSme avoir été agitee. 

L'unité Cconomique obtenait du reste de 
nouveaux succes par la préparation d'un code 
commuii de commerce, par des conventions 
postales et télégrapbiques, par l'adoption, dans 
les Etats du nord, du poids metrique deja usité 
dans les ~ t a t s  du midi. 

Bieut6t l'hillemagne fut émue par les propo- 
sitions de I'Autriclie pour le developpement du 
traite du 19 fevrier 1853. c'est-a-dire pour un 
rapprocliement plus intime entre son systeme 
de douane et  celui du Zollverein. Vers la fin de 
décembre 1856, cee propositions furent livrees 
a la publicite par des articles de la Gazetle 
cZ'Augs6oz~i.g. Deja elles avaicnt el6 communi- 
quées en octobre aux cabinets du Zollverein 
pour &re soumises aux délibérations de leurs 
commissaires. La conference douauiere de Wei- 
mar en avait été informée par la Prusse, mais 
elle n'avait pu en connaftre. On peut les ré- 
sumer ainsi : assimilalion du tarif du Zollve- 
rein a celui de l'hutriche, quant aux distinc- 
tions de qualités et  quant au libellé des articles, 
etablissement de bureaux communs de douanes 
sur cliacun des deux territoires, union de I'un 
ct de I'autre pour le transit avcc le dégrCve- 
ment de ce commerce, réduction des droits 
d'entrke du Zollverein sur certains produits 
aulricliiens. 

En mars 1857, les commissaires du Zollve- 
rein furent convoques a Berlin pour délibérer 
sur les propositions autricbiennes, préciskcs 
sur certains points par une nouvelle cotnmu- 
iiication. 11s se séparerent le 27 du meme mois, 
sans avoir pris de résolution, excepté sur quel- 
ques dCtails de tarif. En janvicr 1858, trois 
plénipotentiaires, l'un de Prusse, l'autrc de 
BaviBre, le troisieme du royaume de Saxe, s e  
rendirent a Vienne coinme délégues du Zollve- 
rein. Trois mois de  discussions n'aboutirent , 
le 10 avril, qu' i  un protocole constatant le dé- 
faut d'entente. Les quatre gouvernements qui 
avaient pris part aux conférences, adresserent 
aux autres cabinets allemands des explications 
sur ce qiii s'était passé. Le mémoire de YAu- 
triche seul a btk livre a la publicité. 11 conclut 
par une déclaration energique sur la nécessitk 
de donner aux commissaires, dans la suite des 
négociations, des pouvoirs plus ktendus , sous 

peine d'un nouvel avortement. r U s'agit d'une 
dewiere tentative, y est-il dit; si elle kchouc, 
les nwcia t ions  suspendues en avril ne sau- 
raient etre reprises, et  c'en est fait peut-&tre 
aussi de celles de 1860. L'Autriclie déclare, du  
reste, qu'elle n e  consentira a aucun arrange- 
ment qui ne fera pas faire un pas vers un rap- 
prochement intime; mais pour atteindre un te1 
but ,  dans la conviction que le Zollverein est 
mh par les memes sentiments, elle est pr&te a 

- tous les sacrifices compatibles avec le bien de  
ses sujets. u En dépit de ces explications, les 
propositions du cabinet de Vienne, soumises a 
une troisieme Cpreuve dans la conférence du 
Zollverein réunie a Hanovre le 12 aoht 1858, 
échouerent pour la troisienie fois. 

Le gouvernement autrichien avait raison, en 
déclarant que c'en était fait des negociations 
d e  1860 prevues par l e  traité de 1853, ou il 
devait Ctre traitk du projet d'iinion austro- 
allemande, ou du moins de plus larges facilites 
commerciales. Ces négocialions n e  s e  sont ou- 
vertes ni en 1860 ni depuis. blais une des propo- 
sitions de i'Autriclie, généralisee du reste, a eu  
son effet en 1861 : une résolrition, p i s e  aprCs 
une longue hksitation, a aboli I'élément le plus 
défectueux de la l6gislation du Zollverein, les 
droits de  transit. C'est la mesure la plus re- 
marquable de la troisieme période de cette as- 
sociation, période qui, a défaut de fécondite 
sous l e  rapport de la législation, contraste du 
moins avec la precedente par sa tranqiiillitC. 

Dans les vingt-liuit années que nous venons 
de parcourir, l e  Zollverein, bien que d'autres 
influences concourent avec la sienne, reste le 
fait principal de I'Allemagne: et  des lors les , 

progks  de I'hllernagne sont en grande partie 
les siens. Le premier progrCs du Zollverein 
coiisistait i s'agrandir materiellement; il s'est 
accompli par des incorporations successives 
qui ne  laissent plus en Allemagne, hors de ses 
limites, que I'Autriclie, les villes anséatiques 
et le Riecklemboiirg; I'importance de cet agran- 
dissernent consiste surtout dans la meilleure 
configuration qui en est résultée. L'accroisse- 
ment de la population était une conséqiience 
iiaturelle de celui du territoire; mais il a é té  
plus rapide, de 23 millions, en  1834, le 
nombre des habitants du Zollverein s'est élevé 
a prés de  34 millions. 

Les releves du commerce de I'association, n e  
contenant que des quantités et  point de  va- 
leurs, n e  permettent pas de totaliser le mou- 
vement annuel de  ses éclianges extérieurs, et  
l'on ne possede sur ce sujet que des approxi- 
mations plus ou moins incertaines. Mais ces 
approximations autorisent 5 classer le Zollve- 
rein, dans le commerce international, immé- 
diatement aprCs I'bngleterre, la France et les 
Etats-Unis , bien que tres-loin de ces trois pays, 
a lui assigner le rang incontestable de qua- 
triéme puissance commerciale dri monde, de  
troisieme de l'Europe, et de seconde du conti- 
nent europeen. Dans le commerce international 
s'cst de plus en plus accuse le caractere ma- 
nufacturier du Zollverein. L'accroissement de 
ses  exportations porte, non sur ses produits 



naturels, tels que les cérkales e t  les bois de 
construction, mais sur les objets manufacturés, 
tissus de laine, de soie, de coton, toiles de  
lin et quincaillerie. Parmi ses importations on 
remarque des accroissements plus ou moins 
sensibles sur les objets de consommation exo- 
tiuues. tels uue thB et café: ce uui est commu- 
n6meÓt rkpuié un sUr indice d'e la prospCrit6 
genérale. 11 en est de meme oour l'irnoortalion 
ldes matieres utiles aux fabriques. ~ a i s  quant 
aux articles manufacturés, c'est l'amoindrisse- 
ment de l'importation qui est le fait saillant. 
Dans la vitalilé toujours subsistante des grandes 
foires allemandes on remarque que i'industrie 
allemande ecarte peu a peu ses rivales d'An- 
gleterre, de France et  de Suisse. Enfin, dans 
ses expositions, dont la premiere eut lieu en 
1844 a Berlin et  la seconde en 1854 Munich, 
dans les erpositions universelles de Londres e t  
de Paris, en  1851 et  en  1853, cette industrie a 
fait ses preuves. A défaut de l'originalitk et de 
l'invention on s'est accordé a lui reconnaltre 
un mérite solide dans la sphere moyenne qui 
lui appartient. 

Parmi les plus importants résultats matériels 
du Zollverein, on doit mentionner i'irnpulsion 
donnée a la construction des chemins de fer. 
Par son vaste réseau I'Allemagne s'est troiivée 
placée en tcte de toutes les nations du con- 
tinent. 

Les résultats moraux ne sont pas moins re- 
niarquables. Qui peut douter que les maus qu'il 
n'a pu conjurer outre Rliin n'eussent éte beau- 
coup plus graves sans la solidarité qu'il avait 
établie entre les intérets matkriels ? Debout au 
milieu des ruines de i'anarchie, il a 6té quel- 
que temps le seul lien véritable des populations 
allemandes. Depuis lors, c'est sous ses auspices 
que se  propagent, dans 1'Europe centrale, les 
institutions commiines en matiere de commerce 
e t  de communication. 11 continiie d'exercer l'in- 
fluence morale attachée au libre et  fécond dé- ,, 
veloppement di1 travail; et  il reste toiijours ' 

comme la base positive de i'ediuce qui élevera 
I'Allemagne de i'avenir. 

Que1 sera l'avenir de cette grande associa- 
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sive, des traités de eommerce et de navigalion 
entre la Prussc et  la France (2 aoiit 1862), qui 
s e  sont trouvés 6tre un nouveaubrandon de dis- 
corde entre les deux grandes puissances aUe- 
mandes, qiii ont provoqué l'opposition la plue 
vive tant dans le nord que dans le midi, contre 
le gouvernement directeur du Zollverein, et 
fait proférer, au milieu des inquiétudes les plus 
vives, de sinistres menaces de dissolution. 

HENRI RICHELOT. 
Au mornentdemettre souspresse (septembre 

1864) les négociations entre la Prusse et l'Au- 
triche n'ont pas eIicore abouti Le nceud de la 
dificulte est formé par l'article 31 di1 traité 
franco-prussien , qiii accorde a la France les 
avantages que le Zollverein pourrait consentir 
en faveur de quelque autre puissance. Cet ar- 
ticle paralt donc empecher la conclusion d'une 
union plus ktroite avec l'hutriche, puisque les 
concessions qu'ou lui ferait devraient s'éten- 
dre aussi a la France. 

En attendant, la Pri!sse a dénoncb le traitb 
en  vigueur avec les Etats du Zollverein: ce E 
traité expire a la fin de 1865, el elle a en meme 

allemands sur la base du traile d e  18-62 avec la 
1 ternps ouvert des négociations avec les Etata 

France. Un grand nombre de ces Etats ont dkja 
signé la nouvelle convention, et  malgré les dif- ' 
ficultés actuelles , nous espérons que la Ba- 
viere e l  le Wurtemberg ne  tarderont pas a se 
rallier a la nouvelle union. M. B. 

ZUG e t  ZURICH. Voy. Suisse. 



ANDORRE (RBPUBLIQUE D'). Petit État in- 
dkpendant sitiiésurlcversant meridionaldes Py- 
rénées entre le département francaisde I'briége 
et la province espagnole de  Lérida (Catalogne), 
d'une superficie de 450 U. 460 kilometres carres 
avec une population d'environ 12.000 ames. La 
république d'dndorre (val d'bodorre) est sous la 
protection de la France, qui partagc la suze- 
rainetk a iec  I'kveque d'Urgel en Espagne. Ce- 
lui-ci exerce la juridiction episcopale et nomrne 
aux cures; de plus, il designe I'un des viguiers 
et percoit 450 fr. par an. La France (décret dn 
27 rnars 1806) nomme I'autre viguier et  (alter- 
nativement avecl'éveque d'Urgel) le juge civil; 
une redevance de 960 fr. est payee a la France, 
mais en revanclie la republique jouit de quel- 
ques avantages doiianicrs. 

Legoovernement de la république est exercé 
par Ie conseil soztverain, dont les 24 membres 
sont élus a vie par les citoyens. Ce conseil est 
presidé par un syndic nommé, également a vie, 
par ses membrcs. Le syndic est cbarge du 
pouvoir exkcutif; les viguiers et le juge civil, 
de I'administration de la justice. Le viguier 
nommé par la France doit appartenir au dépar- 
temeut de I'Ariége, la durée de ses fonctions 
n'est pas limitée; la durée desfonctions du vi- 
guier nommk par l'év&que d'Crgel n'est que de 
lrois ans, il doit &re citoyen d'hndorre. 

Les revenus de  la république consistent dans 
le produit du fermage des piturages commu- 
naux et d'un impot personnel et foncier. Toutes 
les fonctions étant gratuites, ces revenus sont 
destines a acquitter le tribut du a la France et  
a I'éveque d'Urgel. 

Tous les citoyens sont obligés de porter les 
armes et de s e  réunir, sur I'appel desviguiers, 
pourmaintenirl'ordre etla tranquillitépnblique. 

M. B. 

ANHALT. (Suppl4mest.) La maison de Bern- 
bourg s'étant éteinte en 1863, le duc d'buhalt- 
Dessau a réuni tous les territoires de s a  maison 
sous le nom de duché d'dnhalt. 

BADE. Grand-duch6 situé dans le sud-ouest 
de 1'Allcmagne le long dc la rive droite du llhin, 
membre de la Coufédératioii gcrmanique et du 
Zollverein, d'une siiperficie de 278 l/,milles car- 
res géograpliiques o11 15,261 liilom6trcs carrbs 
avcc une populatioii (fin 18131) de i0369,291 ha- 
bitants. En 1816 on y comptait 1,005,899 habi- 
tants; en 1834, 1,231,319 Iiabitants; en  1846, 

1,367,486 habitants; en 1852, 1,357,208 habi- 
tants. Le grand-duché, bien que prospkre, est 
I'un des États allemands qui fouinissent !e plus 
fort conlingent a I'emigi'ation. 

La Constitulion est du 22 aofit 1818. Elle ac- 
corde au grand-duc la plbnitude du pouvoir 
exéciitif et une grande partie du pouvoir 1égis- 
latif. 11 partage ce dernier avec les chambres 
ou les dtats. Le grand-duc est majeur A dix- 
huit ans, la succession a lieu dans la ligue mas- 
culine et par droit de primogéniture. La maison 
souveraine de  Bade est une des rares familles 
princieres qui ont admis au trbne, cn 1830, des 
descendants issus d'un mariage morganatique. 

LaprcmiCre Chambre se  compose des princes 
di1 sang, des chefs des maisons médiatisées, 
de  l'éveque catholique, d'un prélat protestant 
iiommé a vie par le grand-duc, de 8 représen- 
tants de  la noblesse territoriale. de  2 repré- 
sentants des universités, enfin (les personnes 
auxquelles le grand-duc juge a propos de 
conférer la pairie, sans condition de naissance 
ou de fortune. Les chefs de familles nobiliaires 
auxquels legrand-duc con fere lahautenoblessc, 
en!rent de plein droit danslapremi6re Chambre, 
et la pairie est héréditaire.si cette maison pos- 
sede un immeuble d'unevaleur cadastrale d'au 
moins 300,000 8. et que lasuccession soit établie 
sur  le droit d'afnesse. Les représentants de la 
grande propriété iiobiliaire sont élus pour huit 
ans par les proprietaires igés d'au moins vingt 
et un ans; pour &tre éligible, il faut &tre Agkde 
vingt-cinq ans. Ces- representants sont reno. 
velables par moitié tous les quatre ans. Le 
grand-duc peut conférer le droit de  vote a u  
propriétaire d'un immeuble valant au moins 
60,000 fl. 

La deuxieme Chambre s e  compose de  63 dé- 
putés élus par les villes et les bailliages. Les 
villes en nomment 23, les 41 bailliages (Aemter) 
chacun 1. L'élection est a denx degrés. Sont 
Clecteurs, tant au premier qu'au deuxibme de- 
grk, tous les citoyens igks de  vingt-cinq ans; 
sont éligibles tous les klecteurs posskdant un  
immeuble d'une valeur cadastrale de 10,000flo- 
rins, ou une rente viagere, ou un traitement 
d'au moins 1,500 florins; dans ce dernier cas on 
doit encore payer une contribution directe, 
quel que soit le montant de la cote. Les fonc- 
Lionnaires ne  peuvent pas &tre élus dans la 
circonscription ou ils exercent leur emploi. Les 
députés sont klus pour h i t  ans et  renoiive- 
lables par quart tous les deux ans. 11s sorit 
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rééligibles. A chaque Clection le collége des des israklites est chargé des affaires de ce culte. 
électeurs secondaires doit &tre renouvelk. Selon le recensement de 1861 il y a en Bade 

Le grand-duc convoque, proroge, dissout la 896,683catholiques, 445,539protestants,24,099 
diete. Lors d'une dissolution les memhres tem- israélites, les autres habitants appartiennent 8 
poraires de la premiere Chambre sont soumis des cultes moins répaudus. 
alarkélection commelesdeputésdeladeuxi~me On compte 1,400 écolesprimaires catholiques, 
Chambre. Le grand-duc nomme le président 600 protestantes et 30 israélites. L'instruction 
de la premiere Chambre e t  choisit celui de la primaire est obligatoire et bien dirigée. 11 y a 
deuxiéme sur  une liste de trois candidats prb- 29 écoles primaires superieures (Burgerschu- 
sentee par les députes. len). Les dcoles secondaires portent le nom de 

La diele coopere a larédaction des lois, ii la pédagoginm (3), gymnases (S), lycées (7). Les 
déliheration du budget. Son consentement est universités sont a Heidelherg (protestante) et 
nécessaire pour contracter un emprunt, pour Fribourg (catholique). 11 existe aussi de nom- 
vendre iin domaine. Toute proposition concer- breuses écoles spéciales. 
nant les finances est d'abord présentée a la La période financiere est biennale. Les re- 
deuxierne Chambre; le projet qu'elle a voté cettes out été évaluécs íi 34,280,384 florins 
peut etre admis ou rejet&, mais pas modiné par (2 fr. 10 c.) pour les deux années 1862 et 1863; 
la premiere Chambre. En cas de rejet les voix voici des détails d'apres le compte de 1862. 
pour etcontre de cliaque chambre sont ajout6es 

Reeettes. aux voix de meme nature de i'autre, et la déci- Domaines . . . . . . . . . , 1,345,724 
sion qui en résnlte fait loi. Le mandat irnpératif Forets e t  mines . . . . . . . . . . . . . . . .  2,552,921 
est interdit. Les chamhres n'ont pas le droit Contributlons directes.  . . . . . . . . . . .  7,084,948 

d'initiative, mais peuvent exprimer des Monopole du se1 . . . . . . . . . . . . . . .  1,459,563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Douanes 3,038,959 
vceux, présenter desremontrances et mettre les T ~ X C S  ~t amendes. . . . . . . . . . . . . . .  733,943 . . . . . . . . . . .  ministrp en état d'accusation, Elles peuvent Monnaie (produit de la) 822,069 

recevoir des p,ititions. L~~ séances sont. publi- Revenus d ivers .  . . . . . . . . . . . . . . .  f22,071 
. . . . .  ques. TOTAL. 17,140,192 

Dans I'intervalle des sessions un comité per- D4penses. 

manent représente les cl,ambres, mais ses at- Liste civilc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  752,490 . . . . . . . . . . . . . .  Affaires atranghres 117,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tributions sont pcu étendues. Juslice 1,311,398 
Le grand-duchk est divisé e n  4 cercles qui IntBrieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,134,489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commerce 1,335,580 cOmpte 1,583 communes et Ig6 et Finances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  706,524 

fermes détachées. Les liabitants des communes enerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z,gis,sis 
. . . . . . . . . . . . . . . .  sont : 10 bourgeois (Biirger) de par droit de nais- Dette publique 1,322,348 

sauce ou de réceptioíi ou 20 habitants (staats- de perception. . . . . . . . . . . . . .  5,564,733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diverses 247,992 
biirgerliche Einwohner) de par leur droit de - 

TOTAL. . . . . .  16,411,072 
citoyens hadois: ce sont les fonctionnaires ou 
des personnes btablies dans la commune pour Dans ces chiffres ne sont compris, ni le 
exercer une industrie; ou enfin 30 sejournants budget extraordiiiaire s'élevant pour les deux 
(Insassen). Les Communes administrent leurs amées  a 2,236,040 fiorins en recettes et en 
propriétés librement, mais sous lasurveillance dé~enses ,  ni le budget des Postes (recette 
du goiivernement. 11 y a dans chaque commune 2,874,866 florins, dépense 2,235,270 florins 
un bourgmestre et des conseillers municipaun p011r la périodc liiennaie), ni ceiui des chemins 
elus les uns et les autres pour sixans et  renoti- de fer (recette 13,200,276, dépense 8,263,893 
relés par tiers lous les deux ans; ils forment le floriiis) , ni enfin une dépense de24,988,125 no- 
comité exéciitif; il a, en outre, le comité des rins pour la construction des ciiemins de fer. 
boiirgeois (Biirgeraztsschzass) dont les membres La dette s e  subdivise ainsi: 
sont élus pour quatre ans, et qui represente le l. Dette n e  portant pas intdrét: 
conseil cornmunal, eníln l'assemblee générale Papier-mOnnaie a 370001000 

des membres de la commune, Les affaires sont Fonda den domaines . - . 12,000,000 . . . . . . . . . . .  Autres 858,121 . . . . . . . . . .  . réparties entre ces trois corps selon leur im- 2. Dettc portaut intdret 23,990,885 

portance. Tous les bourgeois sont électeurs, et  3- D;!;ttl;"": oe,f:rm:. 64 6g1834,iu s'ils 0nt vingt-cinq ans, éligihles. N e  portant pas iut6ret . . 5:189:406 1 
La justice compte 3 instances. 11 y a 1 cour TOTAL . . . . . . . .  109,683,428 

supreme, 4 cours d'appel (1  par cercle), et  t A ddfaiquer ilactif : 
tribunal de premiBre instance dans chaque Dette genérale. ...... 10 629 311 12,193,238 
bailliage. Ces tribunaur ont en outre des attri- des chemin"e fer. 1:563:917 I 

. . . . . .  butions adminislrati~~es. Les crimes sont jugés R E S T E . .  97,490,400 

avec I'assistance du jury. La valeur des domaines est estimke i 50 mil- 
Le culte protestant est dirigé par le  conseil lions de florins et celle des cliemins de fer i 

supérieur ecclésiastique (Oberkirchenrath) de 30 millions. 
i'église évangkliqne; le territoire est divise en  I'arniée est recrutbe par la conscription,mais 
28 décanats comprenant 343 paroises. Le culte le remplacement est admis. Le gouvernement 
catholique apour chef l'arclieveque deFribong s'en cliarge lui-meme, comme en France et en 
et le territoire est divisé en 35 chapitres terri- Autriclie, coiitre une somme fixée par le mi- 
toriaux (Landcapitel) dirigés par des doyens et nistre de la guerre (prix en 1862 : pour l'infan- 
comprend 775 paroisses. Le conseil supérieur terir 550 florins, pour la cavalerie 600 íiorins). 



La durée du service est de six ans dans I'armee 
active et de deux ans dans la réserve. Les sol- 
dats ne passent gukre que deux aus sous les 
drapeaux. 

La force nominale de I'armée a été en 1862 
de 14,919 hommes, mais en  réalitk de 7 
8,000 hommes seiilement. Pied de guerre : 
20,722 hommes, 5,209 chevaux e t  57 canons, 
non compris la réserve. 

Le grand-duché est un pays assez fertile, 
32.30 p. 100 du territoire sont en terre arable 
et 32.92 en forets (foret Aoire, etc.), 9x1, en prés, 
5'1, en piturage, l.60 en vignes, 0.75 en jardins. 
La culture est tres-asancke, l'kpeautre est la 
céreale principale; la récolte du vin dépasse 
quelquefois 400,000 Iiectolitres. On con~pte en- 
viron 80,000 chevaux, 580,000 betes a cornes 
200,000 betes i laine, 490,000 porcs, 24,000 
chevres ,800 ines. 

Les mines du grand-duché sont assez riches 
en mktaux divers. mais ~ r inc i~a lemen t  en fer 

une population de 282,000 habitants en  grande 
partie protestants, fait partie de1aConfkderation 
germanique. 

La Constitutiin de 1832 amendke en 1851 re- 
connalt une chambre unique (Landesversamm- 
lung), assembléenationaleco~posée de 46 mem- 
bres , dont 3 son t klus par le  clerge, 10 par les 
habitants des villes, 12 par les habitants des 
campagnes et  21 par les plus imposés , divises 
en categories. Le droit Blecloral varie. Pour &re  
éligible, il faut &tre igé  de trente ans et  rem- 
plir des conditions de cens; dans les villes, l'é- 
lection est directe, dans les campagncs elle est 
a deiix degrés. La Chambre s e  réunit tous les 
trois ans et les dkputés sontnommks pour deux 
sessions. Le duc jouit de la plénitude du pouvoir 
exécutif, cependant les droits de la Chambre 
sont assez étendus; elle partage avec le  souve- 
rain l'initiative deslois, ellevote le biidget et les 
emprunts et  peut au besoin se  réuuir sans etre 
convoauée Dar lui. Les communes jouissent d e  

(prodiiction: 180,60~ q ~ h t a i i ~ m é t r i ~ u e s ) .  11 y l'autoi~omi~municipalc. 
a environ 360 arands ktablissements induslriels Le pays conivrerid 224 varoisses protestantes, 
de toute sortehans le pays; on y fabrique des 
tissus, du papier, des outils, et dans de nom- 
breux ateliers, en outre, des cuirs, des ouvrages 
en bois, de l'liorlogerie, d ~ i  tabac, des fécules, 
desspiritueux(KErschwasse~), etc.Le commerce, 
assez florissant, est confondu avec celui du 
Zollvereiii. 

La longueur des cliemins de fer, qui appar- 
tiennent tous i i'fitat, est de 371 kilometrcs, 
celle des routes de prhs de 900 milles. Les 
lignes télegrapliiquee s'éteiident rapidement. 
La navigation sur le Rliin est tres-active, malgre 
la concurrence des cliemins de fer. IL existe 
aussi des institutions de crédit. Depuis quelques 
années surtout, le grand-duché jouit d'une 
prosperité materielle incontestable. 

MAURICE BLOCK. 

B E L L I G ~ R A N T S  (Reconnaissance comme). 
Voy. Insurrection (la note), Reconnaissance 
internationale. Nous ajouterons le  passage sui- 
vant omis a ce dernier arlicle (t. 11, p. 748): 

On lit ce qui suit dans le Moniteur du31 octobre 
1863 : 

Le gouvernement de l'lmpereur a informe M. Day- 
ton. ministre des d ta t s -~n i s  B Paris, que l'autorisa- 
tion de construire et d'armer certains vaisseaux de 
guerre pour les Couf6dBrBs venait dl&tre retirkr et  
que lea parties engag6es dans l'affaire ont 6t6Pr6- 
veuues du danger a poiirsuivre leur muvre. 

(Evening Star.) 

11 résulte de ce passage, ce qui ressort d'ail- 
leurs de ce que nousavons dit aux deux articles 
citks ci-dessus, que la jurisprudence relative a 
la recouuaissance comme belligérants est loin 
d'etrearretée. La France, aussi bien que I'Angle- 
terre, a varié dans ses appréciations de cette 
nouvellematiere. Quant anous, nous persistous 
a voir dans la reconnaissance comme belligé- 
rants une faveur, un acte qui proclame a la 
fois la légitimité du pouvoir contre lequel une 
insurrection a kclaté et  une certaine bienveil- 
lance pour les insurgés. M. B. 

BRUNSWICK. Ce duclik, de 67 milles carrés 
géograpliiques ou 3,792 kilometres carrks avec 

11. 

3 pariiises cdholiques i t  4 synagogues. 11 y a 
5 gymnases, diversea écoles supérieures e t  
des écoles primaires dans cliaqiie commune. 
L'instruction est obligatoire. Le Brunswick con- 
tribue a l'eutretien de l'université de Gcet- 
tingue. 

Pour l'exercice 1861-1863. les revenus ont  
été évalués a 4,983,000 thalersl; la dette a étk 
en  1860 de 11,251,219 thalers, do~it  7,059,400 
provenant de la construction de chemins de  
fer. 

L'armée compte, sur le  pied depaix, 2,476 et, 
sur le pied de guerre, 4,857 hommes. L'orga- . 
nisationressemble acelle del'arméeprussienne; 
le  remplacement n'est pas admis, et la durée du 
service actif est dc deun a trois ans. 

Le Brunswick est assez bien cultivé; on y 
compte 26,000 chevaux, 18,000 betes a cornes, 
431,000 bétes a laine, 22,000 chevres, 26,000 
porcs. Les mines de ce pays sont tres-produc- 
tives et trb-bien exploitées. 11 y a aussi des 
manufactures diverses et un mouvement com- 
mercial actif. N. B. 

DANEMARK. (Supple'ment.) Par suite de la 
paix conclue en 1864 entre la Prusse e t  l'Au- 
triclie, d'une part, et  le Danemark, de l'aiitre, 
les ducliés de Schleswig-Holstein et  Lauenbourg 
out étk dktachés du royaume scandinave. 

ÉCONOMISTE FRANCAIS. Journal hebdo- 
madaire fondé a Paris en 1862, et dirige depuis 
par N. Jules Duval. Sa devise est : Libre e t  har-  
snonique essor des forces, formule synthétiqiie 
de tendances libérales, progressives et paci- 
fiques. Quoique journal a cautionnement , il 
s'abstient en pknéral des discussions ~ol i t iaues  
et  s'adonne de  prkférence a,l'étude des int66ts 
économiaues , et svécialement des ~ues t ions  

1. La liste civile de 220,728 thalers n'y figure pas, 
cette somme ktant payée sur les produits des do- 
maines. Le duc p0S8&d~ en outre de grandes pro- 
priétés médiatiskea. 

7 1 



MONTENEGRO. 

ÉQUATEUR ou ÉCUADOR. Cet Etat a fait 
d'abord partie des immenses possessions colo- 
niales de l'Espagne et forma epsuite jusqu'en 
1831 avec la Kouvelle-Grenade (voy.) e t  le V e -  
nezuela (voy.) la république de Colombie. L'E- 
quateur eut i passer par bien dcs guerres 
civiles et étrangeres avant de pouvoir se  con- 
stituer: il modiGa plusieurs fois sa  Constitution 
d e  l'année 1835, mais sans cesser de former 
une republique. Les tentatives diigénéral Flores 
pour constituer une monarchie n'ont pas abouti. 
Le pouvoir Icgislatif est entre les mains d'une 
chambreelective, le  pouvoir exécutif est exerce 
par un président. 

~'Oquateur, dont le  nom indique en partie 
la situation, n'a de ports que sur la mer, Paci- 
Gque. On évalue la superlicie de cet Etat a 
644,000 kilometres carrCs et  la population a 
environ 600,000 blancs (créales) et  400,000 ln- 
diens. Quant aux finances, on ne connait que 
les chiffres de 1858. Les voici : 
Revenus de 17État. . . . . . . . . .  991,750 piastres. 
Ddpenses. . . . . . . . . . . . . . .  1,000,000 - 
Delte publique : 

Dette extbrieure en 1855 ... 1,824,0001iv.sterl. 
D c  plus : Dette reconnue ... 995,446 - 
Dette intérieure, non compris 

celle de la province Esme- 
ralda. . . . . . . . . . . . . .  738,591 piastres. 

11 n'y a pas d'armée permanente. 
Le pays est l'un des plus beaus de la terre. 

Quoique situé sous l 'éq~ateur,  il presente tous 
les climats, les Cordilleres comptant un grand 
nombre de cimes couvertes de neiges éteruelles. 
Nulle part lavégétation n'est aussi luxuriante et  
aussi riche en produils prbcieux; le  sol recele 
des minkranx varibs, mais encore peu exploites. 
Le commerce de ce  pays favorisé par la nature 
a atteint les valeurs qui siiivent : 

On comprend que sans I'indolence des habi- 
tants, pent-&re aussi sans la chaleur tropicale, 
i'importance du commerce pourrait atteindre 
un niveau bien plus élevé. A. MARTIN. 

JOURNAL DES ECONOMISTES. Revue 
mensuelle fondée uar hl. Guillaiimin, l'bditeur 
de  la plupart des publicatious d'économie po- 
litique qui ont paru en Fraiice depuis 1830. La 
premiere livraison de ce recueil porte la date 
du 15 décembre 1841. Le Journab des Econo- 
misdes est promptement devenu et il est con- 
stamment resté le  principal, on peut dire I'u- 
nique organe des économistes franqais, sans 
qu'on puisse lui reproclier d'etre exclusif. 11 
accepte la vérité, ou des opinions convenable- 
ment motivees et exposées, sans leur deman- 
der d'ou ellcs viennent; les redacteurs en chef 
- qui tiennent pourtant haut lenr drapeau- 
n e  prétendent pas avoir seuls ou nécessaire- 
ment raison, ni d'etre obligés de douter du 

discernement de leurs lecteurs en les privant 
de vues nouvelles ou d'une valeur non encore 
kprouvee. 

La science i l'avancement de laquelle le 
Journab des Zconomistes est consacrb, est cellc 
des Tugot, des Adam Smitli, des J. B. Say, des 
Rossi; elle a pour principe la Iibertb et i'initia- 
tive individuelle, le travail, la répartifion équi- 
table ou naturelle des produits, le progres de 
tous et par tous. 

Le Journal des Économisdes continue d'a- 
voir pour directeur-gérant M. Guillaumin; son 
premier rédacteur en clief fut A. Blanqui, de 1'In- 
stitut, puis vinrent M. H. Dussard (1843-1845), 
11. Josepli Garnier (2845-1 856), M. Baudrillart, 
membre de l'lnstitut (i partir de 1856). Tous 
les bconomistes francais qui ont bcrit depuis 
1842 ont tenu a figurer parmi les collaborateurs 
du Journal, ou l'on trouve en outre les tra- 
vaux d'uii grand nombre d'lionimes speciaux 
sur des questions qdils ont plus particuliere- 
ment btudieea. Le tirage de cette publication 
est de 1,600 a 1,800 exernplaires. Iii. B. 

LIVRE NOIR. (Comnplément.) 11 a dEji exislb 
en  France, sous la Restauration, un Livre noir 
comme celui dont il est question au tome 11, 
page 2 17. Le Livre noir est aussi, pour quel- 
ques-uns , simplement le  livre des rancunes. 

MEXIQUE. (Supplément.) Depuis I'impres- 
sion de l'article Mexique les événements ont 
marche et  le  trbne de blontezuma est retabli. 
11 n'est pas sans utilitC de consigner ici les dates 
suivantes : Le 16 avril 1862 la France déclare 
la guerre a la rbpublique mexicaine; le  5 juin 
1863 IesFrancais arrivent A llexico; le 1Ojuillet 
suivant, I'assemblée des notables déclare par 
231 voix contre 19 que la nation mexicaine 
adopte comme fornie de gouvernement la mo- 
narchie ternpéreé 11eidditaire sous un prince 
catholique qui portera le  titre d'empereur dn 
Mexique. L'assemblee decide que la couronue 
sera offerte a l'arcbiduc Maximilien, frere de 
l'empereur d'Autriche Franqois-Josepli Ier. Le 
1 O avrill864l'archidi1caccepte solennellement , 
dans son cliiiteau de Miramar, la couronne qui 
lui a étb offerte et  le 28 mai suivant le nouvel 
empereur aborde a Vera-Cruz. 

MONTENEGRO (Tchernagora). Contrée si- 
tuée entre la Dalmatie, la Bosnie, l'Herzego- 
vine et l'hlbanie, ayant peine un débouchb 
sur l'hdriatique dont ses habitants voicnt les 
flots du haut de lenrs montagnes. La superncie 
de ce territoire est kvaluée par les uns a 1,700 
ou 1,800, par les autres a 2,000 kilometres 
carres avec une population de 100 a 130,000 ha- 
bitants appartenanla lanationalitéserbe (Slaves). 

Apres la décadence de I'empire d'orient, 
dont le Nontbnépro a fait ~a r t i e .  les rudes mon- 
tagnards qui h&itent ceite contrbe ont main- 
tenuleur indb~endance d'abord contrelesGrecs, 
et puis, avec ;n succes moins constant, contre 
les Turcs. Apres bien des vicisitudes, le traitb 
de paix de Centinje (8 septembre 1862) a de 
nouveaii reduit le Montenégro en province tur- 
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que, ou du moins a consacré la suzerainetk du 
sultan. 

Le Montenkgro a &té gouvernk par le pnnce- 
éveque Pierre de 1830 a 1851 ; son neveuDanilo 
qui lui succéda n'eut que le titre de prince, et a 
la mort (1860) de Danilo le gouvernement passa 
au prince Nicolas. 

On peut dire du gouvernement du MonténC- 
gro qu'il est despotique, tempéré par la déso- 
béissancc des siijets. Les reveniis s'klévent a 
100,000 fr., non compris une subvention de 
8,000 ducats payee par la Rnssie et une somme 
de 50,000 fr. donnee par la France. 

11 n'y a pas d'armbe permanente, mais tous 
les hommes valides sont soldats et au besoin 
on peut reunir 20,000 liommes. 

OCTROI. Tome 11, page 40 1,  rectiGer, en ce qui 
concerne la Belgique, la répartition du prodiiit 
des im~bts  destines a remnlacer I'octroi: Toutes 
les conimunes y participen~proportionnellement 
au nombre de leurs habitants, seulement les 
78 communes en question ont droit, au mini- 
rnum, a une somme égale a celle que leur 
rapportait I'octroi. C'est un peu moins mal, 
mais ce n'est pas encore bien. Rationnellement 
l'octroi ne peut etre remplacé que par un impbt 
direct. M. B. 

OPINION NATIONALE. (Comnpl6nzent.) Nous 
avons omis de dire que ce journal a été fondé 
par 11. Gueroult, qui enest encore le rédacteur 
en chef. 

REPR~SENTATION NATIONALE. Bddition 
a tome 11, page 791: Un mode de représentation 
nationale semblable a cclui qui a étk proposé 
par M. Hare a deja fonctionné en Dauemark. 11 
a ~ a i t  été conqu par M. Andm, ministre des flnan- 
cesde ce pays et matliématicien éminent, mais 
son introduction eut lieu dans des circonstances 
politiques défavorablcs, de sorte que l'expé- 
rience n'est pas concluante. On trouvera sur ce 
point tous les renseignernents désirables dans 
les Reports of her Majesty's seci-etaries of en¿- 
óassy, ctc., no 7 (1864). 

Nous devons encorc rappeler que 11. hmile 
de Girardin a soutenu, en 1850, I'idée d'un 
collége électoral unique en France. Les articles 
qui s'y rapportent ont été réimprimés dans ses 
Questions de mon temps, t. VIII, p. 644 et sui- 
vantes. 

REUSS. 11 y a en Allemagne, entre les du- 
chés de Saxe, deux principautés sonveraines 
de ce nom, dont l'une, Reuss-Greiz, est gou- 
vernée par la branchc ainée de la famille 
regnaute, et I'autre, Reiiss-Sclilciz, par labran- 
che cadette. En vertu d'une convention du 
13 novembre 1668 tous les princes (régnant ou 
non) de cette famille portent le iiom de Henri 
et ne se distinguent cntre eiix que par des nu- 
méros; la branche alnée commence a 1 et con- 
tinue sans interruption jusqu'a cent (C); la 
branche cadette doune Ic numero 1 au premier 
prince qui nalt au commcncement du sieclc et 
continue ainsi jusqu'i la fin du sikcle. 

La principauti: de Reuss - Greiz a environ 
7 milles carrés géograpliiques (383 kil. c.) avec 
42,130 habitants (en 1861).. Les revenus du 
pays sont d'environ 200,000 thalers (3fr. 75 c.), 
et la dette s'éleva en 1863 a 390,000 thalers, 
non compris 320,000 tlialers de papier-mon- 
naie. Contingent fkdéral: 334 liommes. La Con- 
stitution proposée en 1848 n'ayant pas abouti, 
les états féodaux sont rcstés en fonction. Ces 
états se composent de dbputes de l'ordre éques- 
tre et des villes, qui votent le budget pour huit 
ans et donnent leur avis sur les projets de loi. 
Cn comitk dc 5 membres regoit annuellement 
les comptes de Gnance. 

La principauté de Rcuss-Schleiz a environ 
15 milles carrés gkographiques (822 kil. c.) avec 
83,360 habitants (Iln 1861). Le budget de la pé- 
riode GnanciBre 1863-1865 accusait un revenu 
de 281,850 thalers et une dkpense de 273,850 
lhalers par an. Le contingent féderal est de 
783 hommes. La Constitution revisée de ce pe- 
tit pays date du 14 avril 1852. La dikte secom- 
pose de 19 dkputks, élus pour trois ans, savoir 
4 par les grands propriétaires et les 15 autres 
a deux degrés par 5 colléges électoraiix. La 
diete vote le budget, participe a la légíslation, 
a le droit de remontrauce, rédige une adresse 
et peut mettre les ministres en accusation. 
Dans les intcrvalles des sesdons, la dikte est 
représentke par un comité permanent. M. B. 

ROUMANIE. (Compldment de Z'article Prin- 
cipautés-Unies.) Par suite dn coup d'État du 
2/14 mai 1864 a Bucharest, approuvé par le  
~lébiscite des 10122 et 14/26 du meme mois. 
ét sanctionné par'le protoc'ole de la conférence 
de Constantinople du 28 juin. la Constitution 
des ~rincipaut&-Unies a iubi des modincations 
assez importantes. 

Ces modiíications sont contenues dans un 
acte additionnel a la convention du 7/19 aoiit 
1858, daté du 16/28 juin 1864 et promulgué a 
Bucharest le 2/14 juillet. 

D'aprbs le nouveau statut, les pouvoirs pu- 
blics sont confiés au prince, a une assemblée 
pondkratrice (Sénat) et a l'assemblke Clective. 

La puissance législative est exercée collecti- 
vement par les trois pouvoirs. Le prince a seul 
l'initiative des lois. 

Le Sénat se compose des metropolitains du 
pays, des éveques diocksains, du premier pré- 
sident de la coiir de cassation, du plus ancien 
général de I'armee en activitk et,  en outre, de 
64 membres, dont 32 nommés directement par 
le prince parmi les personnes ayant occupk de 
hautes fonctions dans 1'Etat ou pouvant justilier 
d'un revenu annuel de 800 ducats (9,400 fr.); 
et 32 choisis par lui parmi les membres des 
couseils génkraux des districls, sur une liste 
de 3 candidats. Ces 64membres se renouvellent 
de trois ans en trois ans par moitié. - Les 
membres du Sénat rccoivent une indemnite de 
3 ducats par jour (35 fr.) pendant toute la durée 
de la session. -Le .mktropolitain, primat de 
Roumanie, est de droit président du Senat. Un 
des vice-presidents est nommé par le prince. 
Le second vice-président est blu par le Senat. 



TESTAMENT. 

L'annexe 5 la conventiou du 19 aobt 1858, 
relative a la loi electorale, est supprimke, e t  
remplacée par une loi électorale qui Ose le 
nombre des deputés a l'assemblCe Clective a 
160, d'apres l e  nombre el  I'importance des 
districts. Les elections ont lieu a deux degres. 
Est klecteur au pre,mier degré, ou primaire, 
quiconque paye a I'Etat un impdt équivalent a 
16 fr. dans les communes rurales, et  a 27- 
37 fr. dans les communes urbaines. Est Clec- 
teur aii second degré, quiconque peiit jus- 
tiíler d'un revenu de  100 ducals (1,175 fr.). 
Pour Stre éligible il faut : lo &re n6 ou avoir étB 
naturalisé Roumain; 2 O  @tre Bgé de trente ans 
accomplis; 30 &tre électeur et  justifier d'iin re- 
venu de 200 ducats (2,350 fr.). - Le président 
de i'assemblee elective est nomme chaque an- 
née par le prince. Le reglement intérieur de la 
Chambre, de m&me que celui du Senat, est 
preparé par les soins du gouvernement. 

Le ministkre du coutr8le a étB aboli pour 
faire place a une cour des comptes composée 
de 1 president et  de 8 membres inamovibles 
(dkcret du 14 juillet 1864). Les ministeres de 
l a  justice e t  des travaux publics ont été sup- 
primas et réunis, l e  premier, a I'instruction 
publique et  aux cultes, le second, a i'inté- 
rieur : ce qui reduit de sept a cinq le nombre 
des departements ministériels (decret du 19 
juillet 1864). 

Un autre décret, daté du m&me mois, a insti- 

tue u n  conseil d'État, chargé de préparer les 
projets de  loi et  d'élaborer les reglements ad- 
ministratifs relatifs a la inise en vigueur des 
lois. Le conseil d'Etat est place sous la direc- 
tion et la présidence du prince régnant. 11 est 
composé de i vice-prhsiderit et de 9 cou- 
seillers. 

En tCte de l'acte par lequel la Porte Ottomane 
et les puissances garantes ont reconnu les nou- 
velles institutions de la Roumanie, s e  trouve 
cette déclaration importante, qui consacre de 
nouveau, d'uue maniore formelle, l'autonomie 
de la Roumanie : n Les Principautés-Unies pour- 
ront a l'avenir modiíler oii clianger les lois qui 
regissent leur administration interieure, avec le 
concours légal de tous les pouvoirs établis et 
sans aucunc inlervention ; il es t neanmoins 
bien entendu que cette faculte ne saurait s'6- 
tendre aux liens qui uriissent les PrincipautCs 
a l'empire ottoman, ni aux traités en vigueur 
entre la Sublime Porte et les autres puissances, 
lesquels sont et demeurent Cgalement obliga- 
toires pour lesdites Principautes. n 

A. U ~ I C I N I .  
TESTAMENT. (SupplOmcnl.) C'est a M. Le- 

play, dans son ouvrage intitule: La R@orme 
sociale en  Frunce (Paris , Plon, 1864, 2 vol. 
in-87, qui a exposé avec le plus de  force les 
raisons qui militent en faveur de la liberté de 
tester. Voy. aussi , au Dictionnaire , le mot Li- 
béralisme. M. B. 
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Hymnes nationaux, Litthra- 
turo , Soiences , ThBatre. 

Beglerbey 224 . . . . . . . .  
Belgiqlle . . . . 224 
Belligérants , v q .  Guerre, 

HostilitB, Insurreciion , 
Reconnaissance et le Sup- 
pldment. 

Bénéficesecclksiastiques, 
Biens d'kglise . . . . .  238 

Bénéficekconomique, voy. 
Production. 

Bernadotte (Dynastie de), 
voy. Dynastie. 

Berne , voy. Suisse. 
Bey ou Beg. . . . . . . .  $38 
Ekglerbey. 

Bienfaisance publique e t  
privée , voy. Assistance. 

Bikre. . . . . . . . . . .  238 
Bill . . . . . . . . . . . .  238 
Bill de rkforme . . . . .  239 
Hill des droits . . . . . .  240 
Bill d'indemnité . . . . .  240 
MinistBre, RBgime conditu- 
tionnel. 

Birmanie. . . . . . . . .  240 
. . . . . . . . .  Blocus. 241 

Neutres, Prises. 
Blocus continental, voy. 

Systhme continental. 
Boissons, voy. Alcool, 

BiBre , Vin. 
Bolivie . . . . . . . . . .  244 
Ronaparte (Maison (le), 

voy. Dynastie. 
nonne Foi. . . . . . . . .  246 
Bonnes Villes . . . . . .  247 
Bonnet rouge . . . . . .  247 
Bons de YEchiquier, voy. 

Eehiquier et Grande- 
Bretagne. 

Bons du Trksor . . . . .  247 
~mprtiut , ~ a p i e r - ~ o n n a i e .  

. Bouddhisme . . . . . .  248 
Brahmanisme , Lamaisme. 

Bourbons, voy. Dynastic. 
Bourg~oisie . . . . . . .  253 
Tiers ~ ta t .  

Pagee. 
Bourgmestre. . . . . . .  254 
Bourg-pourri . . . . . .  254 
Bourse. . . . . . . . . .  255 
Courtage. 

Dragance, voy. Dynastie. 
. .  B ~ ~ ~ ~ , " i ~ ~ ~ ~ a ; a ; s ; e ;  

Bref, voy. Bulle. 
. . . . . . . . . .  Brime 261 

Brésil . . . . . . . . . .  262 
Brevet d'invention, voy. 

PropriCtb. 
Brunswick, S"ppt.* t. 11, 

P. l t2' .  
Budget. . . . . + a * . .  270 
Dette, Emprunt, Finances. 

. . . . . . .  Bulle, Bref. 277 
Bulle djor , . , . 278 
Bulletin . . . . . . . . .  278 
Bulletin des lois , , 278 
Bureau, Bureaux 279 . . . .  
Administration, Arbitraraire, 
Bureaucratie, Organisation 
administrativa, 

Bureaucratie. . . . . . .  282 
Arbitraire , Bureau. 

Bureaux de  p ia~ement .  . 285 
Burgrave. . . . . . . . .  285 
Butin. . . . s . . . . . .  286 

c 
. . . . . . . . .  Cabinet. 286 

. . . . . .  Cabinet noir .  287 
Cabotage. . - 287 

. . . . . . . . .  287 
Cadi . . . . . . . . . . .  294 

. . . . . . .  Cahiers. : . 294 
Rbv~lution de 1789. 

Caisse d'kpargne. . . . .  292 
Caisse de retraite . . .  297 
Calendrier . . . . . . . .  208 
Almanach, Décade , Diman- 
che, Olympiade. 

Calife, voy. Khalife. 
Camaradcrie, voy. Corps 

(Esprit de). 
. . . . . . . a  Camarilla 301 

Cameriingue. . . . . . .  30.1 
Canada. . . . . . . . . .  301 

. e . . . . . *  Candidat. 304 
Elections. 

. . . . . . . . .  Canton. 305 . . . . . . . .  Capacités 305 
Capétiens, voy. Dynastie. 
Capitaine, voy. OWcier. . .  Capital, Capitalistes. 305 
Capital (Imp6t sur le) ,  

voy. Revenu (ImpBt sur 
le). 

. . . . . . . . .  Capitale 307 
Cité, Villes et Campagnes. 

. . . . . . . .  Capitation 309 
Imp6t , Proportionnalitá. 

. . . . . . . . .  Capitole 311 
Capit0ul . . . . . . . . .  31 1 
Capitulaires . . . . . . .  31 1 



F 
Concussioii , voy. Fonc- 

tionnaire. 
Condottieri . . . . . . .  
Mercenaire. 

Confédération . . . . . .  
Alliaucc , FBdéralisme. 

Confedération germani- 
que . . . . . . . . . .  

Empire germaniqiie , voy. 
aussi les articles consacr6s 
aux differents Etats alle- 
mands; la liste de ces Etats 
se trouvo p. 470; de plus, 
HBgBmouie, Ligue anskati- 
que, Nationalverein, Pade- 
ment prhparatoire , Reichs- 
tage , Tugendbund. . . . . . . .  Conferences 

Congres. 
Confiscalion , voy. Peine. 
Conflit, voy. Comphtence. 
Congregations o u  Com- 

munautes religieuses . 
Mainmortc, voy. aussi plus 
loin Eglise catholique. 

. . . . . . . . .  Congres 
Chambre , Etats-Unis, Confb- 
rences. 

Conjuration , voy. Conspi- 
ration. 

Connecticut, voy. Etats- 
Unis. 

Connetable. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Conquete 

Infliieiice , PrBpoudQrance , 
Sauvagc. 

Conscriplion, voy. ArmCe, 
Recrutement , Remplace- 
ment. 

. . . . .  Conseil aulique 
. . . . . .  Conseil d'lctat 

Conseil d e  préfecture, 
voy. Conseils et Justice 
adrninistralive. 

Conseils . . . . . . . . .  
Conservateurs . . . . . .  
Libiiralismc, l'artis, Piogres- 
sistcs, St;ibilit¿. , Statu quo, 
Villes et Campagnes. . . . . . . .  Consistoire 

Eglise protestante, Synodes. 
Consommation. . . . . .  
Production , Richcsse. 

Consomination (Droits de) 
Aleool, UiBre, Imput, Oetrois, 
Vin. . . . . . . .  Conspiration 

Constable . . . . . . . .  
Constituante (hssenibl6e), 

voy. RCvolution de 1789. 
Constitution, voy. Charte. 
Constitutionsdela France 
Corps l6gisktif, Couronue- 
mcnt de l76difice, Electeur 
(Grand) , Empcrcur, Pairie , 
Roi, Séiiat , Scasion, etc. 

Constitutionnel (Journalle) . . . . . . . . .  Consul .  
Consuls, Consulat. . . .  
Exequatur, voy. a la Table 
Agnnt diplomatique, Droit 
dcs gens et Droit maritime. 

Contentieux, voy. Justice 
administrative. 
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Chartistes . . . . . . . .  325 
Chauvin i~me.  . . . . . .  326 
Gloire , Influence , Orgueil 
national , Pentarchie , Pr6- 
pond6rance, RivalitB , Trai- 
tBs de 1815. 

Chemins d e  fer  . . . . .  326 
Passe-port, Science, Vapeur. 

*Chevalerie . . . . . . . .  334 
FBodalitB. 

Chiffre, voy. DCchiífrement, 
Chili . . . . . . . . . . .  338 
Chine . . . . . . . . . .  341 
Chouan . . . . . . . . .  347 

. . . . . .  Chi~islianisme 347 
Civilisation, Concordat, Culte, 
Grande - Bretagne ( !hap. 
CULTE) , Eglise catholique , 
Eglise grecque , EgIise pro- 
testante, HBr6sIe , Inquisi- 
tion , Religion , ete. 

Circulation. . . . . . . .  353 
Banques , Monnaies. 

Cité . . . . . . . . . . .  354 
Capita,e, et Campa- 
gnes. 

Cités ouvrieres . . . . .  354 
Ouvriers. 

Citoyen. . . . . . . . . .  356 
Droits civils et politiques, Es- 
prit public , LibertB , Sujet, 
Vertus civiques. 

Civilisation. . . . . . . .  357 
Beaux-Arts, Climat , Cosmo- 

politisme , Force , Histoire , 
IntBr&ts moraux et mat6riels, 
LittBrature , Mceurs , Natio- 
nalitBs , Passions , Patrie, 
Progres, Raoes,Raison, Sau- 
vage, Sciences, Self-Govern- 
ment , Villes et Campagnes. 

Clan . . . . . . . . . . .  363 
Tribu, Peuple. 

Classes, voy. Eiats. 
Classes (Impbt des), Clas- 

sensteuer,  voy. Prusse. 
Classes moyennes , voy. 

Bourgeoisie et Tiers Etat. 
Classes ouvrikres , VOY. 

Ouvriers. 
Clerge . . . . . . . . . .  363 
Corps (Esprit de), Discipline, 
HiBrarchie. Voy.  aussi plus 
loin les mots Culte et  Eglise 
catholique. 

Climat.  . . . . . . . . .  368 
Civilisation , NationalitBs , 
Races. 

Club . . . . . . . . . . .  370 
Association, Soci6tBs seer8tes. 
Meeting, RBunion. 

Coalitions d'ouvriers, voy. 
Salaire. 

Coalitions internationa- 
les ,  voy. Guerre. 

Coalitionsparlementaires 372 
Cobourg (Maison dej, voy. 

Dynastie. 
Cocarde , voy. EmblBmes. 
Cochinchine. . . . . . .  374 
Code,  Codification. . . .  375 
Droit civil, Libdralisme (t. 11, 
p. 188), Loi. 

Coghat , voy. Agnat. 

ALPHAB~TIQUE DES MA' 
Pagos. 

Collbge. . . . . . . . . .  379 
Bureaucratie, ComitB , Elec- 
tion , Organisation adminia- 
trative. 

Colombie, VOY. Nouvelle- 
Grenade. 

Coionat, voy. Servage. 
Colonies. . . . . . . . .  380 
Pacte colonial. 

Colonies penales 397 . . . .  
Peine. 

Colonisation. . . . . . .  401 
Emiwation. 

Colportage. . . . . . . .  405 
Pr""*ropagande. . . . . . . . . .  Comice. 407 

Comitat . . . . . . . . .  407 
. . . . . . . . .  Comité. 407 

Commerce . . . . . . . .  407 
Cabotage, Caravanes, Doua- 
ncs , Foires, Libre Echange, 
Ligue ans6atique. 

Comrnissaire . . . . . .  421 
Commission . . . . . . .  424 
Communauté religieuse , 

VOY. CongrQations reli- 
gieuses. 

Communaux.  . . . . . .  424 
. . . . . . . .  Commune 425 

DBeentralisation, Municipali- 
tBs, Self-Governmeut, Villes 
et Campagnes, et  les articies 
consacrés aiix divers pays. 

Communes (Chambre des), 
voy. Grande-Bretagne et 
Parlement anglais. 

Conlmllnique , , . 433 
Presse. 

Communisme, voy. Socia- 
lisme. 

Compagnie commerciale, 
voy. Action et SociCtk 
comrnerciale. 

. . . .  Compagnonnage. 43.1, 
. . . . . . .  Compétence 435 

Administrntiou, Justice admi- 
nistrative , Organisation ad- 
ministralive. 

Complot, voy. Conspira- 
ti0n. 

C O m ~ f a b i l i t e  publique 439 
Cour des comptes, Grande- 
Bretagne (chap. FINANCEI) , 
Tr&orefie. 

Compte (Cour des), voy. 
'Omptes. 

Comptoirs C O ~ ~ ~ P C ~ ~ U X .  441 
Comptoirs d'escompte. . 443 
Banque , Crédit (Institution 
de). 

. . . . . . . . . .  Comte 484 
Cointe, voy. Grande-Bre- 

tagne. 
, . 445 

Synode, voy. aussi les mots a 
Eglise catholiquc. 

Conciliabule . . . . . . .  450 
Conclave. . . . . . . . .  450 , 

. . . . . . .  Conclusum. 484 
Concordat . . . . . . . .  451 
B6nBfices, Culte, Eglise ca- 
tholique, Papaute. 



1 
Contingent. . . . . . . .  
Contrainte par corps. . .  . . . .  Contrat politique 

. . . . . .  Contrat social 
Contravention voy. Crime. 
Contrebande de  guerre , 

voy. Blocus. 
Contre-Révolution, . . .  
Contribution de guerre . 
Contrihutions , voy. Im- 

pbts, Pinances de la 
France el les divers pays. 

Convention 'nationale: v. 
Révolution de 1789. 

Conversion , voy. Amor- 
tissement. 

Coq gaulois, voy. Aigle. 
Cordeliers, voy. Jacobins. 
Cordon sanitaire. . . . .  
Coroner . . . . . . . . .  
Corporation, Corps d'arts 

et  métiers . . . . . . .  
Corps , Esprit de corps . 
Favorilisme , NBpotisme , Si- 
ndcure. 

Corps législatif . . . . .  
Constitutions de la France , 
Elections , Parlement an- 
glais , Reprdsentation natio- 
nale, SBnat , Votes. 

Corps savants . . . . . .  
Correspondant. . . . . .  
Intelligences , Prcsse. 

Corriiption . . . . . . .  
Dbcadence , MachiavBlisme. 

Corsaire , voy. Lettres de 
marque,Piraterie, Prises. 

Cortes . . . . . . . . . .  
Corvee . . . . . . . . . .  
Cosmopolitisme . . . . .  
Civiliurtion , NationalitBs , 
Patrie. . . . . . . . .  Costa-Rica 

Coterie, voy. Corps (Es- 
prit de). 

Cbtes et  rivages . . . . .  
niers. 

C011lis . . . . . . . . . .  
Coup d'Etat . . . . . . .  
Dictateur, Gouvernement pro- 
visoire , LBgitijnitd, Xaikia- 
vAlisme, Tyrannie, Usurpa- 
tion. 

Cour . . . . . . . . . . .  
Archi,Etiquette(voy. ce mota 
IaTable), Erlianson,Ecuyer, 
Garde , Vencur. 

. . . .  Cour des comptes 
Couronne . . . . . . . .  
DiadBme, Main de jiistice , 
Sceptre, Trane. 

Couronnement, voy. Sa- 
cre. 

Couronnement de l'édi- 
lice . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Coiirriers 
Agents dipiomatiqiier. 

Course , voy. Blocus, Neu- 
ti'alitk, Piraterie, Prise. 

Courtage . . . . . . . . .  
Rourse. 

I . . .  Créance (Lettre de). 
Crédit . . . . . . . . . .  
Banqnes , CrBdit (Institutions 
de), Comptoirs d'escompte , 

'ages. 
600 
601 

P 
Démocratie . . . . . . .  
Mazzinisme , Partis , Radica- 
lisme , RBpublique , Suffrage 
nniversei, Vos  populi. 

Déni de justice . . . . .  
Dénisation . . . . . . . .  

ages. 
677 

ctc. 
Crkdit (Institutions de) . . 
Par exemple : CrBdit foncier, 
mobilier, voy. aussi Comp- 
toirs d'escompte. 

Crédit public, voy. Amor- 
tissement, Dette, Em- 

Dénombrement, voy. Re- 
censemrnt. 

. . . . . . .  Départernent 
Arrondissement, Canton, Cer- 
cle, PrBfectures. 

. . . . . . .  Déportation 
Peine. 

Dé~osi t ion  . . . . . . . .  
1 C,": Déiils, Contra- 

557 

557 
562 

3 " 1 Curie. . . . . . . . . . .  
563 Czar ou  Tzar . . . . . .  

. . . . . . . . .  ven tións 
Peine. . .  Crises cornmerciales. 

. . . . . . . .  Croisades . . . . . . . .  Croissant 
Culte. . . . . . . . . . .  
Bouddhisme , Rrahmanisme , 
ClergB, Christianisme , Egli- 
ses (les diverses), Emancipa- 
tion politique e t  religiense, 
Franchises de I'Eglise galli- 
cane, MahomBlisme, Mo- 
saismr,Religion,Théocratie. 

Cumul. vov. Fonctionnaire. 

Dérogation. . . . . . . .  
Loi. 

Déroger . . . . . . . . .  
Noblesse. 

Désarmement . . . . . .  

1 Autocrate, Rur ie .  

638 
638 

638 
640 
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652 
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. . . . . . .  Daily News. 
. . . . .  naily Telegraph 

Danemark . . . . . . . .  
Voy. Schleswig - Holstein et 
le Sfzpple'ment. 

Dauphin . . . . . . . . .  
Prince royal. . . .  Débats (Journal des) 

Décade. . . . . . . . . .  
Calendrier. 

. . . . . . . .  Décadence 
Corruption , Progrhs. . . . .  Decentralisation. 
FBdBralisme, Self - Oovern- 
ment , Uni6. . . . . . . . .  Déchéance 

Abdication, DBposition. 
. . . . . .  Déchiffrement 

Déclaration de guerre . . 
Déclaration des droils. . 
Décoration. . . . . . . .  
LQgion d'honneur, Ordres de 
rhevalerie. 

Inflnence , Paix perp&tuelie, 
Pentarchie , Pr6pondbrance. 

. . . . . . .  Despotisme 
Absolutisme, Dictatnre, Divi- 
ser pour rbgner, ñfachiavé- 
lisme, Raison d7$tat, Tyran- 
nie. 

Detention préveative . . 
Habeas corpus , Libert6 indi- 
viduelle. 

Dette flottante. . . . . .  
Finances de la France , TrB- 
~orerie.  

. . . . .  Dette piiblique. 
Amortissement , Banqueroute 
publique, Bons du Trdsor, 
CrBdit , Emprunt , Wpier- 
Monnaie, Rente permanente. 

Devoir. . . . . . . . . .  
Citoyen, Esprit public , Ver. 

. . . . . . . .  668 Dictateur. 1 h a m h i e ,  c o i p  dlÉiat, Dimi-  

654 

657 

gogue , Despote, Gouverne- 
669 ( ment provisoim, ~ a i s o n  a'*- 
67'1 tat , Saiut public , Tyrannie. 

tus-civiqueL 
Dey . . . . . . . . . . .  

. . .  Diadkme, Couronne 
Main de justice, Sceptre, 
Tiare, Trane. 

67% ~ i e t e ,  Diétine . . . . . .  
674 voy. aussi ies constitntions 

d7un grand nomhre d9ÉtatS. 
. . .  Dimanches et Fetes 

675 FBtes nationales. 
. . 1 0rdónnances.- . . . . . . .  593 1)ecrétales. 

596 1 Défense léaitirne. . . . .  
ClergB , Imp6t. 

676 Diplomatie. . . . . . . .  

tion de 1789.- 
. . . . . . . .  Discipline 

Arm&e , Clergh, Corps (Esprit 
de) ,  HiBramhie. 

Discours du trbne.  . . .  
Adresse, Trane. 

Disette , voy. Subsistances. 
Disponibilité, voy. Fonc- 

tionnaire. 

676 
676 
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597 

597 

Agent diplomatique, DBchif- 
frement , Morale politique. 

Diplbme . . . . . . . . .  
Direcloire , voy. Révolu- 

u . . . . . . .  Drigradation 
Dél:ileur, voy. Révklateur. 
Delaware, voy.Etats-Unis. 

. . . . . . .  Deliberation 
Asscmblée , Ballottage, Scru- 
tin. 

DBlit, voy. Crimes. 
. . . . . . .  Demagogie. 

Aiiarchie , DBmocratie , Dic- 
tatiire, Populace, PopularitB. 

Démocrate et Képubli- . . . .  cain américain 





P 
Enfant abandonnb, En- 

fant trouvk . . . . . .  
Ennemi . . . . . . . . .  
Enquete . . . . . . . . .  
Enregistrement . . . . .  
Timbre. 

Enseigne, voy. Drapeau. 
Enthousiasme, voy. Pas- 

sions poliliques. 
Envoyé (et non employé), 

voy. Agent diplomatique. 
Epargnes, voy. Caisse d'b- 

pargne. 
Epaves . . . . . . . . . .  
Epidéinie, voy. Rbgime sa- 

, nitaire. . . . . . . . .  Episcopat 
Equilibre des pouvoirs, 

voy. Balance des pou- 
voirs. 

Equateur, Suppl. , t. 11, 
p. 1121. . . .  Equilibre maritime 

. . .  Equilibre politique 
Influence , Prbpondtirance. 

Equitk . . . . . . . . . .  
Juste Milieu. Jnstice. 

Ere,  voy. Calendrier. 
Esclavage . . . . . . . .  
Colonisation, Coulis, Emanci- 
patiou , Emigration, Ilote, 
Libéria, Kbgre, Paria, Ser- 
vage. 

Espagne . . . . . . . . .  
Alcalde. Ayuntamiento, Gran- 
desse, Infant , Junte. 

Especehumaine,voy.Races 
et Unite de I'espbce hu- 
maine. 

. . . . . . . . . .  Espion 
Wnemi, Guerre . HostilitB. 

. . . . . .  Esprit public. 
Citoyen, Vertus civlques. 

Etat . . . . . . . . . . . .  
Gouvernement,Pouvoir, Self- 
Government. 

. . . . . .  Etat de si6ge. - 
Siége. 

Etat fkdkral, voy. Confé- 
dbration. 

Etats,  Castes, Classes . 
Corporation , Médiatisatiou , 
Ordre équestre , Rcprbsenta- 
tion nationale. 

Etats géneraux. . . . . .  
Etats provinciaux . . . .  
Assemblée , Franchiscs. . . . . . . . .  Etats-Unis 
Démocrate amsricain, NBgre. 

Ethnographie . . . . . .  
Climat , Nationalittis , Races, 
Uuit6 de l'espbce hiimaine. 

. . . . . . . .  Etiquette. 
Agent diplomatiqoe , Altesse, 
Baise. Main, Bonnes Villcs, 
Cour, Excelleuce, Hautesse , 
Madame , Mademoiselle , Ma- 
jeatd , Monseigneur, Mon- 
sieur, Titres. 

. . . . . . . .  Etrangers 
Asile, DQnisation , . Domicile, 
Nationalités, Naturalisation. 

. . . . . . . . .  Europe 
Civilisation , Equilibre, Mo- 
narchie unive~eelle , Oeei- 
dent , Pentarchie, Paix per- 
pbtuelle. 

Eveque . . . . . . . . .  
Voy. Eglise catholiqae la 
Table. 

Excellence . . . . . . .  
Exchequer , voy. Echi- 

quier. 
Excise . . . . . . . . .  
Excommunication . . .  
Eglise catholique, PapauM. 

Exequatur . . . . . . .  
Exil , voy. Asile (Droit d'), 

Bannissement, DBporta- 
tion, Extradition, Ostra- 
cisme, RBfugiés. 

Exposition de peinture, 
voy Beaux-Arts. 

Exposition des produits 
. . . .  de l'industrie 

Commerce, Iudiistrie, Libre 
Echange, Machines. 

Expropriation, voy. Pro- 
prihté. 

. . . . .  Exterritorialité 
. . . . . . .  Extradition 

Fabriques,voy.Industrie. 
Machines, Ouvriers, Sa- 
laires, Vapeur. 

Faction . . . . . . . . .  
Anarchie , DBmagogie, Par- 
tis. 

Faits accomplis. . . . .  
Droit des gens, Morale poli- 

tique, Salut public. 
Famille . . . . . . . . .  
Ainesse (Droit d') , Divorce, 
Femme, HérBditB, Mariage, 
Puissance maritale et pa- 
ternclle, Soci8t0, Sueces- 
sion , Testament. 

Fanatisme, voy. Passions 
politiques. 

. . . . . .  Favori tisme. 
Camarilla, Corps (Esprit de), 
Népotisme, Sinécure. . . . . . .  Fédéralisme 

DBcentralisation , Unité. 
Féderation , voy. Confk- 

dkration. 
. . . . . . . . .  Félonie 
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